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Deux ans après Le Temple d'Ishtar, voici Le Palais, ou du moins le pre mier

volet d'un trip tyque , puisqu'en cours de rédaction, nous avons dû nous iéso udrc

à l'ôvidl'Ilce : jamais un seul volume np suffirait à recueillir toute la documentation

('(Jnsid{~rée comme essentielle pour l'exacte connaissance d'une des plus ruajest ur ust-s

l'{'sidl'Ilces ro yu lr-s d(' ['unt.iqui té orientale, :'\ous avions pourtant opéré une sélcc

tion et un tri <évères, parmi des milliers de not os de c-hant ie i-, des milliers de cal

q II('S darc-hitect.ur«, d(,,, milliers de photographies ct n-t.e nu seulement lindispon

sn hle. 1':1 cd indispensable faisait immédia te mr-nt naquer les ('adl'l's lrop 1"Iroiis

d'un projet initial, qui C"])I,ltdant paraissait ra isnnnahlr-.

C'est donc iri le pi-e mir-: to mr- ('OIlS,I(')'I" à l'habitai ion dr-s pri ru-r-s 1'1 l'OIS dl'

;\1:\ ri, d es débuts du Ile millénaire, Cl'lll"I'i, dl"('uuvl'rlp r-n l't''nipr 1!l:L"I, [u t Iou illér
jusqu'à Ju fin dl' 19:38. Aujourd'hui, en J!Lï8, IlOUS de mc ur-o ns <lvp(' notre l'lwl' d.'

c hn n Lier, C. Tr-llir-r. Ips splds dépositaires de la t radi t inn arch"',dugiqup cunli n ue.

En ('11'1'1, dl'IIX de nos «o lln hm-a teu rs d irect s, Paul Fra ncois , are hi t crt c r L .\ mi l'l" Hinn

quis, phnt.ographe , sont IIHH'ts II'<lgi,{uement dans lin ,\('l'idpnl dn u to mo hih-, s u r

la rou te d'Alep, J(, :l avr-il Hl;\(;. Ils l'UI'PI1t rl'llIpla('(',s cn dl""I'mhrl' l!);\li, p<ll' H. l Ju ru

rl. H. Calls, J. Laullruv arrivé ('It même tl'lllpS Pl alf('dl" au chant ir-r du lplIlplP d'Ishtar,

rut t'iUll'g(' r-n p lus dl' la copie d'un «r-rt.a in nombre d e l'ragUll'nls dl' pl'iltlul'I'S murales.

l'PliX du ruoin s que le regretté Paul François n'avait pas r-u le temps dl' l'l'Il'vI'I'.

Dans l'l' volume .-o nsacré à l'architecturp, les rpJI"'l-S so n t r-n to t a lit é dl' Pu ul Frau-

I.'ois t-L dl' Hay mo ud l Ju ru , La d ocu mcntn tio n photügt'aphiqlle a 1"11" c!c' ruê nu-, réunie

pal' ,\ndl'I" Bianquis et Havmo nd Cn ns. Tous les qua t n- é taicn t d'c'xI'l'lI.'llts Il,t'hni

cicus el I,'psl gl';\CP à leur la hr-ur quP pareille gl'l'!JI' a pu ê t re l'OIIlIIlISC"(' .\ VI'I' la dis

p.u-it.inn dl' Paul François et l'éloignement dl' Hav rnond 1lu ru , nous avo ns dl'lll<lI11!t',

Ù Pi.,tTI' 1Ia moli n , adjoint à no t re mission r n tlOYI'ml ll'I , J!);:~, dl' mr-t 1l'l' ail 111'\ UII

«hoi x important de calques. qui rr'uvn ien t l',té é tahlis sur pla,'(' qu'ail l'I'a~'OIl, pal'

l'un III 1 I'n u t rr- des al'l'!1Ïtel'1('s alors i-n Ionct ion. ~i le plan do nsrmhl: du (lalais,

les {'OIIJ)('S, la PI'rsl)('('1 ive, ('l'l'lainl's étudc's dt' d ét a il son t ['(1'11\'1'1' dl' Paul lran

~:ois ou d,' Ha~îl\()llll 1lIll'U, tous les crnq uis th, rhu nl ie r o n t dOliC' t'II' Ilas"I',,, ,\ ['('111'1'1'

Ù Pm-is, pal' Pic'rlT l lu nu-Iin r-n cd hiver 1!I,'IÎ-1 !l.')8. CI' Ill' so nt , 1I0llS 1(' ]ll'I"t'i"illl~,

quc' des ('/'01/"/8 ('011;8, mais ils l'al'ilitl'l'ont ('otlsic!Pl'ahktllt,tlt la 11'1'11/1'1' du n ('XI",~i',

salis ('(,la souvent aride t'l qui Ill' dl',"c'lIait toll"l'aldl' qu'a"('11Illpagll(" d'lln,' u l mn

dn n t.e i llus l.ru t.ion graphiqlll' ('1 t'l' l'lit no t rc suuvi ro nst u nt .
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La fouille au Palais a bénéficié de I'aide que no us avions précédemment signalée 1

à propos du 'I'e mple d Tshtar : Direction des Antiquités à Beyrouth avec son Direc

[('lLI' ~I. Henri Se:n'ig; armée française du Levant avec le général Huntziger, com

mandant supérieur, à qui nous devons les magnifiques photographies aériennes

que nous publions et qui furent exécutées à deux reprises, selon ses ordres, en 1935

et 1937, par la 3ge escadre de l'Armée de l'Air; officiers français et syriens en rési

dence à Abu-Kérnal : docteurs militaires à Beyrouth ou à Deir-ez-Zor. De tous ces

appuis, nous demeurons après vingt ans, tout particulièrement reconnaissant.

Outre les collaborations que nous avons énumérées plus haut, nous ne saurions

ornet.tre celle, considérahlc, qUI' nous ont a('('ordée ('dte fois «noore, à Paris, deux

de nos anciennes élèvr-s : l'pne Barrelet et .\llle Laroche. Classements préliminaires,

établissements de fichiers de toutes sortes, vérifications innombrahles, rien de ces

tâches ingratps mais indispensables, ne leur a été épargné. Inutile de dire - il vaut

pourtant mieux le dire ... -- que sans cette aide de tous les instants, la deuxième

pierre de l'édifice n'aurait certainement pas pu être placée aussi rapidement. Et

ce sont bien là, ces « délais raisonnables 2 » que nous espérions pouvoir respecter,

alors qu'il y a un peu plus dl' deux ans, nous posions le premier bloc: celui du Temple
d'Ishtar. ,\ tous ceux qui ~' ont par-tu-i pé, à la Direction générale des Affaires

culturelles (Commission des Fouilles) au :\linistèn' des Affaires étrangères, au

Centre national de la Recherche scientifique, qui en permettent la réalisation, nous
exprimons une fois de plus notre infinie gratitude.

Paris, le 3 janvier 1958.

1. Le Temple d'Ishtar, pp. VII-VIII.

:!. Le Temple d'Ishtar, p. VIII.
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L'l'xplol'atiun de "\[al'i avait l'OIlIIlIl'IH"" le 14 dél'Plllhl'f' I!l:n. La PI'f'lllil'l'f' s.uso n

de fouilles avait été marquée par la dèco uvert.c du t e nrp lc d' Isht a r l'l le d{'gagl'

rncn t. de l'I~ sa ru-t.ua ir« d evai t nous nt.enir plusieurs «ampagues 1. La ri c lu-sse dl'

S('S ex-voto, la qualité des srulpt.urvs r-ecueillies ne faisaient pourt a n t pas tuirr- l'n

nous If' désir d'avoir le plus rapid ernvnt possible quelque idée pl'éeisl' d(' la st rn t i

graphif' du sitr-. Dès les premièrr-s semaines dl' la rpehf'rchC', nous aviuns dl"g;Ii2;t"

des sépult UJ(~S d(' hasse époque - . f'II('~ rr-montaient à la pèriorh- ~éll'Ileidl' 2 1Il:U~

le l(~mplp d' l sht a r nous avait rr-nd u à la l'ois dr-s d or-u nu-n t s l'flntf'lllpol'ains dp l'i'l'l'

de la d ynast.ie df' l la m nnu-a hi f'l d(,s mo nu nu-n t s ,'al'af'l(;l'isliqu('s dl' la ci vilisa

tion pn'~sal'golliqu('. Elltl'(' 1(' Ile sii'dl' av. J.-c' l'l k nrilie u .III II le millénu irc uv

,1.-C. il 1I0llS manquait. hir-n dl's jalons qU(' IIf1U~ Ill' pOllvion~ ~llppU~I'I' nhs-n t s 1'(

que nous désil'ions 1'('p{~J'{'I' ail plus vi l.e, mais surt o ut la ha u tc u r d u [l'II 1~,,-l.-l rn

au point cu lmi nnu t - no us laissni t l'~I"''I'I'I' 1I1H' appI'(""iahl(' su pcrposi l iou dl' IlIVI'<lllX

r-L dr- ('oueh('s. 1\ t ruvers ceux-t-i nous espérions n- nio n tcr jllsqll'à la pro t.ohist oi n

que ks Iouil lr-s d u Sud 1Il{'sopotamif'n uvn ir-nt tout paI'lil'ltlii'I'I'1I1Pnt d{~fini(~ au ('UlII'S

dl'S l'{;('l'lltl'S nnnées, JWU nvu nt l'nuvcrt.urc d'un chu nt ir-r il t r-ll l Luiri.

Cl'sl la raison pOlll' laq ue llr- 1I0US avions I!t"f'id"', en janvil'I' \!I:::l, ulo rs {{III'

l'r-x plora t.inu du t e mplc d Tsht.ar SI' puursu ivu it dans (l'l'xI'l'llt-lItl's f'lHldiliolls, dl'

p lacr-r quelques (;quipf's 1l01l pa~ u u plus haul pflinl d u tr-ll Ipl. 1) où nus travaux

dl' déc{'lllbl'l' 19;1:~ avairnt révélé un massrf f'lm~truil, qlll' no us Ill' su vions ro rn

mo n t ill[('l'prl~tcl' 3, mais ~1I1' 11111' af'l'opol(' to ut e pl'{ll'llf'. r-n G IY du plan d'alul'~,

d qui sélcvui t àU,:-)O ru au-dessus d u nive-au dl' la plaine 1)all~ uo l 1'1' pl'lI~f"1' il

~'agissait du no II Iuuill« pl'ol'ondl' )) à I)()II~~{'I' jusquuu sul Vil'l'g(' ~ L(, sr-rl r-ur jn lunru'

s'èt('ndait su r 1100 ltl 2 I)i'~ l.- Jlt'('llti('l' juu r :.!~ ju nvierj .p]. l X, 1), il app<ll';li~~ail

{"vid"nt qllf' Il' ~olldagl' JU' ~ 'op{'I"'I'ail pa~ sn us dil'fil'Itltf·'. ('flllIpll' Il'1111 df'~ " ""11"

t ruct.iuns i mpor-t.a nt.cs 5 )) apparul'~ di'~ II'~ pl'f'mi"I'~ ('oUJl~ dl' piudlt'~, alurs qlll'

no us souhaitions t o m hr-r s u r unr ZOIl(' "ide dl' h;itinlPIlt~, loul ail moi ns du ns If'~

t. ,\Iissioll archéologiqu« de Xl ari, 1 Le tcm pl» dLshtur,

:J. 8.'11'in, XYI II~I:L-)I, p. Il, où !lOUS les a vinns l'lae,',,,s il la 1""l'iod.. Il';'11,,, "!I{OII/I'/I//I', 1.., dalalj"" """\,..11,,,

s u i l r- uu x 1il"l't1ll\"l'l'lp~ raitl':' d,' I~l.-l~ Ù I~L~)/I.

;1. 8!1l'il/, xv: il!};l:'I, l'. :,.

'r , -"!ll'il/, XV}! (1~};lIil.l'l" 1',-1:.,
.~l. Lps passag'l's l'I'pl'nduils il,j t'nln' g'llilll'Illt·l~. :->0111 1"II'ails dl' lIoln' joul'lIal dl' fuuill,':,.



LE PALUS DE .\L\RI

niveaux supérieurs. ~otre journal de fouilles consigne quotidiennement la lenteur

du dégagement, les « très importantes constructions )) qu'il est parfois malaisé de

distinguer de ce qui n'est qu'éboulis - d'énormes pans de murs avaient en effet

versé presque verticalement - l'intrusion de tombes qui ne sont pas contempo

raines de l'architecture, l'inexistence des objets, l'insignifiance de la céramique.

Comme il fallait pourtant démêler cet imbroglio, le 4 février 1935, nous concen

trions toutes nos équipes au même emplacement, ce qui activait considérablement

« l'apparition des chambres » et nous permettait de recueillir une trentaine de tablettes.

Le 6 février, un lot de quelque trois cents tablettes, confirmait le caractère officiel

d'un monument, que nous avions deux jours avant, identifié avec un palais et fixé

chronologiquement avant Harnmurabi '. Interprétation et datation se sont trou

ver-s confirmées et du même coup aussi, l'identification de tell Hariri avec Mari,

qui jusqu'alors ne reposait que sur la seule statuette de Lamgi-Mari du temple

d'Tshtar " Les tablettes, la statue d'Ishtup-ilum, le disque de Iahd un-Lim, pour

ne citer que les premiers documents découverts, levaient définitivement toutes

les incertitudes, car le nom de ~Iari y revenait sans cesse, en même temps et en

relation avec une série de personnages, jusqu'alors inconnus, appartenant non plus

à la lignée présargoniqu« mais à une dynastie contemporaine de celle de Baby

lone.

Le dégagement du Palais fut poursuivi au cours de plusieurs campagnes : 2e

(printemps 1935), 3e (hiver 1935-1936), 4e (hiver 1936-1937), 5e (automne 1937),

6e (automne 1938), mais cette fois avec effectifs restreints. ~ous avons rendu compte

dans des rapports préliminaires de la progression des découvertes 3 qui élargissaient

sans cesse les dimensions de cette demeure royale, étonnamment conservée et dont

le P. Vincent a écrit qu'elle était « le joyau de l'architecture orientale archaïque ' ».

JI s'agit maintenant d'apporter une synthèse en même temps qu'une description

aussi minutieuse qu'il se pourra, d'une installation dont la perfection apparaîtra

par la seule énumération de ce que les architectes et techniciens avaient exécuté,

non seulement pour le confort mais aussi pour le plaisir des résidants. La matière

était si abondante qu'il nous a fallu la répartir en trois tomes : le premier est consacré

à l'architecture)' le deuxième traitera des peintures murales; le troisième réunira

les monuments variés (statues, figurines, céramique, glyptique, outillage) retrouvés

in situ. Dans cette dernière série, nous signalons dès maintenant, un lot d'empreintes

1. Un radio fut envoyé le 7 février 193,5 à Paris, qui dans sa concision voulue disait cependant l'essentiel

« Palais préhammurabi 300 t.ahle u.es li. Le l'\ février, la d écnu vc rt.e fut annoncée par ~1. Dussaud à l'Académie

des Inscriptions, CRA, 19.35, l'. ',2.
2. JLLlI, l, Le temple d'ishtar, pp. ss-zo.
3. Syria, XnI (1936), pp. 1',-:31; XVIII (1937), pp. Ij,·,-84; XIX (1938), pp. 8-21; XX (1939), pp. 1ll-20:

XX r (1940), pp. 25-28.

'r • RB, 1939, p. 156. Il ~-" l'cu de lemps, .\I. Ch. Picard '~l'I'i\'ail : « Le Palais de .\lar; es t drvcnu désormais

li 11(' pièce maîtresse pour no l.rr- connaissance dl' I'a rc hi t or-tur« des régions rie lEuphra u- ", dans R. Arch.,

1~157, II, p. 108.
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sur argile, d'un int.érô t hors de pair, pour la rir-hr-sse de l'iconographie que ll-- 1'1"\-;'

lent. L'index analytique portant sur la totalité du volume Le Palais. pa ra ît ra an,'

le tome 3.

Il va de soi que cette documentation sous son triple aspect. architecturaL pic

tural et monumental, forme un tout. La valeur des objets, dont certains ('(lInptpnt

parmi les plus beaux spécimens de l'art mésopotamien du début du l l" millénair-e.
sc voit considérahlement augmentée du fait que la plupart des pièces ont été recupil

lies à I'r-mplacement même où elles reposaient depuis quelque quatre mille ans

Cela Ir-ur confère une importance que n'ont jamais des documents similair-es. qui

ne sont arrivés à la lumière, que par la voie du marché dr-s antiquités. :-;lli'til' de

son ('llntexte archi tect.ura l, la pii'cf' a perdu non seulement quelque chose dl' so n

«harmr-, mais, ce qui pst plus grave, beaucoup ch, sa valeur scientifique. ()r un ohjct ,

quel qu'il soit, ne saurait vraiment être apprécié qu'en fonction du cadre pOUl' le quel

il avait été prévu. L'exploratioTl scientifiquement contràlée, :-'<l('('llmpagnc duu

enrichissement que ne «o n naisao n t jamais !PS re chcrches .-la ndest.ines. 1Il(~l!1l' l'l'mu

1I1·'I'<llricI:s.





Plie at t eint des di nu-nsio us insolites :. l'ang\t-

roval«. .\ l'r-xu mo n , s o n Iral'(" irn"g'1I1i,'r l"

CHAPITRE PREMIER

GÉ~YÉR"lLITÉS

(Pl. 11-\'111)

Le palais de Mari est la plus étonnante réalisation de 1'al'l'hitel'1 ure civile orien

tale du début du Ile millénaire. L'('l'Osion a malheureuse nu-nt fait disparaît r« IIIW

partie du secteur méridional, dont heureusement l'importance d eva it être moindre,

car tout indique que là se trouvaient concentrés d es atr liers et magasins. I)e l'o rmc

trapézoïdale, avec son angle est incurvé, l'édifice' Sf' développa il SUl' qurlqu«

200 mètres de longueur Pl 1:W mè t rr-s de largeur. La sup('rli('ie dl'\'ail d épnsser

:2 hectares el demi. Quand la deuxième gll('l'l'l' mondiale illl(,),l'ompil nos t rava ux.

nous avions d éno mlué 2(j() chamhr-cs, l'IlIiloirs pl ('ours. Co m pt r- 1('II11 du sixiè m«

qui ncxist.e plus, il ('0.;1 évidcnt que dans son inlégralil t'" If' P;dais dpvaÎ 1 ro m p l Pl'

un minimum de 300 .-ha mhrr-s, couloirs l'I l'OUI'S. Cps jll'I'1I1il'l's ehirrl'l's d o n n c n t

une idée de l'immensité 1.

Quant à la conservation, on peut la cal'al'léJ'isPI' l'II ind iquant lJlll' faible dans

la partie septentrionale, r-lle augmente au fur l'\ à III('SIIJ'I' qUl' l'on savu nrr- VI'I'S

lr- Sud. 1Jans les zones ccn trales, les murs l'd ro u vus av au-n t l'I1\'Orl' ,j 1I1l"II'I'S Ih' hau

teur, des portes étaient intactes ct à l'jn t.ér'ieur de l'I'l'lainl's dWIIlhl'l's, les i nst.n l

la tions d ornest.iq ucs (cuisines, baignoires en céra nnquc , ('elli(')'s 1. n uruiont pli Io nc

tionner presque sans réparation quelque quatre millr- ans a pris la rui ru- 1'1 la dp'-,·

truction pourtant sauvage' df' léd ificr-. nans le SI'I'II'UI' mé rid io nal, !l's IIlUI'S S01l1

réduits à l'étal d'al'asement, du fait de la nalure hcuucnup plus qlle dl' la main des

hommes, Cf'pendant les fondations ont subsisté pl ont pel'Illis dl' dl'I'SSel' un 1'1'[n,',

cohérent. SI'ull', nous l'avons dit, la partie sud-ouest a l'tl" arll"'lIltil". l'l' qui IH1US vuu t

une tache blanche. On peut en incriminer une ar('hitPI'1 ure dnnt la IJl'iqu(' l'I'Ut' rs l

le matériau essentiel, sans résistance devant l' <'-l'osion, qu' elle soi t II' l'I"sull a 1 du

vent, du gel et surtout df' l'cau des p luirs hivr-rnah-s. ruissr-ln n t SIII' !l's 11I'nll's ('\

«mport.ant tout.

thle enceinte de larg('ur variable

nord-ouest r n lcrma i t l'habitation

1. Cumpuru ison instructive, dans .\. 1;\'Trl'"" C01"",,.saliolls s"r 1'.'\l'ch itcctW'f' , Il, l" :,~I. uù It- Pa l.u-, d,' 'Iari

a {-Il' mis Ù l'éehel1f' 1 /5,000, dnu t res g'l'an(ll~s l'l''sidcIH't':' am-ir-nues 1'1 Inndpl'l1Ps. ~.\ slIIH'rfit'i,' 1' ... 1 ";1'I1~ihll"nplit

l'l'lit- dl' 'a l'our eal'1'('(' du Louvre t'I dl's hû t imc nt s qui '·"IlSI'lTI'Ilt.
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surtout diversement orienté, III0 III 1'(' qu<' l'ouvrage ne rut pas d'une seule venue

mais dénote au contraire une entreprise réalisée en plusieurs étapes, ce qui est normal

pour une construction aussi gigantesque, œuvre non d'un seul souverain, mais d'une

dvnast.ie. L'étude du plan le confirme encore, car on y observe la juxtaposition

de plusieurs blocs, plus ou moins bien soudés, avec des orientations différentes,

qui indiquent des ajouts, témoins d'agrandissements successifs destinés à répondre

aux besoins sans cesse accrus d'un état en plein développement. Car le palais de

.\Iari était non seulement la résidence royale, mais une véritable cité administra

tive, tous les rouages de la nation se trouvant groupés suivant les principes d'une

centralisation rationnellement organisée. Auprès du roi, les fonctionnaires étaient

donc réunis et il semble que l'eux qui occupaient de très hautes fonctions dans la

cité et le pays, logeaient au lieu même de leur activité. Résidence privée, cité admi

nistrative, coexistaient aussi avec des aménagements dont le caractère cultuel ne

peut faire de doute. Cela non plus ne saurait étonner en un temps où « Église et

État)) se trouvaient étroitement unis et en des jours où le roi ne séparait pas sa

fonction civile de ses obligations sacerdotales. La ville de Mari comptait alors 25 tem

ples 1. Certains s'abritaient à l'intérieur du Palais et ils seront faciles à reconnaître,

sinon à identifier. Dans cette ruche bourdonnante, il fallait songer aux nécessi tés

matérielles et journalières. Les communs ne manquent pas, avec les cuisines, les

ateliers, les magasins. Ainsi à l'intérieur de son enceinte, le Palais était une ville

en miniature. Une tablette précise que quatre cents domestiques y étaient employés 2.

Si l'on fait intervenir tous ceux qu'y appelaient leurs fonctions, les autochtones

et les étrangers, on pourra sans erreur, évoquer quotidiennement au minimum

un millier de personnes entrant, sortant, circulant, y compris ceux voués aux tâches

les plus diverses dans leur humilité. Et, par-dessus cette foule, le monarque tout

puissant, parfois visible, parfois au contraire dérobé aux yeux des indiscrets, tra

vaillant avec ses conseillers ou ses intimes, ou encore retiré avec sa famille dans ses

appartements privés.

Rien de ce que nous venons d'esquisser n'est hypothétique, car tout est raconté

non seulement sur des tablettes d'argile, mais se trouve inscrit sur ces murs que

l'incendie avait rongés et la pioche éventrés, sur ces dallages usés par des milliers

pt des milliers de pieds. Jamais architecture antique n'aura été aussi vivante. C'est

elle qu'il convient maintenant de décrire tout en l'interprétant.

L C. lluSSIX, Le panthéon de .11ari, dans Studio. mariana, p. 45 .

.) ARJH1', \'1, p. 63, mais on comptait aussi quatre cents femmes, ARiV1T, VII, § 54 bis.



CHAPITRE II

PORT11IL ET "1e('È'S

IPL X-XII)

11 semble que lr- Palais n'ait eu qU'IITlP ent.rér-, percée sur sa face norrl '. Enl'adl'l;

J(' deux tOUI'S r-n légère projection, précédé d'une l'ampe en dalles de pierres, aYI'I'

1111 pPfTon dl' dr-ux rnarx-hr-s r-n hea ux hlocs de gyps(', ce portail ,iig-. 1) constituait

Fig. 1. - Portail du Palais.

UII(' elllrl'C monu mcn talc de grande allure. LI's deux murchcs 1 pl. .\:, \1 ctltligl'lll

à c'(lllsidl~l'l'l' quI' ks f'lWI'S ne pouvaient le mpru n tr-r. c-ar e llos étaiC'lIt hu ut es l'l'Sl"'('

1ivr-uu-n t de n,17 m et n,:20 m. Aucune t rucc d'IISUI'l', t elle q uun l'Il a t t eud ru i t d,,~

l'OU('S, n'a (;11', ('ollslall',C'. La penl(' dl' la rampf' ('sI très sf'llsildC' ipl. .\:. :2 . Jluis,!iI"

1. (ln 11(1 pr-u t ;tlTi\!'I';\ u ur Cl'l'tÎtude il t'l'I l'g'i.\l'd. du rail dt' la p.u-r ie muuqunn n- au ~lId-l)lJl· ...I. \1'.11''''111

hlahlt'II11'111 St'l'tt'lIl' dl' 1l1;q.::;\~lIlS 1'1 a telivrs. POUl' l'pla, in [ru. l'. ~~() S'I. L'l'Irnit!' h'li!'. \III jOllr I"'n·,"l' d.llI" !t

111111' dt, la su lh- I~)~ (infra, p. ~'l~ll. lit' l'ut j.uuu is qu'un l'a~S;(~t' cll"I'DllI'" ... ~st'I·yt· sail ... .toul,' .ru ~1'1I1 roi. 1-:11.- 1111

c1'nillPul's 111\11'('1' 1'1 l"l'St u i nsi quI' nous luvuns ret tuu vr-r-.
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., hS l e une dénivellation de 1,07 m. Visiblement,
sur une projection de 7,0 m, on 0 )serv .

. , d 1 ies hivernales les abords du Palais fussent
on avait voulu qu au moment espu. .

. l " 't era qui a eu quelque pratlque des chemms
parfaItement secs et nu ne s en e onn .
de terre de l'Orient pendant la saison humide. .

I d e 17 90 m ce dallage fait deS'étendant devant le perron, sur une argeur , '. ,
. " d n ·10 à 0 ')0 m appareillées en opus incertum, posees

pIerres plates, epaIsses e , m ,"" '. , ' ",
. • 1 1 . d ' t re une canalisation tracee parallelement a 1 entreea Inelne e so , venait onnel con 1 . . .,

(fig. 2). Cet aménagement en hriques cuites, avec couverture de pIerre, avait ete

PORTAIL ®

".....,- .~
( . .IJa11",j€de,7d ld 6_ _ _ _ _ Jl,O~_'!~~

~~~~~~~red'lJ#nwrch"!fC-
r~~~

72

~:l'lo.r."ô·-
Fig. 2. - Coupe du dallage en avant du portail.

prévu par-dessus le dallage. La différence de niveau était marquée par une couche

de galets. Ce matériau se l'l'trouvait aussi au pied des pilastres encadrant l'entrée.

A la base du dallage, faisant l'orps avec lui et à gauche par l'apport à l'axe de

la porte, on remarquait trois blocs taillés avec soin, ressemblant à des crapaudines

(fig. 2). Il s'agit très vraisemblablement d'un réemploi, mais avec sa rainure cen

trale, une de" pierres dut servir à un usage différent, que nous ne saurions préciser.

De nos constatations il ressort que devant la porte du palais, il y avait une

petite place et qu'une rue longeait toute la face nord. Tout contribuait à faire de

cet ornplaccment un lieu de stationnement, ce qui s'accorde admirablement avec
les habitudes de l'Orient ancien 1

Tl est impossihle de proposer de ('(' portail une élévation qui ne soit pas hypo

thétique. Signalons seulement qu'alors qt\(. tout le gros œuvre est en briques crues,

avr-e, à gauche de I'ent.rèr, des souhassements en pierres, on dut certainement uti

liser pour les su perst ru ctures des briques cuit os. En effet, au pied des pilastres d'angle,

1. II /lo;s, VII, 1, 3; (;('II(~SP, XXIII, 10; Ruth, IV, 1.
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nous avons ramassé, provenant de l'effondrement des zones hautes, un nomLre

important de carreaux 1, peints sur la tranche, en noir généralement, quelquefois

en rouge, certains en noir et rouge 2_

-Ejl rijS
1- ... !li 1-

ho

P

~ ~0<?O 1-1-1-
<X> CI

1 ..
t:'",..I\.1î {

rJ (,j~oŒ '-1-

mD'"IU

':f: I(

~I-

~I- •1 ( l'-1- c-«
1

Vestibule 156 (pl. XI). Il s'agit

d'une salle intermédiaire, très certai

nement couverte, précédant l'avant

cour (154). De forme rectangulaire

(fig. 4), à quelques centimètres près
6,28 ml, elle avait été soigneusement dallée de

7), placés avec une très grande homogénéité et

Perron 157 3 (pl. XI). Ainsi que nous l'avons indiqué plus haut, entre les deux

épais pilastres encadrant l'entrée, un perron fait d'un double rehaussement, était

dallé de belles plaques de gypse (fig. 3). La marche extérieure faisait saillie de 0,60 m.

Elle était constituée par l'alignement de cinq pierres, soigneusement taillées et

appareillées 4, surplombant l'esplanade, de 0,20 m. A l'intérieur, une zone de

6,10 m X 2,35 rn, était dallée avec un matériau identique, mais disposé en opus

incertum, sept blocs formant l'emmarchement, surélevé de 0,17 m. Le jointoiement

se trouvait assuré par un mortier de

terre et aucun radier n'avait été prévu.

Par contre la couche de galets repérée le

long des pilastres et le long du mur de la

salle 165, se poursuivait sous la marche

extérieure, certainement pour permettre

aux eaux d'infiltration d'affluer vers la

pente de l'esplanade, sans que la cons

truction en fût affectée.

On arrive ensuite au passage, très

sensiblement rétréci (il ne mesure plus

que 2,75 ml, lui dallé de carreaux cuits

(36 X 36 X 7), un peu usés dans la

partie médiane et avec des réparations

sans soin, à gauche, en entrant.

Fig. ~. - Vestibule 15G.

(12,11 m X 6,30 m et 12,18 m X

beaux carreaux cuits (36 X 36 X

1. Dimensions; 47 X 20 X 5 ou 6; 47 X 4 ï >( 6; 33 X 33 X 6. Les dimensions des briques seront toujours
données en centimètres.

2. Au l'oint de vue technique'" cu égard aux bavures, on constate que la In-ique avait été trempée dans
un bain de couleur.

3. Ce chill:re, comm~ les suivants, correspond à la numérotation du plan gén<"ral, établie au fur et à mesure
de la progressIOn du degagement.

1•• Plans et perspective ne doivent pas faire illusion. Un croit v distinguer scp t blocs. En réalité ce sont des
Cassures qui ont mis à mall'aPl'areillage antiquc. .
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d'une seule venue sur un lit de sable gris, très fin 1 L'appareillage ne correspondait

pas à celui des passages, où le décalage L6 de brique environ. était sr-risible aux

raccords. Toute la partie centrale fut retrouvée très craquelée Ipl. XI) et \lSl'l'

par la circulation intense, puisque cette salle n'avait d'autre destination que dê t re

traversée. Son sol était jonché de briques carbonisées, de cendres et de poutres

calcinées 2, Devant la porte 156-157, de nouveau des briques cuites de grand

module 3, peintes sur une tranche, en noir ou en noir et rouge.

Contre le mur est, deux petits murets de briques crues avaient été construits

sur le dallage, donc après la pose de ce dernier. Xous y avons VII l'emplacement

d'une « guérite » de sentinelle 4. Si l'on n'accepte pas «et.te interprétation, on sera

sans doute bien en peine d'en proposer une autre.

Deux pierres de seuil (pl. XII et fig. 5), rr-tr-ouvées de part et d'autre de I'cnt réc.

CRAPAUDINE ES T

CRAPAUDINE OUEST

Pierre A
Fig. G. -- Pierres de seuil du vest ibule.

indiquent que celle-ci était fermée par une porte à deux l.ut t a nts. La IH'('lllii-rp 1 B 1

(il. l'Est) uvu it (;((', placl'P au fond du n logement en briques .uites :1:2 -. :1:2, Il',

dispos("I'S en léger onr-orbell emeut , Le bloc en diorite 1.:1.-) ('Ill >< 2:-; ,,20,. rqHlsail

Ù ())~!) III sous Ir niveau du dallag!'. Sa Iace supérieure aplanie se présPlllnit avec u n

1. Un sahl» idcn t ique n vu i t ("It' t'Inplo~ï.·' dans dn ut n-s su llcs. ainsi t'Il ~~. ruru nn- a uss i clans l'ayant-cou,' 1:1'"

., I:','sl "i"11 la pl'ru\'(' 'lU <'Il,' l'lail sous t rrrns s».

:L 'l~ X f.t.
fI. Syria, XIX Il!l;lK!, p. tu, \.al'g-rul': 1l.~lK 111; 1'1',,1'''11'\.-111' 1,1~ Ill.
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évidement (dia m, : 17,G cm; prof. : 4 cm) parfaitement lissé. A côté d'elle,

quelques ossements d'animaux (moutons), et les trois quarts d'un plat en céramique,

cassé en plusieurs morceaux.

La pierre (.~\) (à J'Ouest) avait été placée de façon identique, mais reposait sur

un lit de galets, à 0,97 m sous le niveau. Le bloc de diorite dans lequel on l'avait

taillée, était plus régulier que le précédent. De forme carrée (0,37 m X 0,37 X 0,155 ml,
elle était cassée dans un angle. L'évidement (diam. : 17 cm) était particulièrement

poli par l'usage. Préparée pour recevoir une inscription de vingt lignes, la face supé
rieure n'avait été gravée que sur deux cases. On y lisait: « Enim- Dagan, roi ... »

Près de la pierre, quelques ossements d'animaux (moutons).
Pour une raison peu claire, le dallage du vestibule avait été défoncé dans l'axe

nord-sud (pl. Xl) et dans l'alignement des crapaudines. Il n'est pas exclu que les

pillards antiques aient espéré y trouver quelque trésor. Il ne semble pas que leur

désir ait été comblé car la fouille n'a pas par eux

été poussée bien loin.

Les murs en briques crues portaient le revê
tement habituel en boue, mais on y avait super

posé une mince couche de chaux. Ainsi la pièce

devait-elle paraître moins austère. Elle recevait
d'ailleurs de la lumière par deux larges baies: celle

du portail, quand celui-ci n'était pas fermé, l'autre

ou vrant directement sur l'avant-cour 154.

Avant-cour 154 (pl. XIJT, 1). Du vestibule 156
on passait par une trouée de même largeur et

dans l'axe du portail, dans une avant-cour trapé
zoïdale (fig. 6), aux proportions très harmonieuses 1,

Fig. 6. - Avant-cour 15~. transition élégante entre extérieur et intérieur du

palais. Elle avait été soigneusement dallée de beaux
carreaux cuits (3;") X 3;")), posés sur un lit de sable fin, épais de 0,04 rn, partout très

bien conservés, avec pourtant quelques parties affaissées. Le dallage s'arrêtait au

débouché du long couloir 152, mais toute la zone du passage (154-1:')2) était recou
verte de carreaux un peu plus petits (33 X 33) et légèrement décalés. Au raccord

entre cour et passage, on avait rattrapé les alignements différents, par l'insertion de
briques cassées.

Dans cette avant-cour, on ne faisait pas que circuler. Certains pouvaient
s'attarder et occuper leurs loisirs en s'adonnant à des jeux pacifiques. Nous en avons
la preuve, grà('c à quatre briques (deux du côté du mur nord, deux au pied du mur

sud), gravées (fig. 7) sur leur face supérieure d'une figure ayant la forme d'un battoir

1. Longs côtés 19,45 m, l~J,:!J m; petits C(Jt,:s . H,a.) m, 15,43 m.
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à long manche, incisé de :20 carreaux, certains marqués d'une noix de ~"int-André 1 .

.\"ous laissons à d'ingénieux spécialistes le soin de retrouver la règle dl' l',,~ divcr
t issement.s.

Sur cette avant-cour ouvraient cmq portes: deux assurant la circulation géné-

7.

No2

r~
r-,+

w3

1
t-t-

t-t-f

"1 ~~;:r

'< '0

t~lji 1'l
JI)

Fig. r, .Icux gravl's sur briques

w4

l'alto, d., l'r-xt.éricur du Palais vr-rs l'intérieur, dans le sens vestibule 1~)f5-('ollloil' l,-):.!

(r-L iuvct-scmc nt.), trois donnant accès à une série de pièces, à l'Est l'l à 1'(hll'sl, ([Ill'

l'on prut idcnt.ilicr aVl'(' les hahit at ions d,'s ~ardi!'ns 1'1 des fond iun nuircs I(I~"'"

dans Cl' Sl'ctl'lIl' dl' la l'l'sidenc!'. ~i la zo ne orient ale a ~;lI'lh' sa p hvsinnnmic Ill'i~i-

t. ])('S jou x sinrilu irvs un t ('1," 1'"1,,,"',s SUI' duu t n-s cha nriers. ainsi à Adu l). E,.J, Il,,,,,. !li·""Yf/, l', :l.',~,.

LI' pl'olol~'lH' remont e aux t umhr-s ruvuh-s "'l' r, \\,,,,".1 rv , ('r F.rt·f/"f/IIOIIS, II, pl. ~I~I, où 1.. lIIo"i,l .. ct n i t mobile

pl IH'Ilt'IHl'llll" df' mosaïqu» dl' IHH'l'I', rvhaussce dl' t'OllIeUI'S. UH vien t dr-u sig'lIal.'!' il l l nzor l'Il Pall,:-;tilll'. Th,·

/lui/y 'l'I'/''W'Il/'''' :1 ma i 1\I~l~.
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Qj'
Fig. 9. - Salle de garde 155.

Détail des installations.

Fig. 8. - Salle de garde l S5.

Salle 155. Ouvre directement sur l'avant

cour. Cette petite salle légèrement trapézoï

dale (5,40 m X 3 m) (fig. 8), était caractérisée

par des banquettes courantes, disposées au

pied de chacun des murs (fig. 9). Faites de

briques crues, hautes de 0,20 m à 0,25 m,

au-dessus du sol en terre battue, plus larges

contre la paroi nord (1,64 m) que contre les
autres (0,54 m au Sud; 0,43 m à l'Ouest;

0,36 m à l'Est), elles rappellent un peu les installations de la salle 191 1 . Nous

verrions volontiers ici, la pièce réservée aux soldats de la garde du portail du Palais.
Sur les banquettes, il leur était
possible de s'étendre et la nuit
de dormir. A proximité de l'en

trée, ils se trouvaient dans les
meilleures conditions pour inter

venir. Aucune salle de ce quar

tier ne saurait mieux répondre
à cet office.

La porte pouvait ôtr e fer

mée, eu égard à la crapaudine
installée à l'angle sud-ouest. Ce

coffre était fait de briques cuites

cassées. Au fond, la pierre habi

tuelle, avec son logement pour
l' extrémité du pivot.

:;\ous nf' savons comment

expliquer certains aménagements

nelle, la partie occidentale présente de si importants remaniements qu'on doit y
voir l'attestation d'une réoccupation, après la ruine de la ville, peut-être par des

habitants de Mari, qui avaient trouvé plus

1 lS2\tl d commode de se réinstaller ailleurs que dans
"""'".................-- leur domicile propre. Avant d'étudier ces

deux blocs architecturaux, il convient que

nous décrivions d'abord la salle 155 et ensuite

le long couloir qui forme la transition entre

l'avant-cour 154 et le premier quartier officiel

qui se développe autour de la cour 131, la

plus grande du Palais.
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intérieurs: deux petits cubes en briques crues ::l:-) X :~~), sur le sol et à 0.40 III de la

large banquette). Tout cet espace avait été enduit de bitume. A proximité et en

face de la porte, un socle fait d'une assise de quatre briques cuites carrées, :3:3 X T: .
recouvrant ainsi un espace de 0,67 m de côté, sorte de table disposée dailleurs dr

guingois 1. Le dallage de l'avant-cour 154, mordait d'une assise pt demie dans lent rér-.

Peut-être originairement se poursuivait-il plus loin et il n'est

nullement exclu qu'à cet état premier, le sol de la pièce ait été

entièrement revêtu de carreaux cuits. De toutes façons le socle

table n'aurait été qu'une restauration ultérieure.

Couloir 152 (pl. XIII, 2). De forme oblongue mars irrégu

lière, ainsi que le montrent ses dimensions (20,30 m et 19.~1.) m;

5,82 m et 5,77 m), ce couloir (fig. 10) n'était pas dallé mais

seulement couvert d'une couche de plâtre gris (épaisseur :

~,S cm), bien lissé, présentant cependant quelques bombe mc nt s

ou affaissements, faisant contraste avec la netteté des dallages

antérieurs. Les murs en briques crues avaient non seule ment 1'('(.'"

le revêtement habituel en houe, mais une plinthe d'abord r-n plât rc

(du côté dl' la cour 131), cnsuitr- en hitume (haut. : 0,40 III à

0,50 m), conférait à r-r- passage unr- allure soign{'(' L'r-nd uit

supérieur avait dû t·tl'(· peint, à un état précédent, co m nu- Fig.W.

l'attestaient des traces éparses, rr-lr-vécs ici et là. 1:)2. r-nt n- avant-

La circulation Sl' trouvait sévèr-e me nt réglementé(', car du l'OUT' 1:)'1 ('\ grrllll!t'

côté de l'avant-cour 154, une porte à double-battanl avait ("1(" cuur 131.

am{~nag("l' 2. 1)('IIX crapaudines (fig. Il) Iurent dégagél's, ill situ,

toutes deux en diorite noire, placées à une profondeur dl' O,hh III SOIIS le IlIVl';lI!.

Voici les caradéristiqul's dl' chacune de l'CS installations.

Co/1re .t (Ouest). ((Ult-\ III X 0,67 m) (Pl. XI Y. 1). Cunst ruit r-n lrriqur-s
cuitrs de dill'{'1'pnts modules (34 X 34 X 6; 42 X 42 X Il), posées en assj sr-s in('

glllii'l'l's, en encurhellcmont dans la partie supérieure. 1jeux plaques de gyl'Sl' avuir-nt

ét.é disposévs de champ sur la Iacr- ouest.

Pierre de srui], assez irrégulièrl' dl' forme 1().~11 m X Il.:111 III X Il,2,-) m ). Logl'm('nt

du pivot (diam. : 14 l'Ill; prof. : ~l).

D{'pM d(' fondation: une t ahle t.te 3, un os travaillé, quclq ucs IISS('ml'nts d'ani

maux .f

1. La muu vuiso oJ'Ît'ntatÎoll in lrnl i t d',\' voir un n-s tr- dt' tlallag-l'.

2. Laq,rt'lIl' (il, la hait' ~.'I,-l Ill; dt' l'I'apaudilll' il crupau.liue : :!.~ll.

3, Il 8'ag-il ;\'al'l'l'8 ,1. ])088;n. d'lin l'l'ag-nH'nl d" \.. 111''' d" )'''1'0'11''' cl.. Z;nlri-I.illl Il .. l'ont'l;ollnair.. Za/i".

il tin uu t n- l'oill'iiolinail't.' ~anlnll~lal').

li, POlll' uut- n na ivse dc'~ OSSt'nll'III~. IOIlH' :;.
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Coffre B (Est). - (1,34 III X 0,90 m ). Construit en briques cuites du module

:32 X 32 X 6, non toujours posées avec régularité, en encorbellement dans la partie

COULOIR @
CRAPAUDINE A

1

L7;'[;I..." Ouesl
1

~
' :ill. l_

If> l'
III

9

CRAPAUDINE B

Fig. 11. - Pierres de seuil du couloir 152.

su perjeu re. Deux plaques de gypse (haut. : 0,32 m) avaient été placées de «hamp, sur
la facf' ouest.

Pierre de seuil, assez irrégulière de forme (0,42 m X 0,32 m X 0,20 Ill). Loge
ment du pivot (dia m. : 14 cm; prof. : 4).

Dépôt de fondation : une petite tablette; empreinte de cylindre sur plaque de
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du couloir 1~l:..!.

)')- Cofl're de Ioudu t ionFig.

tr-rre cru e ; fragment d'enveloppe de tablette; morceaux de terre à t ablet t e , Iaçormé s

à la main; ossements d'animaux: fragments de revêtement mural en plâtre blanc:

fond d'assiette; fragment de plat; petite jarre cassée à pied toumé; ansr- de janl'

à bec trilobé.

Une autre installation avait été placée à l'angle du «ouloir. juste à l'entrée d.,

la cour 1~H. Sans nul doute il s'agissait d'un

imposant coffre (pl. XIV, 2 et fig. U) destiné

à un dépôt de fondation, malheureusement

disparu à peu près complètement. Voici ses

«aract.éristiques :

Dimensions: 1,22 m X 1,17 III. Hauteur

maximum: 1,27 rn, correspondant à 18 assises

de briques cui tr-s, de module homogène

(:n X ~~3 X 6), appareillées avec le plus grand

soin. Le sol dl" la cachette était r-n terre bat tur-.

Seules dr-s épaves furent recueillies : fragments

de céramique, perle de cornaline, petit morceau

de fer 1. On a l'l'marqué qUf' les deux grandes

baies dl' ('p couloir sont en t ri-s forte «hicano.

Ainsi, même au moment où la grandp porte était

ouvr-i-L«, des individus stationnant dans l'avant

cour 1 :)t1, ne pouvaient rien voir dl' ('1' qui Sl'

passait dans la grande COUI' 131, l'l'lit- où le roi

donnait uudic nco , ainsi que nous 1'("Lablirons

plus loin. Tout cela dénote chez les architect.es

llll souci évident d'assurer pal' tous les lllO~·('ns.

la sécurité du souverain et de le protéger aussi

('onLI'e les indiscrétions. M(~me admis dans

l'avant-cour, les visiteurs n'étaient pas encore autorisés à voir ce qui SI' passait au-delà.

l Je u x port.es avaient ('II~ perct·es. une SUI' chacun des pr-t it s ('«ll,"s du couloir .

.\ l'Ouest, elle avait été finalement murée. A l'Est, elle donnait aeci's à une P'" il,'

pii'('(' avec salle dp bains, dont la présence en l'Pt endroit pr-ut s'expliquer aisé.mcn t :

ou hien l'Ile était à la disposition d cs voyageurs qui pouvaient fain' leurs uhlut io ns

pt sp d('·baITaSSl'r dl' la poussière ou de la bouc de la rou tr-, avant dl' se 11I"'·Sf'l1t(',· au

roi qui les att.e ndait à quelques pas de là: ou hien il s'agissait de l'appnrt e nu-nt « dl'

SP1'vi('p » d'un Io nrt ionnairc 2 l'hargé d'introduire les visit curs admis aux audir-ru-r-s ,

1. .\ plusieurs l'''IH'jS''S, 1" l'l'I' l'S 1 rue u t inuné tians \"S t l'X les ,""'"ll1llliqUl'S, .\ li.\1 T, \' \1, ~ s7. I~ .

.) Nous IH1 lls o n8 qut' l·'est Cl't Il' hypot hès« qui est la nu-ilh-ure , car on cOIl~'oil ma l t{Ul' CP Ill' soil qu'à qUI'I

q\Il'S (ltlS du roi, qU'OH ail jln""ll pOUl' les g:l'!lS nuu impcrva hles du llur-. Il' IHUYI'H d ~. rl'Illl"'dil'r. \"ous '·ITroll'"

plut-' loin, quI' dl'S insr allu tions t'xislaienl, qui dp,·ail'HI leur l~ll"l' d,'slinl'ps, dall~ Il' qual'Iil')' Ù l't'si dl' la va nt-uou r.

Pl't't'iSI"tlU'1l1 lü olt on IPs u t t eud.
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bien placé à cet endroit pour surveiller les allées et venues aux alentours de la salle

de réception (132) et ainsi « régler le mouvement ».

Pièce avec salle de bains 153 (pl. XV, 1). Il s'agit d'une petite chambre rectan

gulaire (4,26 m X 3,43 ml, véritable appartement « de service », divisée en deux

parties (fig. 13) par un étroit muret, construit pour masquer une baignoire. Sur le

côté nord, une petite alcôve, où pensons-nous, on avait pu disposer du matériel de

couchage.
La chambre était dallée de carreaux cuits, attestant une réparation importante.

En effet, alors que, à droite, tout

J
est réalisé en belles briques carrées

(32 X 32), le reste, y compris l'entrée

(larg. : 0,90 ml, est couvert de bri

ques incurvées, du type de celles

qu'on emploie pour les puits. Trois

de ces briques étaient estampées au

nom de Zimri-Lim. Très certainement,

ce deuxième état correspond à une

restauration hâtive. Nous verrons plus

loin, à quel moment de l'histoire du

Palais, on peut la fixerchronologi-

Fig. 13. - Salle 153 de l'officier de garde. quement.
Le muret (larg. : O,36m), tracé

avec un retour, laissait un passage (0,98 m) pour que l'on pût avoir un accès

facile à la salle de bains. Il était fait de briques crues et de morceaux de briques

cuites. Un enduit de boue masquait du côté de la chambre ce pauvre appareillage ..

La salle de bains était plus soignée (pl. XV, 1). La baignoire en céramique,

soigneusement encastrée à l'angle, était enchâssée dans d'épaisses couches de bitume.

Cette matière recouvrait non seulement l'environnement immédiat de la cuve (long. :

0,875 m; largo : 0,61 m; haut. : 0,685 ml, mais une bonne partie des murs, la totalité du

sol, ce dernier dallé, en dessous, de carreaux cuits. Des remaniements identiques à ceux

observés dans la chambre se retrouvent, c'est-à-dire qu'on note la coexistence de

briques carrées et de briques de puits. La couche de bitume masquait tout, assurant

en même temps, l'étanchéité souhaitable dans une « salle d'eau », Tout l'élément

liquide était d'ailleurs évacué suivant un système que nous avons retrouvé partout

dans le Palais. A 0,5;-) m de la baignoire, un puisard fait d'anneaux de céramique

superposés, s'enfonçait à 11 mètres de profondeur. Un simple trou creusé dans la

couche de bitume et à un joint de briques, annonçait cette installation, aussi dis

crète que pratique. Mais il est évident qu'avec ce système, les baignoires devaient

être « épuisées » avec quelque récipient, puisqu'aucune perforation ne permettait

de les vider autrement, disons automatiquement.
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L'alcôve (2,~);') m X 1,60 m) ne présente rien de très caractéi-ist iqu-. Sinon un

rr-nfoncernen t mural. Il n'est pas exclu qu'il y ait eu là, originairement. l'amorce

d'un passage, ultérieurement muré. Le sol était en terre battue. Sur les mUI'S il

restait les traces d'un revêtement en plâtre, à peu près totalement disparu.

Un peu partout on relève des marques d'incendie. Les ravajres laissés par ce

dernier, ne feront que s'accentuer, au fur et à mesure que l'on s'avancera vers les

quartiers officiels.

Aucun objet précieux n'a été recueilli, mais seulement des débris. :\ous énumé

rons ces épaves: quatre jarres à anse bifide 1: trois jarres à fond plat: un broyeur

l'fi basalte; un fragment de gros support de jarre. Il faut signaler aussi des tablettes:

quelques lettres, dont deux adressées à Iahdun-Lirn 2 et une trentaine de comptes.

1. Cl'ttc c"'ramique ct les suivant!", parf'a i temcnt datées dl' l'él''''l'j(' du Palais, seront étud ices duns le t unu- J.

2, C, j)"8sr:-;, ARMT, I, lettres 1 cl 2.



CHAPITRE III

QUARTIER A L'EST DE L'AVANT-COUR

(Pl. XV-XVI)

Ce quartier représente un bloc architectural d'une douzaine de chambres et

cour, à l'est de la porte et à l'angle nord-est du Palais. Xous considérons qu'il risque

fort d'avoir été réservé aux voyageurs étrangers, aux courriers dont le nombre, à

en juger par les milliers de lettres reçues par le seul roi Zimri-Lim, dernier occupant

de la résidence, fut certainement imposant. En un mot il s'agissait d'héberger, c'est-à

dire d'offrir le gîte et la nourriture, en même temps que les installations d'hydro

thérapie, à un personnel, ou si l'on préfère, à une clientèle, essentiellement mouvante,

qu'il convenait d'accueillir correctement. Ce quartier auquel on avait accès de l'avant

cour (154) 1, par un petit vestibule (159), était ordonné autour d'une cour intérieure

(160). Les hôtes disposaient de chambres (164, 165, etc.), de douches (158), de cui

sines (167). Ce bloc avait donc une parfaite autonomie et son aménagement, sans

atteindre au luxe et au raffinement de certains autres secteurs du palais, était correct

et adapté à la clientèle envisagée 2 Nous allons maintenant décrire en détail ce

secteur.

Vestibule 159. Ce n'est qu'une pièce de transition (3,15 m X 3,10 m), assurant

d'une part, l'accès à une installation hygiénique (158), de l'autre, à la cour ouverte

(160). La porte côté avant-cour, est plus large que de coutume (1,22 m) et le passage

profond, correspond à l'épaisseur du mur (1,86 m). Un trou de crapaudine (larg. : 0,13 m;

prof. : 0,22 m) fut retrouvé à l'angle. Le sol du passage et du vestibule avait été entière

ment dallé. Pour l'essentiel il s'agit de carreaux cuits (36 X 36), mais avec traces

de restaurations, où l'on fit intervenir des briques cassées et des briques de puits.

Le tout avait été recouvert par une couche de bitume (épais. : 1 cm) qui masquait la

pauvreté de l'appareillage. Les murs en briques crues portaient le revêtement habi

tuel de boue. lei et là, des traces d'incendie et en particulier, en face ct de l'autre

côté de la crapaudine, un poteau carbonisé.

1. Cne communication était aussi prévue, pour ceux qui arrivaient de la zone officiel le, donc de la cour 131,

par lr-s chambres 162, 161. Tout cela était très judicieux: ceux qui avaient reçu audience ct qui devaient pour

tant rester encore quelque temps au Palais, pouvaient regagner dire cterne nt leurs « appartements », sans repasser

par le « filtrage" opéré au hou t du couloir 1.52.

2. II va de soi que les personnages de marquc pouvaient l~lI'l' hébergés ailleurs - nous proposerons une loca

lisation plus loin (p. 5'1) - lorsque le roi désirait leur témoigner les attentions dues à leur rang.
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Salle d'eau 158 (fig. 14). Ln peu plus petite que la précédente ),ï.S m -j- 3,OS m

+ 2,90 m + 2,93 ml, cette pièce où l'on arrivait du vestibule, était entièrement

dallée de carreaux cuits, recouverts de bitume. Au milieu de la salle un affaissement

constituait une sorte de bassin, sensiblement carré (1,48 m X 1,-15 mi. lui aussi

~-~~
'~ ~ ~/

®

-1.00

Fig. lit.

2.90

EnotUl( plaCre'

Salle d'eau 158. Détail de l'installation.

hitumé, avec puisard centr-al d'évacuation, complété par trois autres trous d'écoule

ment, pla('('s r-n margl' du « bassin ». LI' dallage de ce dernier était fait de mat éria u x

disparates : mot-ceaux dl' briques, galets, cailloutis, le tout recouvert dt, hit.unu-.

Tout assure l'interprétation: salle réservée aux ablutions 1, sorte de « hamman »,

où pouvaient S(' ret.rou ver aussi bien des voyageurs que des convives.

Vestihule 1;)!l, salle d'eau 158, se trouvaient à un niveau m-t l cmcn t SUI'lqP\"(',

par rapport à l'avant-cour 1;-)/1. En rITet Il' dallage du passage 1;jLl-1:l!) était rt'!wllssl"

dl' la vu lcu r dl' trois l'n-iques Ilig-. 15). l'nI' canalisation avait été am('nagèl', dl':"l inl"l'
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à évac ue r v er s l' extéri eur une partie des ea ux d e pluie rec ue illies dans I'avan t 

cour 154 1 .

Cour 160. De forme trapézoïdal e (fig. 16 ), ass urait les com munica t ions, l'air

et la lumi èr e, à un qu arti er sa ns donte réservé aux gar diens du grand p ortail , m ai s

f-I-~
f-I-I-f
I-f--f--f-
I-I-f--f--

_..-
Ait::
lI'
.~

f--f-f-f-I--I--++-+-H-+--++-+-HH
1-1-

-::Il IlLJLLI-+-t-+-H-+++++t-t+-+-t-t-t11
--Jt-+-+-T"'I-

Fig. 15.

Canalisa t ion sous le pa ssage 154-159.
Fi g. 1G. - Cour 160

et sa lles env ironna ntes (158-159).

au ssi, nous l'avons dit , aux hôt es de pa ssage. Son sol ava it ét é en t ièremen t dall é

de ca rr eaux cuit s (32,5 X 32,5). Il fut retrouvé us é et très cra q uelé. Il n'y manquait

qu e la couve rt ure d 'une ca na lisat ion dont nous av ons sign al é le départ dans la COU l'

154 cl qui après avoir trav er sé la sa lle 159 (fig. 17 ), pou vait êt re suiv ie dans la co ur

160 où" elle avait été tracée avec un e p en t e O.-E. Ell e se couda i t à angle droit c t

1. Le rest e éta i t év acu é, du c'''l é du grand portail du palais, ainsi que l'i ndique la pen te, très net t e (salie 156,

perr on 157).
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partait vers les cuisines 167. Elle ne s'achevait pas là, car on l'avait aménagée cet t«

fois, en direction S.-:\. Elle atteignait le mur extérieur du Palais qu'elle Ira nchis

sait (fig. 22), amenant ainsi toutes Ips eaux 1de pluie, des cours 154 et 1611. « usées H,

des cuisines 167 i dans, ou

mieux, sous la rue longeant la

résidence royale sur toute "a

face nord. La dénivellation

était sensible pour supprimer

toute stagnation 1 et ceci

explique qu'on ait dû aména

ger un escalier d'au mo ms

deux marches (fig. 17) au dé

houché du passage I::>~l-I/jll 2.

AIl('11I1 objet ne Iu t recueilli

Fig. 17. - Cour 160 vue Yl'I'S l'Ouest.

A l'arrière-plan, avant-l'OUI' 15'1.

Fig. 1~. - BIne

hexagonal de la COUI' H,Il.

dans 1'(' s('('I('ur, mais des blocs de pierre, dont l'un de taille hexagonn lc ,fig. 1Ki.

abandonné sur le dallage, Il est impossible de dire quoi que ce soit touchant "lin

utilisation, Par contre, des tablettes furent ramassées, où l'on rt-ro n na it une vingtainl'

de billets r-L des textes de comptabilité.

La cour 1l'il) était percée de cinq portes donnant <Il'l'i'" à d ivr rscs salles, (,111'''

mêmes co nununicantes : \(1G-I/:;7. ((:;3-191, l/il-lG2, lfl'.-l/j,\ E)~l-I:-)K 3.

t. La "OUI' \(,0 St' r.rouvait en cnn tre-bns dl' O,'.:l III par ra ppmt il la salk !.·,!I.

:l. Il no n l't'si ail 'lUI' la ronttation Il.:1;", m '>, 0,83), Ia i t e de ma tériau x ass,'z disparates, dispos,'s adl'Oitl'm,'nl

pOlll' l'installation de la cn na lisn t iun.

3. :":tllIS ayons d,~j:\ ,~Iudi,; la communication ltlO-l;,!)-!.','..
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Fig. 20. - Cuisine 167.

Fig. i9. - Salle ili/j.

Salle 166. Avec son sol en terre battue, cette petite pièce intermédiaire (fig. 19),

avait été soumise à des réparations successives et peu soignées. Matériaux disparates,

réemplois négligés, contrastaient singulièrement avec les autres installations domes

tiques du Palais. La canalisation provenant de la

cour 160, avait été construite avec des briques de

modules divers (42 X 42; 33,5 X 33,5; 33 X 33),

complétées par des morceaux mal cassés. Deux

pierres de seuil étaient en place, mais dans des

encastrements hétéroclites. Elles avaient servi à
des états différents, correspondant à des rehaus

sements du sol de la salle. De taille irrégulière, avec

un évidement peu important (crapaudine du niveau supérieur: largo : 0,30 m; évide

ment: largo : 0,075 m ; prof. : 0,015 ml, on peut en tout cas tirer cette conclusion

la porte n'avait qu'un seul battant et

elle était légère.

En Cl' qui concerne l'appareillage

architectural, signalons les restes d'une

plinthe en briques de champ, d'ail
leurs cassées, et l'utilisation de pier

res, mal assemblées, à la base d'un
des murs. Tout avait été recouvert

par l'enduit classique en boue. Alors

qu'aux environs immédiats du grand
portail d'entrée, les murs avaient

conservé peu d'élévation, celle-ci par

endroits était encore haute de 1,80 m.

Des traces de feu furent relevées sur
la face occidentale.

Cuisine 167 (pl. XV, 2-3). Cette

pièce spacieuse, d'allure trapézoïdale

(longs côtés: 10,38 m, 9,59 m ; petits

côtés: 5,47 rn, 5,17 m) a pu être iden

tifiée sans hésitation grâce à des instal

lations aménagées contre le mur ouest.

Entièrement construites en briques

crues, elles se présentent comme une sorte de banquette (haut. : 0,50 m ; largo

moyenne: 0,98 ml, pourvue d'un ressaut à l'angle nord. Il s'agit d'une cuisine à
cinq foyers (fig. 20-21), disposés côte à côte, chacun composé d'un trou 1 à peu

1. Dimensions des trous. 1 (;)J cm X 4cil), 2 (1,8 X t.G), 3 (1,4 X 43), t. (50 X 42),5 (71 X 75).
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près circ ula ire, sur la faee supérieure de la banquette, pour recevoir les récipient

r-t les aliments à cuire. Grâce à une ouverture sur le côté 1, le combustible était

introduit sans la moindre difficulté dans l'un ou l'autre des foyers. Le cinquième.

au ,\'ord, déhordant l'alignement des quatre précédents, avait été destiné à un plus

grand feu et à un plus grand récipient 2. On est surpris au premier abord que cet

a ménagement n'ait fait intervenir que des briques crues. Les parois et les bases du

Fig. 21. ~ Cuisine Iliï. Détail des fourneaux.

Io yr-r avaient sr-ulcment ('~L(' renfo rcècs par un enduit de boue 1("pais. : l cm ) qllc la «ha

leur se chargeait de durcir sul'fisamment.

Au moment du dégagement, noLre surprise fut grandc dr- ret.rouvr-r in situ 1'1

dans chacun des foyers, du charbon de bois, preuve ultime dl' leur Ionctio nnomcn t.,

juste avant la destruction de la ville. Aucune répara Lion n'aurait été nécessaire si

nous avions désiré les remettre en action!

La salle n'avait été dallée de carreaux cuits (33 X 33; :rl,:1 X :n,:1: :VI X :V'I

que devant I('s foyers ct sensiblement jusqu'à la hauteur de la porte 167-Hifi ..\lais

('('J'Lains indic-cs, en particulier quelques lambeaux qui s'avancent plus loin, pr-rmet t cn t

de pens!'\' qUI' la totalité du sol avait été recouverte. Ainsi qu'il est aJ'J'iv(', souvr-ut ,

dcs zonvs ont (',té dépouillées de cc revèt.e rucrrt, considéré avec faveur pOUl' dr-s réem

plois dc fortune, après la ruine du Palais.

Àut.rc s installations à signalf'r : un véritable « guichet » était prévu, pur-dessus

les ('lIisilH'S, pcrmct.tant sans doute de passer sans difficulté les plats dans la sall«

1. Hiuu-usio n« des foyers, dOlllH',PS su ecessive me nt dans cet urd re , l~\I'g'pul". huu u-ur. prorondeul' 1 (~'I cm

',:l " :J:I+ (di),:l (:lll X :lï X :n·+ '1,".),:1 (:lG X ',() X :l',+ 30), l, l:l:l :J8" :l'-. -1-- '-dl, .-. l'd)· ',.-. :l,-, 1 , Il.

lb", la pt'OI'O"dl'lIl', 1", d eu x "hill'l'''s "ot'I'l"I'OIL!""1 ],"'I"'l'l ivo m- " 1 a u ro udu i! e t a u l'OY''!' 1't'0I'I'l'IlH'llt rli t .

2. Plusieurs cuisines onl l'It' t1l'l'ouYl'rll's dans Il' P..iln is. mnis la 1111 l''lait la mi.-u x l'oll~t'r' l'l'.
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165 (pl. ~Y, 3). Contre le mur est, un mur de refend (long. : 2,45 m ; largo : 0,67 m)

partageait en cet endroit, la salle en deux partie'>.
La canalisation suivie précédemment, depuis son amorce dans l'avant-cour,

à travers les salles et cour, L)~l, 160, 166, se dirigeait vers le mur extérieur qu'elle

franchissait dans son soubassement, grâee à un anneau de poterie (fig. 22), enchâssé

dans un appareillage de briques cuites et de pierre. Ainsi, comme nous l'indiquions

l

1

l 1
1 1

{ 1 J

ol'''""t-t"+-+-IY-+-+-+-.
) ........---t-t-+-+-+-+-+......
)

)

Fig. 22. - Sortie de canalisation

dans le mur extérieur (cuisine I(7).

Fig. 23. - Salle IG5.

plus haut, toutes les eaux de pluie ou « usées », étaient entraînées au-delà du bâti

ment, dans la rue.
Contrairement à ce qu'on aurait pu supposer, très peu de céramique a été ramas

sée dans cette cuisine, pourtant étonnante de conservation. :\ous n'avons noté que
des fragments d'une grosse jarre à décor incisé et des morceaux de terre cuite avec

rebord, que nos architectes ont proposé d'identifier avec des élérnerrts de gouttière.

Salle 165. Cette salle (fig. 23) est mitoyenne de la cuisine 167 avec laquelle

elle communique par le guichet (larg. : 1,20 m) signalé ci-dessus. Elle est aussi en
bordure du Palais. Sur trois côtés (face est exceptée), ses murs avaient des fondations
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en blocs d o pierre (fig. 211). Cr-ux-ci sr' poursuivaient au-dessus du niveau, à des hau

teurs ost.illant entre 0,35 III et 0,50 m. Cet appareillage n'est apparu qu'à la sui t r

de l'ell'ondrement du revêtement général, en boue mêlée de paille hachée, qui POI'

tait la Illarque de l'incendie. LI' sol de la salle avait été entièrement et soigneuscrue nt

@

MUR SUD

MUR NORD

Brl(l'''~ aVec.
~esolu.slJre

clrcula.ire

MUR OUEST

Fig. 2/i. - Coupe des murs cie la salle HiS a ver fondation, cie pie!'!'...

,'p('ouvert de carreaux cuits, de modules pourtant disparu Les (:JII,G >< 34,.-): ::::.,3 X :J::.:)!.
Cc dall<lg(' avait pour moit ié , complètement disparu. Il restait soit des vjil('s. soil

d('s remaniements cl des restaurations très négligés, «rup lovant uniq ucnu-nt i1f'S

morceau x de briques, assemblés comme s'il s'était agi d'une mosaïque. LI' passagl'

165-I(i/j uvnit son sol rait de pierres et de galets. Il ét ait fermé par une l'ortf' à lin

battant, altesll'c par le c-o lf're aménagé à l'angle, construit de pierres et In-iques.

AU lieu de la picrre-crapaudine , ou avait tout si mp lomcnt utilisé une bricfill'. à ]lI'inc

err-usée lHlUl' se-rvir de logement au gond (fig. 2ft).
()ue]ques grandC's jarres, du type à bandeau «ordé , furent retrouvers. !'Ill'Ilrf'

III situ. : deux 1, près de la porte, à l'angle sud-oucst : une au t rc à rangl!' nm-d-cst ,

1. La l'g'l'II l' dl' 1'01l\"('I'III\'(' : 0,77 m , 0.70.



l'ôté cuisme. Celle-ci avait été entièrement bitumée à l'intérieur, mais pas les pre

mières. Dans la salle, deux petits gobelets, avec fond s'achevant en bouton 1. Dans

un fond de vase, quelques petites tablettes.

Salle 164. Cette pièce oblongue (9,78 m X 4 m) (fig. 25), à deux portes (une

"crs la cour 160, l'autre vers la salle 165), n'aurait pas présenté grand intérêt si

elle n'avait révélé les installations importantes d'un

monument antérieur, caractérisé par des fondations

de pierre en appareillage particulièrement soigné.

Elles avaient été destinées à des murs en briques

crues, eux disparus et tracés sur un plan tout diffé

rent. A l'époque du Palais, on noya ces fondations

(fig. 26-27) dans le sol de la chambre, fait d'une

épaisse couche de terre battue. Tout était remis

de niveau, aussi bien du côté de la salle 165 2 que

dr- celui de la cour 160.
Il est bien difficile de préciser à quelle phase

architecturale du Palais se rapportent les deux

emplacements de foyers, aménagés dans la moitié

orientale de la salle. Un est circulaire (diam. : 0,53 m,)

l'autre presque carré (0,70 m X 0,68 m). Ils avaient

été creusés dans le sol (prof. : 12 cm) et enduits
intérieurement d'un revêtement que le feu avait

durci. Entre ces deux foyers, un trou rectangulaire

(0,40 m X 0,08 ml, avec un enduit identique et de
même épaisseur (3 cm).

Fig. 25. - Salle 164. A la porte 164-160, une pierre de seuil, taillée

dans unbloc de gypse (long. : 0,37 m ; diam. du loge
ment: 0,13 m). Le passage (larg. : 1,20 m) pouvait donc être fermé. L'incendie avait

partout laissé sa marque. Le poteau de la porte qui avait basculé, fut retrouvé
carbonisé, contre la paroi. Aucun objet ne fut recueilli. '

Salle 163. Assurait uniquement la communication entre la cour 160 et la pièce

191 (fig. 28). Son sol était en terre battue, posée sur un radier de galets jointoyés à
la terre. Le passage 160-163 était entièrement couvert de carreaux cuits, de modules

divers et de formes disparates (des briques incurvées se mélangeaient aux briques

rcctilignes, 35 X 35; 34 X 34). Une sort e de seuil, profond de près de :2 mètres,

1. Hauteur: 1:!:! cm; ouverture 6. Cet tc Iorru.- s'est rencontrée dans la partie nord du Palais. :\ous consi

dérons qu'il s'ag'it là d'une c-ramique postérieure à la ruine de la ville.

2. Après le dl'gag'ement de la chambre, on pouvait no ter que le niveau du passage 165-164. était à 0,26 m

au-dessus de la fondalion en l'i,-nl', du mur occidental, mordant d'ailleurs SUI' J'ouver-ture, cc qui prouve bien
son a ntèriori 1/'.
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Fig. :W. -- Salle Ifi/i. Restes de

constructions anlériellrps, en pierre. cnnst ruct io ns <I1l1,"ri"III"", l'Il l'il'I'l'l·.

o V191

F'ig-. :2K.

1-

f-Pc;... }l;

Salle 191. EII(, ét.uit caractérisée (fig. 28)

pal' u ru- ilanqul't!l' aménagée au pied de deux

dl' ses murs, Fait" de In-iques crues, il «st

d'abord dilïi('ile d,· co urprcudre à quelle fin on

l'uvui t d(·slint'('. Pl'ul-(~Irl' supportait-l'Ile des

était ainsi const.i t.ué, surélevé dl' la hauteur durie lniq ur-, ;IIISSI

cour 160 que de la sail!' 163.

A droite d(·I'(·n(rl~,·, un petit logement pour

un montant de porte, av,',' un modeste coffrage

fait d'une brique ('ass("', d'une pierre, un lit

dl' gall'ls constituant le fond 1 dimensions du

logcllH'nt : largo : 0,20 m; prof. : n,23 Ill).

Une deuxième crapaudine fut repérée

('onll'(' lr- mur sud, à l'angle d'WH' porte assurant

l'a('('('s à la salle Il)~ l'l murée après coup 1.

Aucu n objet ne fut l',·('ueilli.
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Fig. 2D. - Salle HIO.

IR ~H-\-, 1'-<

•
1.-1

~f--.I

~
l},~

p .~ il 'T'r
II

jarres, peut-être aussi servait-elle de chambre à coucher, ce qui nous semble la

meilleure hypothèse. On pouvait en effet fort bien, pendant le jour, ranger sur la

hanquett.e (Iarg. : 1,35 rn, côté est; 0,78 m, côté sud) le matériel de couchage,

que l'on déployait, pendant la nuit, sur le dallage qui recouvrait entièrement la

pièce (carreaux de 32,:1 X 32,5). Près de la porte, une petite crapaudine avait été

taillée dans un morceau de brique (0,19 m X 0,17 ml. Le passage 191-163 était de

torre battue, surélevé légèrement et en dos d'âne, avec un radier en galets.

De nombreuses traces d'incendie furent notées, de part et d'autre de la porte,

dont le poteau fut retrouvé carbonisé.

Salle 190. Il s'agit d'une grande pièce (fig. 29) de forme trapézoïdale (longs
côtés: 15,22 m, 14,85 m;

petits côtés : 4,98 m,

4,92 ml, dont malheu

reusement la porte n'a

pas été retrouvée, non

pas du fait du peu d'élé

vation des murs, mais

par suite d'inhumations

bien postérieures, puis-

qu'elles sont d'époque

assYrIenne. Les sépultures du type double-cloche, avaient été installées un peu

partout dans la construction, alors dans un total abandon et lorsqu'on rencontra

des murs, on les entailla plus ou moins largement. Il ne semble pas faire de doute

pourtant que cette pièce communiquait avec la cour 160. On y verrait volontiers

une grande « salle de séjour )) à la disposition des hôtes.

Le sol était entièrement dallé de beaux carreaux cuits, assemblés avec le plus

grnnd soin, malgré dos modules divers (41,;) X 41,5; 33 X 33; 32 X 32). Par endroits,

il y avait quelques manques, suite à des prélèvements très postérieurs. Ceux-ci per

mirent de constater que le pavement reposait sur un radier de terre et de galets. A

la base du mur nord, nous avons noté des fondations en pierre.

Parmi les objets, ici encore très rares, une jarre à anse bifide, avec traces de

peinture rouge. De très fortes marques d'incendie furent relevées sur le mur ouest.

Salle 161. Pièce intermédiaire (fig. 30) entre la cour 160 et la salle 162. Elle

est d'une forme irrégulière, avec un renfoncement à l'Ouest. La construction en était

peu soignée, si l'on en juge par le seul trou (prof. : 0,39 m; largo au sommet: 0,25 m

X 0,22 m ) aménagé à l'angle et à l'intérieur de la porte 161-160 et destiné au mon

tant de bois. Aucune pierre, aucun coffrage. A la base d'un des murs, quelques galets;

un peu plus loin, une plinthe en briques cuites.
Le sol était en terre battue. On y observait deux aménagements, rappelant tout
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à fait ('('IIX rencontrés dans la salle 164. Ce sont des emplacements de foyers. fig, :: 1.,

l'un circulaire, l'autre de forme rectangulaire avec ré trécissement médian. TOII~

deux avnic-nt été revêtus d'un épais enduit de terre, ayant du fait du feu. a cqu is

la cl uret.è de la brique. :1i l'on peut tirer argument de coutumes encore act ucll es.

D 161

J=::::

Fig. 30. - Salles 1(il, Ili2. Fig. 3\. -- Salle If;\. Il,',1ail dl's

installations..\ droite. dl'IIX Iove rs.

l'interprétation ne devrait pas soulever ]waucoup de dilïil'ult("s : il s'agirait d('~ l'o~'rl's

olt l'on disposait les récipients 1 d est.inés à la prépara

tion des hoissons chaudes. l Jes d eux (,t'Ités. on pouvait

dOIH' les apporter aux hôtr-s ou visit.e urs , stationnant

soit dans la ('OUl' 160, soil dans la pièce de réception
I!H) 2.

1)1' no mhrcuses et très vio lcntvs traces d'inl'('ndie

luir-nt 1,('I('v(',('s sur les murs. Ceux-r-i avaient }'f'(:II ]('

rr-vôt.cmc nt hahituel en houe et paille hachée. Cel)('n-

rln nt à Ull état antérieur, I'end uit avait été peint.

1. ne nos JOUl'S, los carel ièrcs ou les 1hl"ii·I'l'~. Ces aménagenn-uts nèt a nt

pm;; }ll'ol('g'(',S, OH emu pro nd a isé mc n t quP lo n pouvait elire d'enfants, qu'ils

lombail']li" duus Io Icu », 1'1'. ,)fallh;"/I, XYII, 1.',; ;)fa,.e, IX, :l:l.

:!. ~OllS la l on t e des hédouins, Io lll'puyagl' chaud sc prepare sous les

~·t'UX dt's Ill\ll'~. su ns .luutc pour hien mnnt rr-r il Cl"S d orniers que tous les

l'I'Ot\lliI8 d" 1>:\81' 80111 t\1' la nu-i l lr-uro quulité Pl 'llll' rir-n Il'~' P8l ujou t é t\l'

SlISpPl'1. 'lai~ clans les bût imo nt s «Ilu-irls, ainsi les scrui ls, Il' vis it ru r

nnss is t r jn mnis h l'PS appl'l\ls.

Salle 162 (pl. xv r,
\!),();) III X :H~ m) (fig.

1), Cet tv pièce oblongue

32), était percée dl' deux
8

Fig. :t2. ~;dl,· lli:2.



LE PALAI S DE ~L\HI

portes assurant les communications r espectivement avec la salle 161 et de là

ave c la cour 160, mai s sur tout sa ns d oute avec la COll e 131, la plus gra nde

d u P alai s. E lle éta it pourtan t destinée à autre chose qu'à êt re un simple passa ge ,

ca r on ~. recu eillit deux import ants dép ôts de jarres de grand format (pl. XVI , 2), les

Fi g. 33. - Sa lle H12. :\ mas de jarres a u pied des murs sud et oues t.

unes ent assée s SUl' le petit côt é ou est (fig . 33), les autres couchées au pied du long
côt. é sud . Cet t e céra miq ue présente le plus grand intér êt 1, l'a l' d 'une part, elle est hom o

gène, avec plu sieurs sé ries (j a r r es à anse bifide, à anse et à be c t rilobé, sa ns anse et

à fond plat ), d 'au tre part, elle est o r n ée d 'un décor qui l' apparente à la céramique

d ite du Kh abur 2. Il Y a aussi de gr ands récipients, car a ct ér is és par un dé cor placé

ap rès cuisson et où l'on trouv e des thèmes peu coura n ts (ro ues à huit l'a is, peign e (?)
à cinq dents) placés S Ul' la parti e nOI1 p einte de la céra miq ue , alo rs qu e le rest e est

l'l'couvert d 'une génére use couche de noir bitumineux.

Le sol de la sa lle ét ait en te rre battue, mais un amas de bitume (épa is. : 0,40 m)

se trouvait r ép andu devant le passa ge 1()2-161. :\ ou s ne nous expliq uons pa s la

pr ésen ce de ( 'f' matéri au en ('et em placc ment , tellem ent p roch e de la port f', qu e la

circ ula t ion n ' en étai t pas fa eilit ée 3.

1. Nous I'ét udi ern ns dan s I<~ 3e tom e co nsa cré au P al ai s .

" ~L\LJ.o\\" .\:-;, dan s Iraq . JII (193fi), \, . 12, 3.:;-36 e l lig-. 15-1 7 ; n o tre a r ticl e dans Sy ria, XIX (1938 ), pp . :308

:310.
3. S UI' les t ahl e t tcs ,"con olll i'lues (.·IR iH T , VII, § 87, fi bis), m ention du n emploi d 'a sphalte li qu id e.
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Uu côté de la cour 131, nous avons retrouvé l'aménagement soigné de la pOl' te

de bois, Au fond d'un coffre en briques cuites et à 0,63 m sous le niveau, une pierre

de crapaudine (0,26 m X 0,25 m) était placée, Cne sorte de seuil, faite de briques

cassées, était disposée dans l'alignement de la crapaudine, Sur toute la largeur du

passage, une rangée de briques, dressées de champ, en saillie de 0,10 rn, constituait

un arrêt de porte. Des traces de feu furent relevées à l'angle nord-est, car le Yan

tail de la porte avait flambé contre la paroi.

Comme autre installation, signalons à l'angle nord-ouest, les restes d'tm foyer

en céramique (diam. : 0,69 m; haut. en saillie: 0,16 m; épais. des parois : ~,.J cm).

à proximité immédiate de l'amas de bitume. Cette matière première avait-elle t'tt~,

amenée là, pour subir l'épreuve du feu? On pourrait peut-être l'admettre. Cette

opération aurait dû alors se dérouler dans la phase ultime de la vie du Palais qui,

nous le verrons souvent, n'avait pas faibli, immédiatement avant la destruction.

'l'dIe était la physionomie de ce premier quartier, bloc très ho mojn-ne, à la

disposition par conséquent des hôtes de passage et de quelques soldats préposés à
la garde de l'entrée. Il est caractérisé par une forme t.rapézoïda l« dans le t racé des

salles, qui contraste singulièrement avec lr-s conceptions l'pt'Lilignes du cent.re ct sur

tout des secteurs occidentaux. Peut-être l'indinaison sensible de tout ('1' bloc, ("Lait

r-Ilo destinée à rattraper l'alignemrnt avec le reste ou mieux avr-« la plus gl'ande partie

de la construction, elle tirée au cordeau. Il ne s'agirait d on« pas, à Ilot l'l' S('IlS, dun«

inexpérience des architectes, mais de procédés empiriques, dont I'cfficicn.«- Il' t'I ai L

l'Il somme pas aussi mauvaise qu'on aurait pu le croire à un rapide ex a mr-n du plan.

U faut ajouter que les usagers se rendaient moins compte dt,s d iscordanccs. 1l'aill('urs,

à quelques pas de là, des réalisations les attendaient, bien faites pour ro nt.ent.er le,;

plus difficiles. Avant de les détailler il convient pourtant d'examincr d'abord, I(~

le secteur à l'ouest de J'avant-cour. svrnétrique de celui que nous ve no ns dl' dt"I'l'il'('.



CHAPITRE IV

QUARTIER .r L'OUEST DE L'A VANT-COUR

(Pl. XVII-XVIII)

Il est certain qu'entre l'avant-cour J54 et le quartier des appartements pl'lves

du roi, identifié à l'angle nord-ouest du Palais \ un bloc architectural de belle ordon

nance avait été édifié. Malheureusement il porte la marque d'une réfection hâtive ct

peu soignée, œuvre d'une population que nous nous efforcerons d'identifier, qui s'était

Fig. 34. - Salles 182, 183.

réinstallée dans ce secteur de l'habitation royale. Des aménagements exigus, avant

J'l'pris les matériaux antiques, ne pouvaient que rendre plus grand le contraste exis

tant entre ces maisons et la résidence du début du Ile millénaire. Il n'en reste pas moins

qllC le plan primitif a été complètement transformé et que l'ordonnance antique

1. Infra, p. '161.
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n'a été prcsr-rvèe que sur la moitié r-rrvir on du secteur, sensiblement dans la partie

sc·ptcntrionale. C'est tout nat.urr-Hernent par elle, que nous co rn mr-nr-crons notre

description.

[;np porte TJ(']'f'f:.p à I'anglc sud-ouest de I'avant-co ur 154, donnait accès à f'f' quar

t.ir-r. Le p;lssage une l'ois fr-anchi, on SP trouve en plein bouleversement. Il faut esca

lader des mu rr-t.s pour a n-ivr-r aux longues salles 182-1t\:\ ifig. 34 1, qui appnrtiennent

HU Palais r-L qui sont dans I'uxe du vestibule 156. Elles communiquaient entre elles,

mais du l'ait de la destruction ou dr- constructions advc nt icr-s. on ne sait f,'omment

on ~. ac'('{·clait. Voici tout au moins leurs caractéristiques essentielles.

verra, clans Ir-s Sl'('t('urs

elle sr' trouvait, lig. ~i')1

183

Sall!'s I~:.l. IK:.Fig,

Salle 182. De forme rectangulaire (14 III X 3,90 ni) l,

r-n hordur« du rr-rnpart nord, Elle fut dégagée aloI':' q u'rillr

avait ga l'cl {, suf'fisnmmcnt de dallage pour qu'on soit sûr

que son sol avait ét.é cntii-rement rf'COllvert d« carreaux

cuits 1:\2 X :12j, pos{'s av pc le plus grand soin sur un radier

dl' galets (épaisseur 1; «rn}. 1jans k- mur nord ct l'ace à la

]1ol'lp lK2-1~{\, une niche, elle aussi carrelée (:1:\ X ~n).

!\ous rcncont.rcrons souvent 1'('1 te sor-Le d'aménagpment,

qui tient lir-u d'armoire (lar'g. : J ,:20 m : pral'. : I,:L-) rn}.

Los IIlUl'S avaient leurs assises dl' hase, r-n lu-iqur-s

«uit.es (fig. 36), Colk-s-ci mont.aicn t à dl's hauteurs

variuhles : O;7K Ill, à l'Est: O,li:\ Ill, au \Ill'd; 0,.-)0 m, au ~ud.

Par-dessus, on avait plaqué II' J'I'VI~ll'nH'nt habituel cl('

houp pl paille hachée, niais UIlI' plinthe en p lât.r« l'aurait

au has dr-s mu rs ouest ct sud, Raffinement de ri'glp, on le

Fig. :lli .. - Salle ItU. Coupe du m ur nord, '1\1'1' fondations rn briq u-s cuit r-s.

nf'Iicicls. L(' passage 182-1~:\ (Iarg. : 1,1.-) Ill; prof. : 2,(1;") 1111 était t rès flll'tl'ml'Ilt

Slll'l'lP"l', fo)'mnrlt 11l1P espi'I'(' de seuil IU,:\U III au-dessus du nivr-aui. On nv \('~;Iit

IIi pierres, ni ln-iqur-s cuites, mais seulement le ma tériau l'Tl t crre ('l'III'. Il Tl'appal'att

pas qU'OJl ail d ù , en ('e l'as, rcd o u ter UI1<' !.Jinl gl';lI1de usu rv.

1. POUl' la IH'l'lnivI'p Ïuis , l'l' l't'clang:IP a des cùtl'S qui SP l'1l1'l't':'POIHIl'1l1 il quvl quos l't'nlillll'll'l'~ Ill"··... 1'1 III

1'1 t:L~)';: :1.~)O 1'1 :l.~ï. POUl' u m- u rvlu tcc t u ro e n ln-iqiu-s crues. vr-s t HIH' parfaite l't'ussitl',
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Fig. 37. - Cour 51

et salles environnantes.

Salle 183. De forme rectangulaire (13,30 rn X 2,80 m) (fig. 35) mais avec moins

de régularité que la précédente \ il ne semble pas qu'elle ait jamais été dallée. Le

sol était donc uniquement en terre battue. Les murs en briques crues, reposaient

aussi sur des fondations solides, mais faites de matériaux disparates: briques cuites,

morceaux de pierre, galets. Une plinthe en plâtre, était encore visible au bas du

mur nord, mais nouveauté, un revêtement de plâtre avait, dans le dernier état de

la construction, recouvert l'enduit antérieur en boue et paille hachée.

Aucun objet intact ne fut recueilli, mais seulement des fragments de céramique,

tout à fait caractéristiques des séries du Palais: jarre à anse et à bec trilobé; jarre

à anse bifide: plat à large rebord. Toutefois cette céramique ne devra pas être con

fondue avec les débris d'une autre, bien postérieure et datée de l'époque assyrienne,

sinon séleucide. Les .\ssyrirns qui tenaient garnison à Mari avaient installé une

importante nécropole dans les éboulis du Palais. C'est l'explication de la présence

ici de grandes jarres de type funéraire, retrouvées cassées, car les sépultures trop

mal protégées, avaient été pillées dans l'antiquité.

Ces deux salles faisaient certainement partie d'un ensemble plus vaste dont il

subsiste toute la zone occidentale, à proximité immédiate des appartements royaux

dont la séparait le long et étroit couloir 50. Les pièces 178 et 179, encore conser

vées, indiquent nettement qu'il n'y avait là qu'un seul et même bloc architectural,

parfaitement construit. Celui-ci, dans ce qui en subsiste tout au moins, avait été

conçu conformément au parti mésopotamien, de la cour centrale, à ciel ouvert,
environnée de chambres 2.

Cour 51. Dr- forme qu'on avait voulu carrée (8,30 m de côté), rnms avec un

léger allongement sur la face est (8,40 m),

cette cour (fig. 37) avec son dallage de

beaux carreaux cuits (39 X 39) fut retrou

vée à peu près intacte. Quelques défon

cements et manques, s'expliquent aise

ment par l'installation de tombes assy

riennes. Un puisard profond qu'annonçait

seulement un carreau percé en son centre,

collectait Ir-s eaux de pluie, évacuées tout

naturellement, grâce à une triple pente.

Le sommet du puisard avait été maçonné

en encorbellement. Aucune trace de hit.ume ,

ni de plinthe. Le seul revêtement de bouc
et paille hachée, Slll' les murs en In-iques crues. La cour avait été percée de sept

1. Ici les c"If'; onL res paot ivern-vu l , 13,30 m c L 13,20; 2,80 et 2,55.

2. ),'.,1IS laviuns déjà l'l'lll,.,/i1ré dans le secteur dudié l'lus haut (sI/pra, I': 22) mais, dans ce cas, avec des

îo rm-s tral'('zuïd:I!cs. Ce sera la ri'!"'[e ,la,,' le l'es Le d u Palais.
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Salle 168. II s'agit ('IH'or('

d'une salle de bains ilig. ::~)I

qlll, par son a llurr- g(~l1érak.

l'appelle tout à fait la (11'1'"

l'édpl1te. La piècl' est rr-rl nn

gulaire (longs cô t és : :1.7:2 m

et :1,70m ; pi'tits l'ôtés: :2,60 m

l't :2,;"):1 Ill), aY(,I' 1I1ll' pl'[it('

porte Ilarg. : O.~),-) m ) qui POll

vait être Ierrnéc. à 1'11 .JlIgl'I'

(1'a]lI'I'.5 1l' trou 1pro!'. : O,:U ml

dont 1"'lIlploi (,B 1'('[

n'était nullcuir-n t

[
168

ret ro uver-s par

Fig. :1;';.

:-;allcs If!), Iii;';.

Fig, :3!1. - Salles IG~, 172. Détail des installations.

Salle 49. Rectangulaire (fig. 38), aver: pourtant certaines

discordances qui n'apparaissent pas sur un plan à petite échelle

(longs côtés: 5,70 m et 5,50 m; petits côtés: 2,(j;-1 rn et 2,60 ml,

on y arrivait par une petite porte placée à l'angle (Iarg. :

0,85 m; épais. du mur: 1,25 ml. Son sol était de terre hat.tue".
A l'angle sud-est, une haignoire (long. : 1 m : larg,: 0,1');") m :

haut. : 0,70 m), en terre cuite, épaisse de :2 crn, étanchéi t é

assurée par une couche de bit.ume, posée cxt.érieurcru.-nt.

Toute la salle était jonchée de céramique ('assé(', 01. les

plats se trouvaient en majorité. On ne s'explique pas plus

leur pr ésc nvo dans cette salle de bains, que celle d'une

mosaïque en Irit te, à décor géométrique, «omplèt.cment

disloqué- Pl éparpillée. On P" ut cependant ppnsel' qllP dans

(',l' dernier cas, il s'agissait des débris d'un coffret orricment.é ,

ondroit

insolite.

portes, non toutes ouvertes en rnèrne temps, car plusieurs furent

nous murées, en particulier les deux donnant sur le couloir

50. Dans ce cas on avait très certainement voulu rendre

plus parfait, l'isolement des appartemcnts ro:--aux 1 ct Iaci-
liter la surveillance de leurs accès.

Autour de la COUl' 51, six salles étaient groupées qui

appartenaient à l'ordonnance primitive. "\"ous les décrivons

successivement, de gauche à droite 2.

1. Qui sun t loculisès à l'ang-h' nord-ouest du ;:'l'au,\ cumplt-xc. I nîra, l'. l o l ,

:l, l':n l'la,oI t uurué l'acl' i, "Est.

3. 11 apparait. cr-rt uin l]tll' ''l'~ chambres ~l sol en l('I'1'1:' ha t t uc. devuu-ut l\tl'P l'0ul'Yut'~ dl' lia II l':", , "ill ...i qnon

l'II " e ncurc lhnhitudo d nns les hn hi t n t iuus urie n t ales dl' nos jours.
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creusé à l'angle intérieur et destiné au logement du poteau de bois. Mais aucune

pierre de seuil, seulement une brique cuite, servant d'appui.

La baignoire, en terre cuite, était assez mal placée, puisque fa ce à l'entrée.

Elle avait été enchâssée dans un encastrement de carreaux cuits, de grand module

~40 X 40), complétés par des morceaux pour rattraper les alignements. A la tête

de la baignoire, une brique cuite émergeait, sorte d'accoudoir. Le récipient est du

type habituel, en terre cuite épaisse, avec bandeaux cordés. Elle était de dimen

sions moindres que la précédente (long. : 0,75 m; largo : 0,60 rn].
La pièce était jonchée de céramique cassée : éléments de plats; trois cols de

jarre à anse bifide; quatre jarres à fond plat, dont une du type bien galbé. Tous

documents de l'époque du Palais.

Salle 169. Plus petite que les précédentes (fig. 40) et de forme rectangulaire,

170

a

171

Fig. 40. - Salles 1G9, 170, 171.

malgré lr-s irrégularités inévitables avec une architecture en briques crues (longs

côtés : 3,32 m et 3,29 m; petits côtés : 2,58 rn et 2,48 m), nous l'avons retrouvée

avec sa porte murée (larg.: 0,95 ml, du côté de la cour. On s'explique mal cette désaf
fectation, à moins qu'on n'ait établi alors une communication directe avec la salle

contiguë 170, qui avait gardé sa porte côté cour 1. Le sol était de terre battue. On

remarquait devant la paroi est, un puisard (fig. 41) aménagé avec des matériaux
si disparates que nous ne pouvons y voir qu'un remaniement très tardif. Un dallage

(1,25 m X 1,15 m) fait d'un assemblage de deux carreaux carrés (33 X 33), de

morceaux de briques et de galets, d'une brique archaïque (29,5 X 18), enserre une

grande jarre dont le col avait été cassé et qui s'enfonçait de 0,45 m sous le niveau.

S'agirait-il d'une installation hygiénique, cela n'est pas exclu mais non certain.

Tout le sol de la pièce était couvert de céramique cassée. :'\ous avons dénombré

26 récipients, y compris un trépied en basalte . .'\ous en donnons le décompte: deux

plats à large rebord; une coupe-plat; une grande potiche à fond arrondi; une mar

mite à large rebord évasé; une jarre de forme irrégulière ct à fond plat, en terre

grossière; trois grandes jarres bien galbées; une bouteille-fiole; deux tasses; huit

1. Nos noles de chantier portent en effel cette indication que nous n'avons pas retrouvée SUI' les relevés de

notre architecte. D'autre part dans catte zone, les murs étaient assez mal ct irrégulièrement conservés (0/.0 Hl

dans leur plus grande hauteur).
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petites jarres , à pi ed tourné ; un support d e jan -e : un plat d ' époque pré..;aq! ulliq ue I ! )

à tenon s d e préh en sion intérieurs 1; t ro is jarres à panse ca ré née , d ont un e a ve c dé cnr

Fig." 1. -- ::Ialle 1Ii\l . Uri fice du puis ard.

noir, placé a pl'i,s c u isson . Cr-t tc cé ra m iq ue cor re spo nd a ux sél,jes du d ébut d u 11 (' niil 

l énai rr-, sauf nat.urellement le plat pré sar gonique.

Salle 170. R appell e t out à fai t (fig . 40) par son u m énnge mon t , la sa lle PI'f'('f"

don t.e. R ectangulaire co m me elle, m ai s a vr -e d es dimension s plus ('x :lel ('s il o ngs ('III I',S :

1i ,!U III pt 4,90 Ill ; 2,48 m et '2,t17 m ), on y trouv a it au milieu de so n so l en tpl'l' ('IHlttU(' ,

un d allage-puisa rd (1,12 m X 1,09 m ), a ve c m atéri aux t out aussi hct. érorlit cs . ~on

implantation m ord ant S Ul' la p orte (la rg . : lm), co nfir m e co m m e PO U t' l'inst all at ion

d e la sa lle 169, une data tion t ardiv e , Les briques d e m odules d ive rs ('l U "< '10 ; ;:1) " ::I i:

: ~:3 X :3:3 ), co ex is tan t avec de s m orceaux d e ca rrea ux, s' ucco rd en t parf'a it-nn-n t

a v ec un réemploi post. ét-ieur. L e pui sard ét a it constitué par une jarre r o uv. : () ,'2ï~) Il l ;

prof' . : n,Ii !1 m ) en fonc('e dans le so l.

1,I's murs en briques cr ues a va ient llll rr-vô t.eruent en h o ur- el paill e hu ch cr-.

Pal' ('0 111.1'(' , les tra ces d 'un end uit d e pl âtre furent relev ées S U I' les parois d l ' l' l'lIl l'f" I' ,

.\ nouveau, une céramique importante fut r.x -ueilli e , la plupart du t omps l' li

mOI'('('.llIX. Ell e ('s t. id eut.iqu e a u x sér ies d e la sa lle v oisine : troi s pl at s à lal' gl' rchord :

1. T~' pl' ret rou vé a u l l'Illpl l' d T sht ur-, L.. temple d' Is htar , 1'1" :!l :!-:!I :l . fi;! . 10'., 11° ~ 'i-; .
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un pla 1 profond; une écuelle fond plat; plusieurs coupes-tasses; une petite jarre à pied

tourné et à pâte très fine; une jarre à anse bifide; deux grandes jarres à rebord mou

luré; une marmite à large rebord évasé; une grande potiche à l'l'bord et à fond plats,

panse moulurée (du type des jarres réservées aux sépultures d'enfants). Une céra

mique en forme d'ampoule-grenade, d'époque agadéenne, était égarée dans ce lot

caractéristique du début du Ile millénaire. Énumérons enfin llll fragment de coup~

en basalte ct un morceau de cuve en la même matière.

Salle 171 (fig. 40). Sa porte donnant accès à la salle 52 fut retrouvée murée,

mais nul doute qu'à l'état originel, le passage était libre. Les enduits de plâtre étaient

d'ailleurs parfaitement conservés. On ne note ici aucune trace de ces remaniements

médiocres, d'époque tardive, mais bien au contraire beaucoup de soin dans la cons

truction. De forme rectangulaire (longs côtés: 3,92 m et 3,90 m ; petits côtés: 2,53 m

et 2,50 ml, ses murs avaient été revêtus d'un mince enduit de plâtre coloré d'ocre

jaune. Il semble que le sol avait été aussi plâtré, à en juger d'après des traces

relevées à l'angle nord-est. Par-dessous, c'était la terre battue sur fondation de

galets. A peu près face à la porte, une niche murale (larg. : 3,90 m; prof. : 0,90 m),

que nous interprétons, nous l'avons dit, comme une armoire.

Quelques morceaux de céramique furent recueillis : petites jarres à pâte très

fine, dont une du type à anse bifide (modèle réduit et lustré), plats à large rebord,
plusieurs cols, jarre du type urne funéraire.

Salles 52·53 (fig. 42). Elles forment l'angle sud-ouest du bloc et présentent

de tels remaniements qu'il est difficile de savoir

52U si. à l'é~~t originel, il n'y avait là qu'une seule
pièce. .vo us croyons cependant que tel fut le

t'as. Au dégagement, un mur de refend, percé
d'une porte, coupait la salle en deux, mais il s'agit

d'une installation très tardive. Le sol était primi

tivement en terre battue. On essaya plus tard de

le daller partiellement avec des carreaux qui furent

à peu près totalement arrachés, pour entrer, avec

des briques incurvées, dans la construction de

trois puisards. Cr-ux-ci comportent un assemblage

médiocre de briques disparates, dont la pente

converge vers l'orifice d'une jarre enfoncée dans
le sol.

Fig. 42. - Sallr-s 52, 53. Dans le passage 52-51, une baignoire (long. :

0,78 m; largo : 0,58 m; haut. : 0,675 m), était

placée -- ou abandonnée sans encastrement d'aucune sorte. Il est évident

qu'elle avait été apportée là, d'une salle de bains et utilisée comme un vulgaire

récipient, à des fins non hydrothérapiques, mais domestiques.
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C(·" réemplois ne doivent pas masquer le soin qui avait prcsidé à la ('Iln"tt'llt'

tion pn'mii'I'(' : revêtement de plâtre SUl' les murs, r-nco re très consistant et présvn

tant ici et là, des traces d'ornementation. ::'Ious ne fûmes pas Pl"U étonnés en ('Il'pt

de J'('marquer sur cet enduit, très hien conservé, une série de graffiti. il est vrai d'une

Iact urc aS"I'Z malhabile. Le dessin avait été simplement graYé à la pointe dans la

matière blanche et il fallait beaucoup d'attention pour le remarquer, à plus forte

raison pour Il' détailler. On distingue trois profils d'hommes regardant à d rni t «

Deux d'entre eux sont coiHés d'un polos, qui rappelle tout à fait celui que portent

lr-s individus de la scène du sacrifice (cour 1(6). LI' stvle en est assez raricat mal

pt on ne saurait di r« quc Ir-urs auteurs ont beaucoup perdu pOUl' le ur re nom mée

à demeurer dans l'anonymat! En contre-bas du dallage (angle sud-our-sr dl' la piè('(' ;"):2),

des rrst c de peinture sur terre (darnir-rs , imbrications). en rouge et no ir ",

Les ohjets ramassés dans cette zone ont été peu nombreux. li n'y eut qUI' q uel

qups céramiques du t,"'P l' marrnit c à large rebord et à fond plat. ;\YPC S('S cinq 1'01'11'''.

l'ette salle servait avant tout d e lieu dl' passage ot o n avait t outr-s raisons dl' 11('

pas I'r-ncomhn-r.

Il ne fait pas de doute que le blo« arrhit cct ural qUI' nous vc nons dl' d t'ni 1'1'

(cour rL six chambres) n'était qu'une part.i« dun beaucoup plus gralld l'nS('lllhk

se d éveloppant à l'Est jusquà l'avant-cour 1:)4, au Sud jusqu'aux ('ouloir" Ll~

'11:2, bordant la cour aux peint.uns jOti. A l'Est, il subsist.c quelques mu rs qui PI'l'

mettent 01' dHinir r-ncorc d'autrl's sallr-s..\ u Sud par l'ont l'l'. les installai ions mi"l"

l'ables de basse époque, ont tout anéanti. 11 convient ('ppl'ndant dl' paSSC1' r-n J'('VIIl'

ct ('1' qui a su hsis té ct les divers réemplois.

Salles 172-173. Deux petit cs piè('('" (fig. 43), au trrlo is ro uuuu nj quu n t., mal"

les murs sont si mal conservés (O,la m de hauteur ail mnximu m i, qUI' l'pmpla('l'

ment de la porte n'est indiqué que par d eux briques cuitvs, à l'l'II pri· ...; in si/II. là

où l'on at.tr-nd un seuil, l la ns la salle 17:2, une baignoirl" était cncnst.rér d a ns lin

172

180
+-

Couloir \80. salle" 172. 1ï:l. 1ï~. t ï.-l.

175

1. 'l'uu t cela ,,'\'a l'uhli,' du us h- t nnu- 2, Les peinture» IIIIII'II/I'S.
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assemblage de briques cassées, contrastan t avec des ca r reaux intacts , demeurés

in employés SUl' un sol en t erre battue, p osé sur une fondation en gal ets . La b ai

gnoire (lon g, : 0 ,67 m ; largo : 0 ,;:)8 rn) ri sque d'être restée en place.
Dans' la salle J7 3, rien qu 'un fra gm ent de pl a t et un demi -mortier en basalte.

Salles 174-175. Se trou vent sur le m ême aligne me n t que les deux précéd entes

(fig. 43), mai s étai ent plus grandes . Comme les murs ori entaux ont disparu, on ne

Fi g. 44. - Canalisa tion en céra m iq ue dans la cour 17-'1 .

peut préciser leur «xacte superficie, ni m ême leur fon ction . Nous venions volon

ti ers dans 174 un e co ur, dallé e de beaux ca rrea ux cuit s (40 X 40), recouvrant un e

importante ca nalisation, pl acée suiva nt un axe nord-sud et faite de tuya ux en cé ra 

mique, assemblés av ec le plus gra nd soin . Il s' ag it là d'un grand collect eur (fig. 4.4

et 45 ), entraînant les ea ux usées V P )'S l'extéri eur du Palais.
La sall e 175 appartien t à la con struction originelle . Les mu rs avaient é té revêtus

d'une mince couche de plâ tre teinté. Il y a des traces très nettes de remani ements,



l')
Id

qlH' J'on obser-ve gl':I('f' à deux éléments de dallage retr-ouvés à d es mvea ux dilfé

ren ts (=F O,7~ Ill) ct dont l'orientation diffère. Lr- plus ancien ~c' présente en dispo-

DOD
--@

Fig. 1t.5. - Canalisation en céramique. Détail d., l'ns sembl age.

sruori losangique; le plus récent risque d'avoir appartenu à un puisard, SI l'on t ient

compte de la grande ja rro , inclinée, rr-Lro uvèc à proximité i nunédia te.

Salles 178-179-180-181. l l v a peu à dire de ('('~ piècr-s Ilig. 'dl) ou «o ulo i r . 1~() 1,

dont l'appartenance au Palais ne fait pas dl' dou to niais dont le tl'an', t'~1 ('tahli

I-(I';IC{' aux fondations conservées. Par con trr-, les portes avaif'nt dispa ru. Cl' sont

179 178

Fig. 'IG. -- Sr-ete ur des salles 178, 1iD, 181 et de l'mst alla tion hvdruuliq ur- 1 il gauche
',

d('s c-haruhres en bordure du grand mur extérieur ~t'ptentl'ioual, dun t la cuust t-uc

lion n'avait null ome n t été négligée murs et sols nvaicnt rc'(:u un l'('Yt~l{'m{'nl dl'

pl:ltl'('. ~igllalons dès maint l'na nt que la salle IKI était ,'ollli~'uë à un ('UOl'Ill(' p ui t s

circulaire enferme dans l'enceinte ('1 que nous étud iet-ons plus loin 1.

1. T,,('I''', l', :1:1'..
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~i la partie septentrionale du quartier que nous étudions, a malgré tout gardé

le tracé originel, les zones orir-n tale et méridionale (pl. XVII-XVIII) présentent

toutes Ips caractérist.iq ues d'installations minables, indignes de la construction

rovale qu'elles recouvrent. Pour mieux indiquer qu'il s'agissait là d'aménagements

adventices, nous les avons non pas numérotés, mais étiquetés (A-J) (fig. 47 et 54). Au

début de la fouille, nous avions cru pouvoir y reconnaître des magasins. ~ous pen

sons maintenant qu'il vaut mieux les considérer comme des habitations dont la

Fig. 4ï. - :-lecteur des installations adventices. Salles .\-G.

fixation chronologique n'est d'ailleurs pas aisee à assurer. En effet il n'y eut pas

q uun seul remaniement. ] )ans la pièce B par exemple, on constate trois états super

posés. _\utre constatation: si, a rchite ctru-alemen t parlant, tout atteste le réemploi,

la très abondante céramique, recueillie il est vrai, la plupart du temps en morceaux,

s'insère exacte nient dans les séries connues par le Palais. Ce qui inciterait à sup

pos/'!' que ces l'érections ont suivi immédiatement la ruine de la ville, sous les coups

de Hanunurabi, c' est-à-dire qu'on po urrai t les attribuer à des habitants de Mari,

revenus s'abriter au milieu des ruines, une fois Ips Babyloniens retournés chez eux.

Cette hypothèse n'est cependant nullement une certitude, car on s'explique mal,

dans le cas d'une réoccupation rapide, qu'on ait, non pas partout purement et sim

pk-ment déhla~'é, tâche en somme facile, mais au contraire parfois reconstruit, et

on l'observe, sans préoccupation d'esthétique. ne toutes façons, demeure le réemploi

de la céramique d'époque hamnnu-ahivnne.

Pour en finir avec les généralités, signalons que le principe' qui a présidé à cette
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réfl'I,tion architecturale fut d'adosser chacune des chamlues à drs mu rs aIlI'II'I1S

bien conservés. On faisait ainsi l'économie d'un côté , 1'(' qui activait les dlllSI'~ 10111

en donnant à l'ensemble une meilleure cohésion, On utilisa donc les murs bien dl'f'sSPS

de I'avant-cour 154, de la salle 189, des couloirs 114 et 112, enfin de la salk III.
Un coup d'tl'il SUl' le plan, rnont.rr- que l'ensemble prit la forme d'une éque n:« dont

l'a ngl« serait légèrement obtus,

Chambre A (p l. XV III,l J. On y observe trois états, qui de bas en haut. dOIlI'

du plus ancien au plus récent, se présentent de la façon suivante. A l'époque du

ETAT!

E ndull de plo/re

~~. 'i",~
1

~ . c.' '' pea b.

Palais (lig. ~K I, il ~; avait là une salle oblongue \I,~)() III X :\.:\() Ill), l'nlii'l'I'I111'I1I dalll"I'

dl' ('al'I'('au:\. cuits (:\:2 X :t2), Un puisard ét ait alllènagl' à LlIlgk SUd-OUI'~1 prof.:

n,/O Ill). sous k dallagl' au niveau d uqucl il a lf lr-nrn it. La port l' était il raIlg'" nnrrl-
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ouest. (lue1ques briques en constituaient le seuil et au fond du trou de crapnudinc ,

quelques ossements d'animaux furent recueillis. Les alentours du puisard avaient

été recouverts dune couche de bitume. Les murs étaient pourvus d'un enduit de

plâtre (épais. : 3,J cm). Tous ces détails reflètent le fini de la construction (état 1).

Cette salle fut ensuite coupée transversalement par un mince muret de briques

CTUI'S (état 2). Elle n'avait plus de ce fait que 3,50 m X 3,30 m. La porte fut installée

à l'angle nord-ouest. Le dallage antérieur ne subit aucune modification. Le revê

tement mura] en plâtre fut plaqué SUl' les quatre parois. C'est là une indication qui

suggère que ce remaniement (il s'agissait de transformer une pièce en deux) dut

avoir lieu encore à l'époque du Palais.

ETA Tir

Fig. !(!). - Salles .\ el B. Détail df's aménagements. États 3 et 4.
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La rcst aura tion (état 3) qui suit (fig. 49;, se présente tout différemment. La

salle A est à nouveau réduite, mais avec un muret (ab) tracé longitudinalemen t

cette fois, en léger oblique et placé non pas sur le dallage originel, mais sur une fon

dation de t.erre, galets et terre (haut. : 0,35 ml. Le niveau de la construction. se trouva

rehaussé d'autant. Il était entièrement en terre battue.

Une abondante céramique fut recueillie, où nous avons noté: quatre plats à
large rebord (bien caractéristiques de l'époque du Palais): un support de jarre:

une petite jarre à fond plat, pied tourné, le col percé d'un trou de suspension: trois

fonds de jarre à pied tourné; plusieurs assiettes; plusieurs cols (dont un de jarre à

ans« bifide, elle aussi caractéristique d'une série du Palais) et une grande jarre funé

raire (type assyr-ien}.

Chambre B (pl. XVll, 2-3, et XVIII, 1). }lèmes caractéristiques quP la pré

cédente mais avec un remaniement supplémentaire. Le niveau inférieur (de lépo qur

du Palais) est facilement repéré grâce au dallage impeccable (fig. 4~). li correspond

exactement aux états 1 et 2, précisés à propos de la chambre .\ ..\ l'état ;1. h- niveau

se t.rouvr- de 0,35 m à 0,40 m au-dessus du dallage. Son sol en terre ba tt uc 1'1'1l1)SI'

sut' une fondation dr- terre, galets et terre. l In p la t , à lal'gp i-ebo rd , fut rn massé Ù

('C Illveau.

Une nouvelle installation (état 4) (fig, 49) apparaît, qui u'r-xist ait pas dans la
chambre A. Elle est de 0,20 m à 0,25 mau-dessus dc la précédente, qui a ("1(" sim

plr-men t rcco uvort.e d'un épais lit de terre mélangée dl' cendres..\ ('P nivrau , un

puisard eonstitué par un dallage Iait de briques et morceaux de briqll('s Il'al'l'I''('S

ou incurvées), entourant I'orifice d'une jarre (diam. : 0,20), enfo ncèc dans le sol (prof. :

(),50 ml. Parmi ces matériaux fort disparates, une brique était l'stamJl\'(' au lI0lll

de Zimri-Lim, une autre était gravée d'un jeu, du t~'IlI' d(' ('PUX signalés dans luvn n t

co ur 154.

Chambre C (pl. XV III, :2 et fig. ;)()). Les rernani cmen ts sont ici moins no mhrt-u x

pl se réduisent en somme à une réfection. Au niveau inférieur, le rna gnifique dallagl'

en carreaux cuits, dont il subsiste beaucoup moins d'éléments. Les modules nv

sont pas uniformes (45 X 45; 44 X 44; 32 X 32). Par-dessus, ('n remblayage, dps

galets d de la terre constituant la fondation du sol du deuxième nivvau , re ha usse

dl' 0,42 rn à 0,45 m. L'installation chevauche des murs inférieurs. appartenant

au Palais. LI' seul aménagement méritant d'être signalé est un puisard du mê mc

l~'l)(' que tous les précédents: une jarre (haut. : 0,45 m) est enfoncée dans le sol et son
ol'ili('(' psl enserré dans un très médiocre assemblage de briques ('ass(',(,s. CnC' po tiu

porte (larg. : 0,70 Ill) ouvrait sur le cilté ouest. nans le bas du mur nord. une plint Ile'

failt, dl' In-iques cassées.

Chambre D. On IH' ro tro uvr pas ici dig. ,-)() , l'élat originel d'époqu(' du Palais.

t'('rlaint'lIlt'nl pal' suit e du n dl~gagement trop superficie]. L'installation qui suh-



sis tr- n'innove en aucune façon: un puisard à l'angle sud-est. Un médiocre dallage

t hriques de modules divers: 44 X 44; 33 X 33) enveloppe une jarre (ouv. : 0,145 rn

enfoncée dans le sol. Le mur nord (larg. : 0,43 ml, en mauvais matériau, reposait

Fig. 50. - Salles C et D. Détail des aménagements.

sur des cendres et des tessons. A l'angle nord-ouest de la chambre, une grande jarre

:haut. : 1 ml, à col et panse incisés, reposait sur le niveau. La céramique environnante

était abondante, entièrement conforme aux séries du Palais: plats à large rebord,

jarres à anse bifide, grands pithoi, identiques à ceux du cellier 116 ou du magasin 122,
grandes jarres à pied tourné, etc. La porte ouvrant à l'Ouest n'avait que 0,66 III

de larg('.



Fig. 51. -
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Chambre E. Dans le Palais, il s'agissait d'une pii"ce intermédiaire fi~ ..)1 '. a~~u
rant les ro mmunications entre l'avant-cour 1.::>4 e t le

quartir-r ('('rtainement résidentiel que nous étudions.

Primitivement, elle avait été percée par quatre portes:

une vers l'avant-cour 154, une autre, vers la salle 189

et d« là dans la grande cour de réception 131, les deux

drr-nières prévues vers l'Ouest. Trois sur quatre de

(·(~S passages, furent ultérieurement murés et dans

l'installation finale, il n'en resta plus qu'un, à I'Ouest ,

Lieu de passage pour les horumes, mais aUSSI

pour une longue canalisation (fig. 52), d'un tracé

sinueux, emportant vers l'avant-cour 154, une bonne

partie des eaux (usées ou de pluie) de ce secteur. Cet

aménagement dévaruat.ion est médiocrement réalisé

(briques casser-s pour lr-s côtés, carrées pour la cou

verture) l'l son tracé tellement hésitant qu'on sc

demande à quels constructeurs l'attribuC'r? :\ous

croyons pourtant, eu égard à son niveau, qu'il appar

tient à la première installation, tout r-n avant ét é

e-ncore utilisé par les Lou t derniers occupants, qui )'

laissèrent la marque de restaurations négligées.

Cellr-s-c-i ne doivent pas faire o uhlier l'aména

gement primitif, certainement très soigné, ainsi qu'en

témoignent des lambeaux de décoration mura]e. Cullc-vi était pO,J"I' il mê m«

I'r-nduit dl' tl'I'I'(". Les mo rccaux ramassés mo nt.re nt dr's chcvro ns. dl's ligtl("s
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ondulées et font intervenir quatre couleurs bleu, blanc, rouge et noir 1.

La baignoire enfoncée dans le sol de la même chambre E, est aussi une épave

du Palais. C'est la cuve en céramique bien connue (long. : 0,60 m ; largo : 0,54 m). Elle

risque fort d'avoir été déplacée et amenée là, pour servir purement et simplement

de réceptacle. Plusieurs grandes jarres étaient, soit couchées, soit enfoncées dans

le sol, leur ouverture apparaissant seule, au niveau.

Une crapaudine fut retrouvée à l'angle de la porte (murée) conduisant à l'avant

cour 154. La pierre se trouvait alors dans un coffre de briques cuites, profond de

0,30 m. Il était tout à fait normal que ce passage pût être soigneusement fermé,

car il commandait l'entrée dans le quartier qui précédait immédiatement les appar

tements royaux. C'est sans doute pour la même raison de sécurité, qu'on mura

aussi un jour, la porte qui de la salle E, conduisait vers la grande cour 131 par la

salle 189. La multiplicité des ouvertures facilitait sans doute la circulation, mais

elle rendait plus compliquée la surveillance. Celle-ci primait tout et les policiers

eurent toujours le dernier mot sur les architectes.

Chambre F (pl. XVII, 1 et XVIII, 3). Avec elle, commence une série de cham

hres rectangulaires (fig. 53), adossées à un mur du Palais (couloirs 114 et 112) et

ouvrant toutes du vôt.é nord. On ne retrouve pas ici les superpositions d'installa

tions, de règle dans les chambres est, mais seulement la marque d'une réfection

Fig. 53. -- Salles F, G, H, J.

1. Xoll'e jourual d" fouilles nr- l'0l't,' que cc t l .. ind iea t ion salis l'l'levé graphique. Nous n'avons rir-n retrouvé

rla ns les nutr-s d.·s arc hi tec u-s.
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rapide, pas toujours très soign(:(', [1 s'agit partout du 1'!"I'Ill]dlJi dr- matériaux e t

df' mohilir-r de I'époqu« du Palais,

De l'orme légèrement trapézoïdale 1rf,K~) m X 4,;)1) m, r-n diagonales l, la chambre

fi avait été pour la plus grandI' partie, ('alTelép (36 X ~Jni, Cne miner- bande ,Iarg. :

0,88 rn) au :\ord, était pourtant dépourvue dr- dallage. On re t ro uve un manqup

idr-ntique dans la chambre contiguë C (fig. 53). 11 Y a tout es chaucr-s pOUl' que l"

dallage soit de l'époque du Palais. 11 avait subi d'ailleurs une usure sl"ril'usr qui eù t

interdit tout réemploi avec déplacement dl' matériaux. A la porte, un seuil dl' t errr-.

surélevé, avait été renforcé à l'emmal'chcment, par quat n briques :11 '< ::1 v n

morceaux.

Les mu rs est et sud, avaient reçu un rr-vêt r-rnen t à la chaux. Cne pol'I(' d" co m

munieation avec la chambre E fut, dans le dernier état d e linstn llat io n, murée.

Une baignoire du t)'IW courant, mais un peu plus allongé dong. oxtér. : l,If) m,

intér. : O,WI; largo cxt.ér. : O,nf) m , int.ér. : 0,57 m) était cnfoll!'("!' dam [p sol 1'( si Pl'll
l'ondémenL, qu'un tiers seulement (O,~:I Ill) émf'rgeait (prof. : n,Ill 1111, I)e part el

d'autre dr- la haignoire et ('Ollll'(' le BIIlI' ouest, di-ux petits pilit-rs , l'ails dl' morcon u x

de hriques superposés, ét.aiont placés sur la t('I'I'(', Sans d outr Sllppol'lai('III-ils III\('

plnnche , na turcllemcnt. disparut'.

Le sol de la c-harubr.: était jonché d'une abondant t' "éramiqul' plus 011 IUOIlIS

l','agmentair'p. 1)f'IIX grandes j.urr-s , l'a lé es avec dr-s bouts de lu-iqucs, Iu r» Il1 l'l'I l'OU

v ér-s in situ, encore dressées (haut. : 0,1)0 m ). Signalons aussi, ('1 pour la pl'('mii'rt'

l'ois, la trouvaille dl' quelques figurirH's Pl jouets (r-récellr-s r-n (1'1'I'l' ('Ilill'I, d'('poqu,'

du Palais.

Chambre G (pl. XV 11, 1). 1)1' Iorruc un peu plus régulii'l'(' 1 ::, Ll-\ III '. ~,77 m i.

('dlc chambre (fig. 53) présentait des trnit.s id ent.iques à ceux l'I'I(,\'(',S dans la pii"'(' 1:,

On y rul.ro uvait le mê me dallage IIS(' (:JG X :\()), s'arrêtant dans l'alignf'Ill('llt du

précédent, laissant par conséquent UIl(' ha nd e où le sol r-n tPITl' bnt t uc appal'atl.

,\ la port.c (larg. : 0,73 ml, un seuil surélevé. en tl'lTl'.

Qua!.I't' plats (diamètre variant dl' T2 à 33 cm) furent l'alllaSS("S SUI' le dallag(',

illtl'rchangeahles avr-e ce ux de même série, recueillis dans les Sl'('t"lll'S no n rr-tuu

niés du Palais. Ir'autres céramiques (jarres bien galbéC's ('n part.ic ulicr) (~lail'lIl r-n

iuir-t.t.cs. 1ïr-ux autres, de même tvpc, avaient ét é enfouies dans le sol, StlUS \1' dal

lage. Dans l'un e t I'au trc l'as, une pf'titC' cruche fut ret.rouvéc dans 1P gnllid l'(''('i

pir-n t.

Chambre H. Légl'rpml'Ill plus grande i:1,WI III X :2,/~ ml, l",tl('l'ilallll11'(' dig. ~):\

n vn i I son sol unique ment en 11'1'1'(' bat.tuc. ~\ la porte d,Hg. : 0,70 Ill), un seuil sun:

1,,\,(', l'Il t erre. L'inst nllation caractéristique ('st ici un puisard, allllonagl' ('tlllllll('

lous C('ux que IlOUS ayons déjà roru-on trés dans ('(' SP(" ('Ill' : IIl1t' gl'and(' jan,' l'sI

l'lll'onl'l'l' du us ho sol 1I11'of. : O/tll Ill), plus 011 mnins hien ('II(':tstn:l' dans un assr-ru-
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blage 1 L:2U III X 1,13 m) de briques et morceaux de ln-iques (mod ules 40 X 40;

:12 X :32), disposé de travers et mordant sur l'axe du passage. L'ouverture du pui

sard était masquée par un fragment de carreau, d'un très grand format (50 X 23 X 6).

Sur le sol, un plat (diam. : 33 cm) et une jarre, partiellement engagée dans le sol,

donc demeurée debout et pour cette phase ultime du monument, restée in situ.

Mentionnons une abondante céramique plus ou moins cassée et fragmentaire.

H

Fig, 5!i. -- Salles H, 1 et J,

Chambre 1 (pl. XVIII, 4). De forme rectangulaire (3,96 m X 2,48 m), cette

chambre (fig. 54) présente les marques multipliées de réemplois plus ou moins heu
reux. Le sol originairement en terre

hattue, avait été ensuite, partiellement

recouvert avec un dallage enserrant une

jarre-puisard (prof. : 0,43 ml. Cet assem

blage est l'un des plus hétéroclites qui

soit: briques carrées (46 X 46; 33 X 33),

incurvées, donc ayant servi à des cons

tructions circulaires (base: 0,41 m; som

met: 0,34 m ; haut. : 0,34 ml, sont asso

ciées sans grand souci d'esthétique. Peu

importe aussi que l'accès de la chambre

s'en trouve compromis: la jarre-puisard

est presque dans l'axe du passage. Une

brique incurvée, avec inscription estam

pée de Zimri-Lim, ne saurait faire illu

sion. Le roi de "Tari n'est en aucune
l'açon responsable de cet aménagement

hâtif.
Une baignoire avait été placée à l'angle nord-ouest, où elle fut peut-être à

l'origine. Elle était encore calée avec des fragments de briques, jointoyés avec un
mortier de terre. Ses dimensions restent dans la règle (long. extér. : 0,91 m, intér. :

0,82 m ; largo extér. : 0,71 rn, intér. : 0,62 m ; prof. intér. : 0,50 ml. On s'explique mal
pourquoi ('P réceptacle était en somme rendu inutilisable par une grande jarre pansue,

comme toute la céramique de cette zone, conforme aux séries du Palais. Signalons

«nfin qu'à la base intérieure du mur, entre baignoire et porte, un rang de carreaux

cuits (l'un d'eux à nouveau estampé d'un texte de Zimri-Lim), formait plinthe .

.\ la porte (larg. : 0,86 m), quelques briques cassées tenaient lieu de seuil.

Chambre J (fig, 54). On constate à nouveau la trace d'installations superpo

sèes. Celles-ci se présentent de la fa~'on suivante : au niveau inférieur, les restes

d'un dallage avec briques et fragments de briques de modules divers (33 X 33:

:: l ,:) ~ll ,;-)). Par-dessus, un f'(·mblayage en t.crrr-, épais de 0,18 m, constituant avec
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son sol l'fi \1'1'1'1' ha t tue , un dr-uxièrn« niveau. Par-dcssus enfin, un« derniin surélt'.

vation (LI'T'J'(', cend rr-s, ossernr-rrts ) «orrespondant à un puisard d' angle i ja tre dans

un rncas tt-c mcn t dr- briques plus ou moins cassées et d(,s modules Il's plus divers

(36 X ~)6; 35,5 X 35,S; 32,5 X 32,5)..\ la porte (JaiX : n,58 nu. un sl'ilii mèdincn-.
en te ne et cendres. l Jans ce t tr- zone Iurcnt ramassés drs t ahlr-t tr-s dl' co mptahilit é

et dr-s textes administratifs.

A l'ouest de cet alignemrnt dl' chambres, on l','nlarque I(·s restes dunr- l'ons

t.ruc tion hien différente, avec des ruurs soignés, bien dressés et cal'a"tpl'is,',s sur u nr-

Fig. 55. Sl'I'll'lIr K, L, .\1. x.

partil' d(' la façade septentrionale, sur la totalité de la Iuçad« occidrn t alc. l'al' d,'s

pilasll't's et redans. Ce groUIH' architectural a été étiquct é K-L-\l-:\ i lig. '-).-)1. pOUl'

bi('n mo n t.ror que nous ne II' considérons pas ,'0 III IIIl' uppurt cnnnt à l't'o(llll(W' d u

Palais. ,\ l'r-xntuen du plan, on constate inuuédiatr-iuen t qu'il a ét,', iIllpiantl' dans

IIIW grandI' ro ur 11.l, carr('lée, aVI'(' utilisation dcs 1II111'S anciens (li n du coulnir Il '.2

('( salk III), l J'nu t.r« part il recouvre la canalisation au traeé sinur-ux. dont no us

avons d i t plus haut, qu'd'" .-n tra iua it VCTS l'avant-cour \,-)'1. ks ("lUX IISI""s 1111

d" pillil') dl' l o u t CP scct.eu r. Enfin. d"s t o mbcs i mpo rt a n t cs en du lles d,' g~ÎIS" t't

briqu,'s .-ui t cs , uvuu-n t (',(,', inst'rl'es dans un angle, après qu'on eùt .-n ta ilh' h-s nun-s.

Cl'S s,"pult III'('S. si nous los avions retrouvées int act.cs. BOUS u urn ic n t Io urni. av",'
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leur mobilier funéraire, une datation à peu près certaine. Elles étaient malheu

reusernent entièrement pillées et il n'y a rien à tirer de leur construction insoli te ,

que nous n'avons rencontrée nulle part ailleurs à Mari.
Ces diverses observations nous incitent à placer à l'époque assyrienne, cctte

petite maison 1, qui semble trop soigneusement construite pour devoir être attri

buée à la population séleucide. Jusqu'ici, cette dernière ne s'est pas signalée à Mari

par une architecture qu'on puisse mettre en parallèle, soit par son plan, soit par

sa technique. Que faisait cette maison en cet emplacement et toute proche de la

grande nécropole assyriennc, dont les tombes se pressaient tout alentour et spécia

lement dans les espaces libres des cours 131 et 106, c est ce que nous ne saurions

expliquer. A moins qu'on n'y voie le logement réservé au gardien de la nécropole,

elle retrouvée intacte.

Couloir 50. Partant de la cour 113, il monte en plan incliné en direction du

~ord, longeant ainsi et séparant en même tcmps le bloc architectural ordonné autour

de la cour 51, que nous venons de décrire et le quartier identifié par nous avec les

appartements privés, que nous étudierons plus loin. Dallé de beaux carreaux cuits

(36 X 36), il s'élargit au fur et à mesure que l'on monte, passant ainsi de 0,90 m

à 1,45 m à l'angle nord, où il se coude en angle droit, repartant en direction est

ouest. Le dallage a cessé, mais bien qu'on en retrouve un élément à hauteur de la

salle 38, il semble qu'on se soit contenté, pour le restant du couloir, de terre battue.

Dans la partie dallée, on voit que les carreaux reposaient sur une fondation dont

l'importance augmentait au fur et à mesure que l'on montait. A l'angle nord, elle

est épaisse de 0,60 m et faite de terre (0,40 m) placée sur une couche de galets (0,20 ml.

Ce couloir-plan incliné, étant donné son prolongement est-ouest, entre mur

d'enceinte et quartier des appartements royaux, avait été prévu en fonction de

ces derniers. Il fait figure de chemin de ronde, destiné à assurer une surveillance

absolue des abords de la résidence privée du souverain et des siens. Celle-ci s'exer

çait donc, côté rempart sans doute, mais sans négliger le quartier oriental tout

proche. A qui pourrait-on attribuer ce dernier?

Dans l'état actuel de sa conservation, il est difficile d'émettre une hypothèse

définitive. ,ous osons cependant en proposer une. ;\ous avons vu qu'à l'est de l'avant

cour 154, le secteur risquait fort d'avoir été réservé aux visiteurs et hôtes de pas

sage. Parmi ceux-ci, certains méritaient, cest l'évidence, des égards particuliers

et un traitement de faveur. Le roi de Mari a dû recevoir des personnages de marque,

souverains voisins, membres princiers de familles régnantes. Il ne pouvait leur

assigner un gîte qui les aurait confondus avec de simples émissaires ou courriers.

Il n'eût pas été non plus conforme aux règles de l'hospitalité de les laisser cher

cher asile dans quelque « Khan » de la cité. Aucun secteur du Palais ne co nvren

drait mieux à t'pt hébergement, puisque, à la fois près de l'entrée et non loin des

1. Autre construction assez voisine, dans la grande cour 131.
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Hf!P,ll'\I'/IIf'nts royaux. ~ous avons signalé le soin des 'Iménagemenb. la ruult iplicit c

dr-s salles de bains. En examinant l'emplacement des portes, on constatera aist"ml'nt.

que cr-lui-ci avait f~tf' décidé de façon à assurer une communication aist"t~, dune part

avec I'appartr-ment royal (porte 113-29), de I'au trt-. a vr-r Il'S quartiers officiels St'

développant autour des cours 131 (salle daudicnce 132) fol 1(1f) .salle du t rône ti,-)

L'implantation adventice et postérieure, des chambres A-J «t de la petit t' maison

h:-~, ne doit pas no us masquer le souci qui avait présidé à cette orrlnn nuurr-. Io nv

tion clr-s hôtes qui :' séjournaient.



CHAPITRE Y

COU R 131 ET SALLE D' ~1 U Dl E1YCE 132

(Pl. XIX-XXI)

La cour 131 (fig. 56) marquait le début des zones olTiciellcs. De forme trapézoï

dale (bases: 48,10 m et 46,90 m; petits côtés: 32 m ct 32,50 ml, s'étendant sur urie

superficie de quelque 1.600 m 2, c'était la plus grande du Palais 1. Percée de neuf portes,

sans compter l'entrée monumentale de la salle d'audience 132, elle assurait les co mmu-
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Fig. ;")G. - Cour 131.

nications avr-e plusieurs quartiers, les plus importants étant à l'Ouest et au Sud.
Voici conunent elles avaient été distribuées.

Face nord: 3 portes, dont la principale, puisqu'elle était empruntée par les visi

leurs arr-ivés par le grand portail 157 et ayant traversé le vestibule 156, l'avant-cour
J5~ et le couloir 152.

1. Di rru-usions com paru l ivr-s d'aulJ'l's ('IIU"S 106, ï50 fIl2; 1,12.5 rn": 31, 116 m"; 15, 81 m''.
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Face ouest: 1 seule porte, vers les couloirs J1'1-112. la salle aux archives 11.-) v l la
cour aux peintures 106.

Face sud: 3 portes, une vers le long couloir dallé 68, l'autre "el':' la salle 1::4 et

le quartier avoisinant, la dernière par l'enfilade des baies 144-148. ver:' le petit sa nr
tuaire 149-150.

Face est: 2 portes, ouvrant sur un alignement de chambres, t out os en Iiordur« du
Palais.

La l'our fut retrouvée avec un dallage qui laisse quelque incertitude. Tout da ho rd

il n'est pas homogène, ni dans le module des briques, ni dans l'orientation des assises.

Sans doutr- peut-on l'expliquer par l'importance de la zone à reco uvrir, qui ne pou

vait techniquement être traitée que par bandes et dont la forme trapézoïdnh- com

pliquait l'exécution. Les carreaux cuits avaient les modules suivants: :U :< T2
(zones est et sud; en face de la porte 1.')2): 34 X 34 (zone nord, ent re portes 11/1 et

152); 34,5 X 34,5 (zone entre portes 1.52 et 1(2). Le dallage avait (',té POS(', sans

fondations, à même la terre bien daruméo.

On ('onstat(~ ensuite qlJ(' toute la zone centrale rs t nue Ce manque peut s'expli

quer de deux façons: ou bien par un pillage antiquc, u-u vte d'individus à la rccherehl'

d'un mat.ériau d« réemploi, ou bien pare(' quc l'pUe partie serait rpsl("I' sans paVI'III1'lIt,

ayant pu être réservée à des plantations, de palmiers 1 pal' rxemp le, nu llc mo nt il

l'étroit SUI' une pareille su pcrficie. A l'I'xall}('n (,'('st la deuxième hv po t hi'S(' qui IlOUS

semble préférable, «ar s'il ~' avait cu pillage, la zono a ura i t ('OIlS('I'Y(" tout au moins

des morceaux de briq ues. cassées à l'arrachagc. ()r rien de sc mh inb le n'l'st appal'u.

IA's seuls dégâts constatés, le furent là où le dallage oxist.ait et pl'Ovenaient. dt- li nst u l

lat.ion de la nécropole assyrienne. Lorsque des vides appa ruissr-nt , t oujours il'I'("guliers

d'ailleurs, ils sont le résultat des pioches antiques, uvant ('L'I'\'(', l'nsso mhlajn- des

carreaux, au mo me nt où l'on creusa la Iosse pour ~' déposl'I' les de ux gl'llSSl'S ja rrt-s où

l'on enfcrmai t les défunts.

Au moment du déblaiement de la cour, apparemment enti èrr-mr-nt lihrr-, une

const.ruct.ion adventico (fig. ;:'7) est apparue à l'anglp sud-ouest. li ne rest ait quu nr

grande chambre oblongw' mais irrégulii'l'I' (grands l'ôtés: fi m et ,\7,-) III: pr-Lil s

côt.és : ;{,(l:) rn et 3,50 ni}, aVC'I' un appendice mural qui en an no n çai t une a ut rr-. Li-s

murs n'ont pas non plus dl' largeur homogène (elle varie d« n.77 III à J .:.2~) ni}. Ils font

int.ervcnir une brique l'l'tif" ordinaire. La fixation chronologique nr-st pas ais(',(, mu is

il s'agit pourtunt d'uIll' installation postérieure à la ruine d u Palais 1 X\1II1' sii'('11'

av. J.-C.) et a ntèri cun- à l'occupation assyrienne (XIIIe sii'dl' av. J.-L), l'al' lin dl'S

murs dl' ('dl l' habitation a été abîmé par l'implantation d'une Sl~ p ul t urr- ass~...i('l1lll' .

.\IHIS a vo ns d("jà signait, les indices qui pcrmct.tent d'évoquer d es gens, rl'\'I'IlIIS apl'i's

1. C"t a 1'11 l'.' l'0llSSl' e ncuru nujuurrlhui il .Vhou-Ki-ma i ct on Il' rv t rnu vc jusqu'il ~ta~·adiIH'. il 'l'II'I'I"'' 'I"al ...··

\'il\gl~ kilomèt n-s. e n umnnt dt' lEuphrate. 'lait' Cl"' qui est plus sug-gl'stit' l"I'~1 la l'1'llI"":-'I'lIlaliou dl' l'Uhll\lT.... "'111

la pl'illiurl' dl' Il lIuvcs t it urc " [rour IOll). (lI' ,·,'11., S",'I\t' se d èruulu l'prlaiIH'nwnt il \Ial'i t'I \Taisl'll1l1lidd"11"'!l1

u u Puln is (.\1.\ .\1, Il. turne 2), olt dl's t ahle t tcs ruent io nne n t prl,t'isl'Illl'lI! la t'Ol/r iles palmier».
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la déf aite de ~Ial'i ct trouvant dans les ruines un asile assez minable. Ici , ç'aurait ét é

un peu plu s sérieux. puisqu 'on a urait reco ns t ruit, ap rès avoir som maire me n t ni velé

les ébo ulis . Aucun obje t ne fu t rec ue illi dan s cet habi ta t an onyme.
Lorsqu'il eut été évacué et qu e le dallage de la cour fu t a tteint, nous p ûmes enrc

gist rer que cette architect ure inexpressiv e avait pourtant joué un rôl e protecteu r ,

pui squ ' elle ava it caché à de s chercheur s de briques, l'inst allation p ar t iculièrement

soig né e d 'un bassin (pl. X X , 1-2).
Aménagé à l' an gle su d-es t de la co ur et suffisa mment près des murs pour bén é-

F ig, 5ï. ·- Cour 131 au déb ut d u dégagement.

Constru ct ion adven tic e à l' an gle sud -ouest. .\ l' a rrière- plan . la cour lOG.

ficier de l'ombre , assez t ôt dans l'ap rès-mi di , ce bassin rectangulair e (2,44 rn X 2 m j

était entièrement const ruit en briqu es cuit es (34 cm X 34 X 6). E n léger cont re -bas

(.- 4 cm ), pa r rapport a u dall age env iro nna nt, avec leq uel il fai sai t en so m me corps,

il ét ait profond de 0,42 m (fig. 5S). Ses parois ét aient fai t es d 'un rang de briques
in clin ées. l -n triple esca lier (faces est , nord et ouest), large d'une br iq ue, permettai t

une descente fac ile. Au fond et à peu près au centre, pla cé dan s l' axe lon gitudinal ,

un peti t ba l' (0,38 nt ,< n.2U m X O,flï ;) rn ) servait a u net t ovage et au curage . Ain si , l' eau

dev ait êt r e to ujo ur s clai re. T ou t l' ensembl e avait été en d uit d 'une épaisse cou che d e

bitume, assurant u ne ét anchéité parfaite. Cette installation ét ait unique, non seule 

me nt dans cette cour mais dan s le reste du P al ai s. Les orientaux ont to ujo urs a imé

dan s leurs résid ences, cette a llia nce de la verd ur e et de l' eau , y trou van t cette fraî

che ur do nt on ne connaît v raime nt le prix qu ' ap rès avoir ép rouvé les rigueurs du
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soleil. On évoque assez bien les habit.ués du sérail, étendus sur les dalles ou ;l''SIS Il'S

pieds dans l'eau, et devisant à longueur de journée entre deux récept.io ns.

Si l'interprétation de Cf~ hassin ne soulève aucune difficulté. il n'en est pas de

même avec le monument de pierre !pl. XXI) qui gisait à l'angle nord-i-st d" la ,'0111'

et P";'S de la porte de la salle 19~ (fig. ,-/)-61). Composé de deux élé ment s. il è\'oque

MARi
COUR 131

LE PALAis
D ÉTA i l DU B A Ss iN

~,_-, -~1~ ..
r~

P ER SPE CT IV E CAVALI ÈR E

Fig. :l~. - Cour 1:31. Délail clu hassi n en hriques ('\ hitUIUI'.

i mmèdiat cment lin gigantesque eoffre d" fondation q"(' 1'011 u uruit «xt ru it dt, S:I

cal'lll'U",ouvel'i et cornp lè t.emr-nt pillé. La descript.inn nr-n est pas ais,'", . Il Ia u! l'0UI'

tant la Lcnt.e r en l'illustrant avec dl's croquis de d ét nil. L'élènll'Ilt inlï'l'il'lll' <1 \';t1IIII'('

d'un S(H'1l' ]'el'langulaire \ 1.;)6 III X 1,H III X Il,t9 Ill) qui suppol'l('I'<lil 11111' dould('

hasc u-onconique (haut. : n,20 Ill) ayant en ('oupe la for III l' dun duuhl« ~ long'. :

1,:IG Ill), mais sans ligature ibu·g., à l'endroit le plus l'l'SS''1'1"" : Il.ï:L-) IlI I. L" hlol' ,'si

('\'('IISt', longillldina1enll'nt d'une cavité rcl'langlliaire ().~::;) III "ll,:2;) III -, n,l ~ m . qlli

a p pn ruil l'Il \(ogl'], con t.n--bas 1:2 r m à 1,6 rru 1. la zone à lïIlI(:riellr dit ~ u va n t l'tt"

("vidl'e duutunt . La tnillo est parLiculii'r('llll'nl soign(:e ct co n t rnst e ;1\'('C l,·" Il'I'''gll-



so LE P.\.L\ IS DE ~L\.RJ

Fig. 59. ~ Cour 13l.

Le coffre de pierre.

11'1

BASE

COUVERCLE

larit és que l'on relève en dessous du bloc, sur une face qui parce que celle de pose,

était tout à fait invisible.

L'élément supérieur évoque immédiatement un couvercle, indispensable pour

masquer la cavité. Il s'agit d'un énorme bloc

(1,34 m X 0,96 m X 0,34 m), aux pans inclinés, taillé

en forme de double 8, la zone centrale (long. : 0,89 m ;

largo à l'endroit le plus resserré, 0,17 ml) étant évidée

de 2,5 cm à 2 cm.

Toute cette face est soigneusement taillée, mais

moins bien lissée et polie que celle sur laquelle on

devait la retourner. Dans cette position, le dessus du

couvercle présentait, à l'image du dessous de la base,
les mêmes irrégularités. Il ne fait pas de doute que

les deux éléments constituaient un coffre 2, à peu

près intransportable et dont l'ouverture dut nécessiter

l'emploi d'un outillage spécial. Des traces de plâtre

indiquent que l'ensemble avait été aussi scellé. On
s'explique moins bien les marques de bitume relevées
sur la tranche du bloc-couvercle.

Si donc l'interprétation de ce monument ne semble

pas devoir être contestée, nous n'avons pas réussi à
déterminer l'endroit de la cachette. S'il s'agit d'un

dépôt de fondation, ce qui est possible, nous n'avons
pas retrouvé le trou où on aurait dû l'avoir enfoui.

L'emplacement auquel on songe immédiatement et

que nous avons signalé à l'angle nord-est du couloir
152, est en effet trop exigu 3 pour avoir reçu le coffre

de pierre. Nous ne voyons qu'une solution satisfai
sante: celui-ci fut enfoui dans le sol ou sous le dallage

de la cour 131 4
• Sans dcute était-il malaisé de récu-

pérer et impossible d'avoir un fréquent accès à une
pareille cachette, puisque la manœuvre du seul couvercle en nécessitant la présence
d'ouvriers qualifiés, interdisait de faire de cette opération, quelque chose d'intime

et de secret. :\Iais il s'agissait avant tout de mettre à l'abri des objets, auxquels on

1. Les dimensions correspondent hien eu t rv les d eu x élérne nts. Le 8 intérieur a 0,92 m sur la base, 0,89 m

sur le couvercle; le 8 extérieur a 1,35 m sur la base, 1,3(. m SUl' le couvercle.

:!. On ne peut cer-tainement l'as y rcconnaitre le « coffre du roi" mentionné dans des tablettes économiqucs

l·iRJ!'!', Vf I, ~ 1,7), qui devait être facilement accessibh-.

3. Dimensions: 1,22 fi X 1,17 m. Les deux éléments du cufl're sont respectivement longs de 1,56 m et l,3ft m.

4. Cela rendrait compte en même temps du défoncement de ce dallage, dans la partie centrale et dans l'axe

est-ouest, car des plantations ne réclamaient nullement autant de superficie que celle qui fut mise à nu.
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atLI'ibuait une val eur particulière , pr-u t -être les em blèm es du pOUYOlr reval, h eau

coup plu s que d es lingots d e m étal précieux.

Autre énig m e : la forme ét ra nge d es d eux blo cs, t aillés en double S alor-s qu'il c ùt

é ll': infiniment plus simple et plus rapid e d e p révoir deux p arpaings rectilignes. l u u l

aussi l'l'fiea tes. Cer'tainement d es impératifs sv m bc liq ue s, re lig ie ux sinon m a giques .

ont co m m a n d é ce tte Ïac t.ure m y stéri eu se d 'un aussi é tra nge ré cept acl e . sa ns éq u iva 

lent , croyons -no us, d ans toute l'antiquité m ésopotamienne.

:\on loin d e là et dans le m ême se cteur oriental de la cour, nous ramassi ons une

Fig . (JO. - - Cour 131. L"s élémen ts du ",,11'1'1 '. in situ,

gt'and., dall e dl' pint 'l' . culcaire au gr ain SC' 1'1''''. parfaitement J'(·"tiligll", mai s , ' ;ISS""

lon giLudinalement.. ~( 'S dimen sions imposantes t lon g. I ,!I ~) m ; la rg . max imum :

J ,'17 m : ép ais. : 0,12 m ) indiquent qu ' ell e apparten ait à un am énuge nun t \'{lIls id,",

rnhlc , imp ossible à p réci ser.

Toujours dans la môme Z OIH' et t r ès exac t.e men t à l' angl e nord -est dl' la "0111'.

r-n l.ru les deux p ot -to s cond u isa n t a ux sa lle s \!l:2 rt Jli:2, UIl!' grand,' , '11\' 1' r-n Ila saltl'

(fig . fi 1) fu L r r-trouvé e , se mhle-t-il , ill s i / II . I) r l'orme t rom-oniqu -. à fond plat. l,II"

('Iail sj uipl c mr-n t IHlSI;.· sur le d alla ge. C"st d e' loin k plus grand récipient ck ,'(' 1\"1"'

c L d l' ,'l'Il,' dim en sion 1 , r et rouvé jusqu'ici à Xlar i.

Au visit.cur nri-ivant au Palais e t dé ho ur-ha u t du co u loi r 1,'):2, l,' s p" d a d l' d"":I ii

(~ t l ' ( ' impressiuuna ut. Cl'tait d' abord limnu-nsit é d c' la co u r , llOrd.;(' SIII ' S I'S 1(11 :11 l'l '

1. II. t1,il Ill; d , i. louvcrtun-, , 'x l ,"I', Il,ill ~1 Ill ; iut ér. lI , ~I~ ~1 Ill; l'l'nf. Il,',i Ill.
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F ig. ()\. 0_0 Cour '13 \. C UY<' en basalte, ang le nord- est , près de la porte 131-I H2.

@])
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,
~o

,
1

1
1

Terre b.t':,,\
,~

F ig. 62. - - Cour 13 L. Esca lier semi- circul aire do nna nt accès à la sa lle 132.
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faces, de hauts murs en briques crues, revêtus de l"enduit habitueL Aujourd'hui,

même avec les destructions, c'est encore saisissant, d'autant que du coté où les ~'l'ux

se portent instinctivement, c'est-à-dire vers le Sud, la conservation de l'architecture

est beaucoup plus satisfaisante, puisque partout les murs sont hauts de plus de deux

mètres et que cette élévation s'accentue en arrière-plan 1. L'attention est immédiate

ment attirée et retenue par un escalier semi-circulaire qui déborde lal'w'ment ,:1,:1.-) m

sur la cour et annonce l'entrée d'une salle que nous avons identifiée avec celle où le roi

donnait audience.

Salle d'audience 132 (pl. XIX, 2). On y avait accès gràce au majestueux l'S(';I

lie)' semi-circulaire (fig. 62), entièrement construit en briques cuites, du type incurvé.

dit « de puits » (long. base: 41,5; sommet: 34; haut. : 41: épais. : li.,-) , 11 était

fait de trois marches 2, chacune comptant deux assises (fig. f:;~ " les hauteurs variant

d(' 0,13 m à 0,17 m. Ces irrégularités sexpliquent aisément: tout l"pml'mhle, join

toyé avr-e un mortier de terre, avait été ],P('OIIVl'rt d'un rnd uit dr bitume, plus ou

moins épais. Cc revêtement outre qu'il assurait une étanchéité parfaitl' 1'1 un ;ISSI',

chcmcnt immédiat en cas de pluie 3, avait arrondi les a rôt es d('s marches, qUI' ['on

aurait cru recouvertes d'un tapis noir. L'assise SlIpt''I'ipIl 1'(' mo rda it cl SUI' la largp haip

(11 ,47 ml, mais ('0 III mr- on était alors de p lain-picd aY('I' l'mt érieur, ('pla TH' nu i sa it

nullement à l'harmonie de l'('nsprnble. ;\joilions que de ('P pl'lTon, Illi a usst

bitumé, la pente était particulièrement nctt.e, en d ir.-r-Lion dp l't-sca lior ('1 dl' la ('0111'.

La salle (fig. 63), redangulaire (10,50 m X 6,:];-) m)5, avait été plllSiPllI'S fois

rr-maniée dans son ordonnance architr-ct.urale. Ilt's port cs ava ir-nt ,',t ,', murévs (lui

conduisaient primi tivcment dans los salles voisiru-s. 127 (à l't Iur-s t), 1:::\-\:m (à

l'Est). Plus important sans doute, était le l'ail. que d eux niches allll"n;q.!J'I's dans J<.

mur sud (fig. (4) et assez élégantes avcr leur douhle redan ilal'g. au d épurt : 1 Ill:

dans le fond: 0,78 met 0,77 m : prof. de la niche: 0.22 ml, furent Iinn le rnent houdu'·l's.

II s'agit là d'UI1(' réfection ayant été opérée après un inccndie , «omtuo en [1"llloi

gnent les enduits intérieurs brûlés et les traces de bois carbonise.

CPS modifications opérées, la pièce fut revè tu« d'un enduit mural dt- \)(IUl' ("

paille huchér-, son sol de tPITe battue avec en surface' une couche d'argile vrrt r-.

Un podium en terre, surélevé d'une marche, fut placè au pil'd pt au ('('1111'1' dl' 1"

1. Elle finira par a t tr-ind re el même tll'passer cinq mè tres au ('("CUI' du Palais..l a runis un JI'a pu rnus t u t er

nu-il lr-u re l'(I11SPl'vat.ion pour Hill' architecture du lIt' mi l lé nuire.

2, Nom lu-o dos In-iques u t i lisces l'Il surface dl' chaque assise. dl' has l'Il haut 2', "1 1 2: 21 pl 2 1 2: I~I.

:3. L'r-sca lier SI" trouvait cu t ièrcmen t à ('Î('1 ou ve rt et il nv a pas lieu de supposer iCL u n auvent.

'1. NCI=, notes pvrsouuel les, qUl~ con Iirrne n 1 les l'holographies. sont l'o1'l11ell"8 il cel l"!,!al'd. 11 ~. a dllllt' l ii-u dt'

l'l'cl i lir-r SUl' t'l' point le plan des archi t ec ros où l'on n'a pas reproduit (','1 em p i et enu-u t • L't'ITI'lll' s','xl'liqlll' ill~l'

nu-ut : Paul François n'avait pu IllPUl'C' lui-mêrne au 11e·1 ce plan dont il avait dl'~~i!ll'· les 1'l,II,y,··..; dt' dl·'lail. pUÎ:-:'1 I1 I '

disparu Il'a~.!:iqul'Inl'nt tt 3 avr-il H13(;). La i( rni uu t e l' urc hi t r-ctu rn le , dl' sn rua in , /,...;1 dl··t'i~i\'1' 1·;1 .... :--1:..01' ....111 11 '1' 11' 111 1
•

dt, l'l'~l'nlll~1' Il HlUI'lI Il sur la huic.

;,. Ll' rl'ctnnp:h~ l'si ki pre~qul' parl'ait cl les dill'l'I'l'lll'l'S suu t illsignifiallIP~. s'ag-i~~alll Il'\1111' :tITlIill'l'llIr" dt'

lu-iq ur-s l'l'Iles , l(lIl~'s ,'ùll", 11),:,1) III Pl 10.',1'111: pc t i t s ""ll's. 1;,:1:, m ,'i 1i,:W Ill.
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Fig. 63. - Salle d'audien ce 132.

.Dernier etat

Fig. f it.. - - :-J al le d ' audi ell ef: 1 ~)2 .

Les deux {~ l a l s de la paroi sud .

paro i mérid ionale, c' est-à-dir e exac t ement face à l' en t rée. Dégagé très abîmé et sans

doute n 'a yant p lus sa hauteur
primitive, ses dimensions ont pu

cependa nt êt re exactem ent re le

vées (larg . : 2,20 rn ; p rof. : 1,75 m l.
Le mur ouest était dé coré d 'une

très importante composit ion, r e

trouvée ma lhe ureusement non pas

in situ comme le sera le pa nneau

de l' Inv esti t u re, cout' 106, mais
effond rée en éléments p lus ou

mo in s cohé rent s et souve nt disper

sés , ce q ui a r endu la r econstitu
t ion assez délicate. Tous les mo r

ceaux pe ints fu ren t d 'abord copiés
minutieuseme nt sur cellop han e. :\ous n ou s sommes ens uite efforcé de les remon
t er te l un pu zzle , arrivant à des résu ltats somme toute satis faisants, eu éga rd à
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l'état lamentable où tout cela était \'c:apparu, (ln pourra en juger ult é rieut'cruent 1.

Toutr-s ces constatations ne nous ont pas amené à considérer quïl ~. ~\\,1Ït là

une chapelle. Des installations cultuelles existent dans If' Palais. flOUS Il' Yl'l'I'lll1S

plus loin mais ellr-s se présentent tout diIl'éremment. Étant donné l'r-mplace me n t, à
l'intérieur du «omplr-xe, le doute ne semble guère permis : la pièce U:2 a t out es

les caractéristiques d'une salle d'audience. Le podium ind ique la plac« du roi, jll'Ilt

plre de son trône r-t il n'est nullement insolite que la décoration d es lieux ait cher

«hé son inspiration dans le monde des dieux et des dc"f'ssf'S, dont le souverain

Fig, li:), - Cour 131. Vru- vers le :\ord-Ouesl.

('tait ici-bus, le pr-rpét.uel et incontesté mandataire. La ('(H1r 1:H étn it ou vr-i-t r- il 1(IIIS.

~f'S dimensions pcrmcttuient If' rasse mble mcnt, d'un grand cunc-ou rs dc' Pf"IIllc' llig, 1;,-) l,

mê me si tous cr-ux qui y avaient pénétré, n'avaient pas l'allsoluf' garantif' df' pOlIyoir

s'uvaucor plus loin, jusqu'au roi pourt.ant tout proche. lis pouvaient t uu t ail moins

l'apt'rc'c'voir', eu ég'lrd à la largeur de la baie, et c'était déjà lin privi\('gl' qu'ils suvaic n t

sans nul d ou t.o appréc'iC'r. 11 r-st aisé de supposer et dévoqur-r, hien du ut rcs ruu nifr-s
talions dont l'l'tte cour dut êt re le témoin. 1hl haut dl' ]'c".;c'alif'r. pourquoi Zimri

Liru l't avant lui, l'un ou l'autre de ses prédél'l'sseurs, Ill' S(' srraic n l -ils pas ;,drt'ssc"s

il la roule dl' leurs sujet s, l'Il des cirr-o nst.anccs solr-n nc lles. Il l'tait i mpossi hlr- quun ail

prt'·vu aussi grand, suns songl'l' à permot.trc en t re chef Pl cit ovr-ns. ('l' ('onlad phv-

r , '1'''"1'' :!, I.('S Printurr« 1I11(/'lI/"S,
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sique , cette appréhension visuelle, qui ont une telle importance dans la vie d'un état.

Au Sl'ryiCl' des l'ois de Mari , les architectes du Palais furent donc d'excellents poli

tiques.
Les murs de la cour 1:31 étaient, nous l'avons dit, percés de neuf portes. Il faut

décrire maintenant les salles limitrophes auxquelles ces portes donnaient accès.

Salles à l'est de la cour 131 : 192-196. Si I'unc d'elles (192) est indépendante,

les quatre autres (193-196) (fig. 66) communiquent l'une par l'autre, car il n'y a qu'une

seule porte.

Fig. 66. - Salles à l'est de la cour 131 (197, 1!lfi. HJ5, 194, 193, 192).

Salle 192. Sit.uée à l'angle nord-est de la cour 13t (pl. XIX, 3), en bordure de

l'enceinte orientale du Palais, cette salle de forme trapézoïdale (fig. 67), avec décro

chement sur un des longs côtés, avait comme caractéristique essentielle, d'être entiè

rement bitumé!'. ::\on seulement son sol, recouvert d'un dallage (carreaux de 35 X 35),
portait l'e revêtement mais aussi la plinthe (haut. variant de 0,40 m à 0,55 m) courant

au bas dr-s murs (salle et passage) et se repliant de part et d'autre de la porte (larg. :

1,30 mi. Sur la paroi sud, on observe un fruit du mur, particulièrement sensible

Ir et r a it de (),()~ m sur une hauteur de 0,36 ml, qui ne semble pas devoir être

expliq Ill" par un affaissement de la construction, mais fut intentionnel. Au-dessus

dl' la plinthe, un enduit coloré pt rougi par l'incendie.
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Fig, liï,

Le bit.ume, si a ho ndaru rnrn t prodigué, sr-ruhle impliquer la Ionct io n dl' ('ptU'

pii~r'l'. Il s'agit d'une « sa ll« dr-au ». Cer-i r-st confirrué par la pn"sl'nce du n puisard

pt d'une «analisat.ion destinée à un écoulement. Le puisard sr' ]II'I"sl'ntait d" la fa('llll

suivan t« : une brique cuit.e (I/~ X 42) était percée

d'un troll (7 C'III X 6 cm), ouvrant JUSI" au-dessus

d'un puit.s en anneaux de eéramique superposés,

s'I'nl'onr;aut à 7,15 m au-dessous du niveau, Quant

à l'r:c'ulJ!ement, il commençait pal' un eonduit en

briques r'llitr~s hi tu mér-s et s'achevait par une

«analisat.io n en t.uyaux de céramique, placés ho ut

:\ bout (dia rn. : ll,:\RJ m ; épais. : ll,ll~~ ml, fran

«hissant le mu r d'enceinte avec unr- inclinaison

convcnn hlc pOlir' éviter t o u t « slagnation dc' liq uidr-.

Cf~ co nd u it débouchait dans un puisard en anneaux

de c'PI';llIlique sllpr'rpOs('s, que l'on ava it installé

dans un l ro u l'I'c'usé plus large r-L «ornblé ensuite

avec u nr: l.errr: où l'on t.ro uvait drs ccnd rr-s, Il'ssons

ct ossc'nll'II 1s 1.

Ajo u t.ons qllf' la sa l!c était l'l'l'mé(', l-IH' l'I'apaudilH' Iut l'l'll'Oll\"'l' in tuct c. LI'

c'o/l'/'P, d(' plan Ll'apézoïdal, avait ('1(" «o nst.ruit en lu-iq ucs l'uill's. LI pi('I'I'l' dl' s('lIil

étui t phu'('(' Ù UIH' pro lo ud c u r d(' ll,fi:: Ill.

Ellp l"lail èvid("l' r-n son c'f'nlrr' «l ia m.

ll,IHi m) l'l pmt a it l('s sigllf'S d'ulH' IISIII'I'

lIlodél'f"p,

Salle 196 ifig, 1;~I, Corumun iquui t dil'('I"

t eme n t ;\\,'1' la COIlI' 1:11 pal' IIIH' l'0rll'

(Iarg,: L,:\.\ m, à l'intc"l'il'lIl': 1,17 m Ù lr-x t é

rieur), sans crapaudine. 1)(' Iru-mr- Ic"gi'I'I'

ment trapézoïdale (longs l'l'il (',S : ,'),~2 III ct

~,7:1 m : pl'lils ('lités : Il.'I~ 1\1 rl "'::,') III',

Fig. ti8, -- Salles 1!15, Inli, elle 1"Iail en t ii-re mcut dallc"l' dl' c'an'('aux

1 :U,,') X :1:\,,') r. parti('llpml'nt al'l'aI'!H"s Ù

"angl(' sud-ouest o l, SUI' une petit.e Irnct.io n, au :\ord, 1,(' passag(' avai t r('(:u IIll rf'VI~

1('11\('111 tout aussi soigné, mais ,1\'('(' des carreaux dun module su pé rir-u r i III >, 'III. Il
~' eu t t.uut.e lois des l'èI'f'clions pt des l'("I'mplois .d aus If' passagï', dr-s (',II'1'I'a u x dl'

:l~ X :1~: dam ln sulle , IlI1p In-ique inrurvée. est ampèc d'une illSl'l'iptioll dl' Zillll'i-

1. t;("llt"l'alt'nlt'lIl. les puisu nl« vt-rticuu x sont C'lIl'lIlll',S dans u n-: Yl'l'Îlable ~ailll' cil' ll·:';~llll~. Ll'S u u m-au v d.,

t'I"I'll111iqUt' s ou l "II l'Il'pl Pl'I'l'C"S dl' q ue lquos t ruus , soit l'IlUI' ral'ilitl'l' la mn nipu ln l ion. soil pOlir qUI' lruu 1'\;11'11,'1'

puisse disl'''I'aill''' 11011 ~H'UIl'Il11'1l1 vcrt icn lcnu-u t , nia is lu n-rnleruc n t • (lI' il l.ru t {"'it"l' qUI' 1.. 1"li~.lI·d h n issr- par 1~11'1'

\'omlll,', 1"'" la 1.... 1'" diu til n-n t inu. 0'0'1 1'1'11\'1'101'1'" d" 11'88011",
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Lim). Plus intéressante est la constatation faite sur un des carreaux de la salle,

des deux empreintes laissées par les pattes d'un félin ou d'un chien (patte avant :

long. : 11 cm; largo : ï cm; patte arrière: long. : 13 cm; largo : 6 cm) (fig. 69). Bien

qu'on ait soutenu que dans des cas semblables il s'agissait de signes apotropaïques \

nous continuons à proposer une explication plus prosaïque: nous y voyons les traces,

bien involontaires, d'animaux se promenant sur le chantier où l'on fabriquait les

Fig. 69. - Salle 1:)6. Empreintes de pattes animales.

briques ct conservées indélébiles, sans aucune intention non plus, grâce à la CUIsson
à laquelle les matériaux avaient été peu après soumis.

A l'anglr sud-est, toute une zone avait été plâtrée 12,70 m X 2,20 m), en légère

surélévation (5 cm) par rapport au niveau de la salle. La couche de plâtre, épaisse de

:2 cm, recouvrait un dallage de briques, dont un des éléments avait été enlevé (fig. 69).

1. E. l'"GER, Apotropaische Ziegelmarlceri in Mecklenhurgischen Barksteinkirchen und Babylonischen Bau/en

l'l notre /'l""'lIsion dans Syria, XXXII (195.5), p. 369.
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Au n(·tloyage, il apparut qu'on avait ainsi laissé libre l'uuvr-rture d'UIH' ja rr«. dl"('oUpt'",

dans sa partie supérieure et enfofll'ée dans le sol (pral'. : 0,45 rn). Il <agit donc d'un

puisard d'un type fréquent dans le Palais, mais particulièrement soigné dans son

aménagement. Cette jarre constituait r-n somme un réreptacle. ~ous y ayons l'l'('ueilli

un lot assez hétéroclite: débris de céramique (fragments de plat et d'assiette l, urie

petite jarre, des bouchons de jarres, des fragments dl' tablettes et une tablette int avt c.

enfin quelqur-s ossements. La salle devait d'ailleurs abandonner dautrr-s houcho ns

de jarres, en terre, se montant au total à 89 pièces.

194~

, 1 6' ru 1 ~L{j)

Fig. iO.

Salle 194. Grande pièc« ohlon

gUl~ (9,77 m X 4,67 m) avec dvu x

portes assurant les communica

tions avec 195 Pl 193 et une niche

à l'Ouest (fig. 70). Le sol était e n

(('ITe bat.tut-, avec dans la part ie sud, proche dl' la port.c, les tl'a('('s dunr- ('old("(' dl'

bitume. Revêtement des murs, en boue et paille hachée. 1jans Il' mur nord, une ('spi'('('

d'eIlcastl'l'mcnt (haut.: 1,:W Ill; largo à la base: 0,:)1 Ill; au so mmet : O/Il III), u vr-r

un enduit durci par le feu. Plutôt qu'à un svst è nie d'aération pal' conduit \'1'1'1 ic:ol,

attesté à Mari (couloir 68), nous )p verrons plus loin l, on pourrait songel' ici à unr

vérit.ab lc cheminée qui aurait permis II' chauffage de la pii,t'I'. pendanl la su iso n

l'roide. Le carrelage de la niche ouest risque fort d'être le témoin d'un étal uut.èrit-ur.

au co urs duquel on passait directement de la cour \:\1 dans la salle 1!1'J. 2, qUI pal'

St'S proportions a pu servir de pièce de réceptions.

Plusieurs tombes assvrienncs avaient été installées dans les murs et les l"houlis.

Trois SI' trouvaient superposées dans la partie sud de la .ha mhre : une t"l ail dam It-

Salle 195. Rien de très caral'téristique, sinon que cette pièce intermédiaire «nt n

196 et 194, était fermée à chacun des passages. Deux crapaudines furent ret rouvées

in situ. Voici les caractéristiques de chacun des logements. Caf Ire sud: en b riqur-s

cuites cassées (larg. : 0,25 m ; prof. : 0,27 ml. Coffre nord : en briques cuitr-s ('aSSI~t·S

(larg. : 0,23 rn à 0,25 rn ; prof. : 0,45 ml. Le sol était en terre battue. Les murs

avaient l'enduit habituel: terre et

paille hachée. Ils portaient la ma l'

que de l'incendie. Peu dohjc-ts

furent )'(~('ucillis : une jarre à l'and

arrondi (haut. : 0,185 m ; dia rn.

0,15 m) PI quelques tablr-Ltes.

l. l nira, p. "s',.
2. La Yl'I'ilil'ation ('tait facile à rairl' pt nous luviuns rerniso .\ HIll' eHllll'ag-lIt' suivu n t e. Elit' n'a pu avoir l i.-u

l'Il l'aiHon dl'~ (lt"g-:\I~ subis pcndnut la deuxième gUl'rre mondiale. pal' le Palais, dont t nus los dalla~l':' fU1'!'1I1 ""l'loill'::>

IIIl'l hudiqucuu-nt.



,II LE PALAIS DE \L\RI

mu!', au niveau du sol: une autre, partie dans la niche, partie dans le mur et posée

sur le dallage (carreaux de plusieurs modules: 35 X 35; 3ft X 34; 33 X 33). Toutes

ces sépultures étaient intactes, parce que pauvres.

Salle 193. Petite pièce (4,72 m X 4,48 m) au bout de l'enfilade, qu'une porte

.larg. : 1,08 m) pouvait fermer. A l'angle sud-est fut retrouvé non pas une crapaudine,

mais un coffre, d'ailleurs de solidité toute relative, puisqu'il avait été construit en

briques crues. Profond de 0,28 m, il était de forme rectangulaire (0,21 m X 0,18 m).

Deux rangées de carreaux cuits (36 X 36; 35 X 35) semblent les restes d'un dallage

ou d'une installation en bout de pièce (fig. 70). De cc fait, la plus grande partie du

sol était en terre bat.tue. L'enduit mural, en boue et paille hachée, avait gardé sur la

paroi est, les traces de l'incendie. Quelques menus objets furent recueillis: fragments

de plat en céramique, à engobe rouge lustré, couvercles de petites jarres.

Une tombe assyrienne avait été logée dans le mur ouest de la salle, à 0,51 rn

au-dessus du niveau du sol.

*....
Salles au sud de la cour 131. Huit salles ou pièces intermédiaires, étaient implan

tées sur le cilté méridional de la l'our (pl. X 1X, 1),

neuf si l'on compte la salle d'audience 132, décrite

plus haut.

Salle 144 (fig. 71). Sera décrite ultérieurement,
l'al' elle est au départ d'un svst.èu«- de communica

tions 1 entre cour 131 et groupe cultuel 149-150.

On ne peut donc la dissocier de ce à quoi elle se
trouve directement liée.

Fig. 71. - Salle 141t.

~ .
t: B'

P
H-J

±ti

tt
~

~

JI

r 133

Fig. 72. - Salles

135, 134, 133.
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Sol /3/

2 15

- COU l'l' de l'escalier 131-1:\).

.9,ï:) m X ;::.ï,) m i communiquant an'('

Fig.

501134

dalles de pir-rr«. placagl's de plùL l'l' 'Jîg. ï~.

do n.-, 1l0US l'n vo ns dit, dans la sa llo LV,. \Inis ln

dilrél'l'Ill'(' dl' niveau Il,,-):,! Ill'.

avait 1l1:('I'ssité la «o nst ruct inu

du n l'sl'alil'l', qlli SI' (lt"vl'llIppnit

sur t o utr- la p ro lo nrh-u r d u pns

sage'. (lilall'I' 1l1,1I'I'11I's ! lig. ï::.
Iaitcs , les t.rois pl'l'luii'!'I's dl' clr-ux

nssisl's dl' In-iques cui tes. ln dl'I'

nièr« ('I,nstitu(:l' pnl' u nr- dnlll'

de g:'PSI', Iaisn nt o l'Iicr- dl' si-ui].

La p ro l'ondr-u r d es nm rclu-s t"Lait

on 111' pr-u t plus vuriu hlo , p uis

qu' l'Ill' SI' chiflru i l , dl' bas ('1\ hu ut ,

à 33, :l(), S~) l'I :lS l'l'ntillli·LI'I·s.

1Iou x porl.es pouvn ir nt ('11'1'

Iei-mé cs , co rnp tr- tc-nu dl's rra

paudiucs retl'lIllvt"I'S III SIllI, uni'

à l'angle de la 1'111'1(' 1:;~-I :ll,

l'autre à cr-lui dl' la p0l'II' I:VI-I /,:2.

Les cofhes de Illgl'nH'nL ,:Iaielll

assez dissl'lllblahll's. En ('l, l'en

('asll'l'llIl'nt était rl'alisp aVI'(' dl's

br-iqucs l'ntl'e-l'I'lIisl''I'S, la pil'IT('

,(l,/,;) III X tI.:lS m : posée il O,ï.-) III

de pro rondeur. En c 2. l,' ('olrl'I'

n ('tail l'ait quI' dl' luiquvs l';)S

sées, la piCIT" IO,2:llllX, O,2~11ll1Fig. i'!.

Salle 134 (fig. 72). Belle salle oblongue

la COUf' 1;U par une belle porte

(1,30 m ) et avec les pièces voisines

par trois baies. l;ne cinquième

dans l'axe de l'entrée, fut murée

après coup, à l'occasion de rema

niements dans la zone sud. C'était

donc avant tout un passage très

fréquenté, dont témoigne l'usure

du dallag(' qui le recouvrait eritiè-

rcrnent et qui fut réparé à plu-

sieurs rrprisr-s , sans SOUCI des ma-

tériaux dispa ra tcs qu'on utilisa

briques de difl'érents mod ules,

Ilc la ro ur 131, on arr-ivait
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étant placée à 0,43 m de profondeur. Dans les deux cas, on ramassa du bois brûle

(restes du poteau pivotant) et des ossements d'animaux.

:\ous avons signalé qu'une porte avait été murée après coup. Large de

L:)U m, elle était aussi occupée par un escalier, à en juger d'après la double assise dl'

briques cuites de la marche inférieure, apparue sous l'enduit. La dénivellation était

dans ce secteur fréquente. Il en était de même avec la pièce 135, contiguë, en contre

bas cette fois, et où l'on descendait par un plan incliné.

Partout l'incendie avait fait rage. Les nombreuses tablettes de comptabilité

recueillies sur le dallage, en avaient été cuites, ce qui nous épargna le soin de leur

faire subir après coup, cette opération, indispensable pour leur conservation.

Signalons pour achever cette description et sans pouvoir en donner une expli

cation, une cavité circulaire (diam. : 0,15 m; prof. : 0,05 ml, creusée sur un mur de

refend (entre 134-135), à un peu plus d'un mètre du niveau.

Salle 135. .\ un niveau inférieur par rapport à la salle précédente dont elle était

séparée par un mur de refend (épais de 0,60 m à 0,50 ml, elle était un peu plus petite

(6 m X 3,;)0 m) (fig. 72). Entièrement recouverte d'un dallage de carreaux cuits

(32 X 32), avec quelques affaissements, elle trouvait quelque originalité dans la

banquette de terre, régnant sur deux côtés (sud et est). Large de 0,40 m en moyenne,

de hauteur variable (0,70 m - 0,65 m au Sud; 0,65 m - 0,35 m à l'Est), elle permet

trait peut-être d'identifier la pièce avec une chambre à coucher (?). La porte 134
135 pouvait être fermée puisque nous avons retrouvé un coffre-logement à l'angle

intérieur du passage. ~lais il ne s'agissait que d'une fermeture légère, la profondeur du

coffre n'étant que de 0,18 m et la pierre habituelle remplacée par un bloc de plâtre,

légèrement évidé.

Les traces laissées par l'incendie furent relevées nombreuses sur le mur sud,

à l'angle nord-ouest d'où provient une grande masse de tablettes appartenant

aussi bien à l'interrègne assyrien qu'à l'époque de Zimri-Lim. Notons aussi, comme

recueillis dans cette salle: un fragment de perruque en schiste, des plats en céramique,

une jarre dont l'ouverture était masquée par une passoire, une aiguille d'argent,

divers fragments en os, dont l'extrémité d'une poignée. Nous avons enregistré aussi,

un énorme morceau de soufre, sur le dallage, exactement dans l'axe de la porte.

Salle 133. Il y a peu à dire sur cette petite salle au débouché de laquelle commence

un long couloir (139-120), orienté sensiblement Nord-Sud, dont la fonction apparaît

double: séparer nettement deux blocs architecturaux ct assurer une liaison directe

entre la cour 131 et les ateliers, qui occupaient la zone méridionale du Palais.

Salles 127-129 (fig. 7.)). Quoique en bordure de la grande cour 131, on n'y avait

accès que par un long détour, car elles appartenaient à un bloc architectural différent,

caractérisé par des salles longues et étroites. Cette appartenance ne fut cependant pas
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'3:2

o

Fig. ,5. - Salles à louest dl' la

salle daudience tl Z'Z, 1:2:-;, 1:2!),

130 et début du couloir 1;:-;"

Fig. 7(i. ~alle 1:27, Elhation des murs,

pr!'s de la porlp murée 1:27-132.

Salle 127 (fig. 75). Nous avons appelé salle, cc

qui fut peut-être une cour. De forme rectangulaire

(8,27 m X 6,15 ml, elle fut percée de trois portes: une

(murée), ouvrant sur la salle 132; une a ut re rO,88 m ),

donnant sur la petite chambre 128; la troisième enfin

(2,12 ml, creusée à l'angle sud-ouest, à travers les deux murs cont igu- I·t se 1'('88\'1'

rant jusqu'à n'avoir plus que 1,23 m. Le sol était en terre battue, avr-v, au rr-nt r«.

une grande plaque circulaire en bitume

(diam. : I,SO ml, annonçant l'amorce d'un

puisard. L'enduit mural, en houe pt paille

hachée, avait été recouvert d'uni' mince

couche de chaux jusqu'à une hauteur dl'

1,95 m, cependant qu'une plinthe en bitume

(haut. : 0,40 m) régnait tout autour. ~II)' la

paroi à gaUl'he de la porte muré«. 1l01lS /'(·1(·
vions à nouveau deux ('avités circula ires

(fig. iLl) creusées dans la hriquc ('[ do n t

voici les caractéristiques : hau t eur nu-d--s

sus du niveau: L,:ll Ill: dia mèt re : (1,:2~) III:

profondeur: n,ni,) rn «t n,oso m : dist unrv

entre les d eu x cavités : n,,-);) Ill. L(·s cavil("~

primitive, ainsi que l'implique l'examen du plan, où l'on voit tri''; n.-t t c men t dru x

murs accolés, suite à une extension, réalisée après coup par juxtaposition. Les deux murs

(méridional, des salles 132 et 127; septentrional, du

couloir 126), n'ont pas la même largeur et le raccord ne

s'est pas dfectué aussi impeccablement qu'on l'eût sou

haité. Une porte assurait primitivement la communica-

tion entre cour 127 et salle 132. Elle fut bouchée, sans

doute au moment où l'on perça les deux murs contigus

127-126, pour modifier les appartenances. Il y a là un cas

typique, mais non isolé, d'un changement d'affectation.

A l'origine, les salles 127, 128, 129, 132, Iormaient un

tout. Lorsqu'on isola la salle 132, les trois premières

devaient fatalement être rattachées à un autre bloc. Le

soin de leur aménagement montre bien qu'on les avait.

au départ, destinées à des fonctions plus hautes. C'est

la raison pour laquelle nous les décrivons ici.

S(' rapportent g("lIéralE'IlH'lIt a u x pOl't (',;,

lmsq u.- leur va n l ai] l'st co mplèt cmeut ouvert , mais en re t l'mplacl'llH'llt 11011'; Il a vo ns

l'I'IrOIlY(' uuvu n ('otfrl' de crapuud inc.
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La plaque bitumée et le puisard permettent d'identifier cette pièce avec une cour,

ouvert (' en son milieu, pour laisser passer air et lumière. Mais il avait aussi fallu songer

à la pluie, ce à quoi on n'avait pas manqué.

Salle 128. Petite chambre rectangulaire 1 (3,20 m X 2,80 m) avec un sol en terre

battue et une plinthe en plâtre blanc (haut. : 0,45 m à 0,42 ml, succédant à la plinthe

en bitume (haut. : 0,40 m) qui, de la cour 127, avait été poursuivie sur toute la profon

deur du passage, mordant d'ailleurs sur un des côtés de la chambre.

Salle 129. Rectangulaire mais légèrement plus grande que la précédente (3,45 m X

3,20 ml, on y arrivait par une porte (larg. : 1,15 ml, légèrement désaxée. Elle avait

été entièrement dallée de beaux carreaux (32 X 32), assemblés avec le plus grand soin.

Les revêtements muraux avaient beaucoup souffert, mais des traces de chaux et de

bitume, indiquent que les enduits supérieurs étaient blancs et la plinthe noire. Le

dallage portait encore, par places, des restes de bitume. A l'angle sud-est de la pièce,

départ d'une canalisation, en très forte pente.

Salle 130. Dans l'état dernier du Palais, servait uniquement de pièce intermé

diaire entre grande cour 131 et long couloir 68 (fig. 77). Entièrement dallée à

r

CTTD77T77' 1 n-.r L..,-----'~u...LLJ.J
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116 r 1

Fig. 77. - Salle 130 et couloir 68.

l'origine de grands carreaux (41 X 41), elle avait subi ultérieurement de nombreuses

réfections, contre son mur ouest: petite banquette (long. : 1,50 m; largo : 0,50 m)

en briques cuites et crues mélangées; socle en briques cuites disparates (rectilignes
ou incurvées). ~\ l'angle nord-est, emplacement de crapaudine dans un coffre de bri

ques, mal appareillées. La pierre se trouvait placée à 0,36 m sous le niveau du dallage,
fait en cette zone, de carreaux de modules variables (35 CUl et 40 cm). :\ous croyons

qu'on peut attribuer à cette petite pièce (3,25 m X 2,80 m) deux affectations bien dif-

1. ,\ nt' les irrégularit,;, habituelles ùans les dimensions des côtés (3,20 m et 3,10 rn ; 2,80 m et 2,70 m) fl''-'

quentes et presque inévitables dans I"architecture en briques crues. Ces irrégularités étaient d'ailleurs rattra

1',-.,., partiellement, go""'" aux enduits d'c"paisseur variable.
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Salle 189 (fig. 78), De forme trapézoïdale (longs ('t'Jl(',s :

~,()tl III et 8,46 m; petits côtés: 3,24 m et J,14 m) elle fut

à un moment, percée de quatre portes, assurant les commu-

nications à l'Est, avec le couloir 1.52: au Xord , avec la zone

des chambres A-J; à l'Ouest, avec les couloirs llll et 112;
au Sud, avec la cour 131. Les trois premiers passages furent

retrouvés murés, ce qui dut changer complètement la

fonction de la chambre. Celle-ci présente la marque de re ma

ni('Illf'Ills multipliés, en particulier dans un dallag(' où les

Cal'l'pHUX .-omplets (;t~ X ;12) coe xist cnt avcc des mort-eaux

où l'irl'égularité domine.

'l'l'ois crapaudines rurPI1t retrouvées à chacune des portes a .sud j, h (nordi pt

(' (·sl). Voici leurs caractéristiques respectives (fig. 7~1) :

a) ColTI'p r-n In-iques cuit cs, assez mal appareillé es, dispos(',(,S en pneor!lpllpmpnl

liong. : n,7:) Ill: largo : tl,:-)tl ml. La pierre en g~î)S(' rIong. : tl/il Ill: larg. : tl,:::: III 1

Face occidentale de la cour 131 (pl. XIX, 4). A\"1'(' les
sallr-« 116, 115 et le couloir 114, on pénètre dans un bloc

arohit.ert.uru l différent, fonction de la cour aux peinturr-s ,

106. Avant d'y accédr-r il faut encore décrire la salle 1~!),

à l'angle nord-ouest de ID pour 131.

Férentr-s. Elle fut d'abord un lieu de passage entr« cour 131 et couloir I)~. ouvert dr-s

deux côtés pour' assurer des «ommu nicat.ions rapides. On s(mgea ensuite à masquer aux

Y('ux indiscrets de tous ceux qui fréquentaient la cour 131, la longue enfilade du

couloir 68. Un moyen radical fut r-rnployé : on mura la bail' nll-68. Dès lors, la piP('('

'1 ::HJ cessant d'être réservée aux communications, devint probablement la dr-meure dt'

gardiens, à qui l'on devrait ('ps aménagements minables signalés plus haut: banquvt t e.

socl« d'angle r-t installation d'une porte légère (entl'e 130 et 131), de façon à sÏsol1'I'

eu x-ruê rnr-s quand ils le désireraient. On peut s'étonner de la médiocrité de certai nr-s

installations, qui sont en si saisissant contraste avec le raffinement qui se man if'estn i t à

proximité immédiate, dans les zones réservées au souverain.

JJa ns Lous lr-s palais, il y a, ici Pl là, des recoins voués au

laisser-allcr , Avec son immensité, le Palais de :\Iari ne

pouvait faire exception 1.

1. Na 1u n-l lr-mc ut , part out où il ~. a dpmploi e t utilisation de ma t ériuu x hétl'l'oC\i"'s, nn I,,'ul uuss i ,O",!"l'

tcmps qui onl suivi la dcst ru ct iun dr- la vi lle e t qui virv n t la rèinstu llut iuu 01 .. quelques """'al"'" au m i lir-u

t1ps ruines. ~llllS HYOnS pl'(·fr"I'(\ n t t i-ihurr aux g'PIlS tlp ~Iari. même CP qui l'si i m pa rIn i t 1'1 Hf' k~ d i mi uu- pas. au

l'unll'ai!'t'.
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placée à une profondeur de 0,62 m sous le niveau, était caractérisée par un large

évidement (diam. : 0,23 m; prof. 0,08 ml. Dans le coffre, furent recueillis les objets

Fig. 79. Salle 189. Coffres et pierres de seuil.

c) Coffre en briques cuites (0,55 m X 0,32 ml, cons

truit partiellement en encorbellement. La pierre en gypse
était placée à 0,32 m de profondeur, sur un sol mal

nivelé. Près d'elle, on avait déposé une petite jarre, con

tenant des tessons et des ossements d'animaux. La porte

fut retrouvée murée.

La salle présentait les aménagements suivants. A
l'angle sud-ouest, une grande jarre, du type de celles

encore in situ dans la cour 1 \ était dressée, sa base

enfoncée dans le sol. Tout à côté, un foyer (long. : 0,30 m;

largo : 0,18 m; haut. : 0,075 m) fait de briques cuites.

A l'angle nord-est, un puisard (fig. 80) d'un type nou
veau: l'orifice est un conduit vertical, construit en bri

ques, qui est prolongé par deux anneaux de céramique
(diam. : 0,80 ml, assez bomhés et eux-mêmes continués

Fig. 80. - Salle 189.

Détail d'un puisard en briques,

céramique et pierre.

suivants : une jatte en céramique à parois très épaisses; un moyeu de char votif
en terre cuite; quelques fragments de cols de jarres; un morceau de plaque rectan

gulaire en bronze (72 mm X 41); quelques ossements d'animaux.

h) Coffre en briques cuites disposées de champ. La
@ pierre en gypse était placée à 0,27 m du niveau. La porte

avait été murée.

t , Infra, p. 207.
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pal' un puits en maçonnerie. L'ensemble s'enfonçait à une profondeur de 2.ïO III

sous le niveau de la chambre.

Le gros œuvre, pour I'essentiel en briques crues, laissait cependant appara ît re

sur les deux longs côtés, une plinthe en briques (32 X 32), dressées de champ. L'enduit

mural portait de violentes marques d'incendie qui n'avait toutefois pas fait dispa

raître, ici et là, des traces de peinture. Ajoutons que le niveau de la chambre était en

net contre-bas par rapport au passage 189-131, entièrement carrelé (36 X 36) et légè

rement bomhé. Sans doute avait-on voulu éviter que les eaux de pluie, tombant dans

la cour 131, ne viennent inonder la salle. Ici encore il est bien difficile, sinon impos

sihle, d'identifier les derniers occupants. C'est exactement un cas identique à celui

de la salle 130, juste en face, de l'autre côté de la cour 131. Serviteurs, gardiens du

Palais -- pt il en fallait à l'entrée du couloir 114 -- ou rescapés de la ruine de la

ville? La proximit.é du quartier où nous avons vu ces derniers réinstallés, no u s

inr-ite ici à adopter plutôt la seconde hypothèse.



CHAPITRE VI

LA COUR 106

(pl. XXIII-XXV)

Si la cour 131 fut la plus grande du Palais, la cour 106 l'emportait, non par les

dimensions, mais par l'harmonie de ses proportions et surtout le raffinement qui

présida à sa décoration. Tous ses murs avaient été en effet ornementés de peintures

dont la réapparition après quelque quatre mille ans ne fut pas pour nous une sur

prise totale -- nous dirons plus loin pourquoi ~ mais cependant une révélation.

La cour 106 ne formait pas un tout en elle-même, car on ne saurait la séparer de la

salle 64, que l'on devait traverser pour arriver dans la salle du trône 65, le cœur du

Palais. L'examen du plan est convaincant: le bloc architectural 106-64-65 forme

une remarquable unité, exécutée d'ensemble, après que ses lignes eussent été tracées

par le même architecte. "\ leur apogée, les rois de '\lari pouvaient, sans crainte d'être

égalés, offrir à leurs suj ets ce témoignage de leur puissance et à leurs visiteurs étrangers,

ce spectacle de goût, dont la renommée avait largement dépassé les frontières de

l'État. On comprend sans difficulté que le roi d'Ugarit ait expédié son fils en lui impo

sant un voyage de plus de quinze cents kilomètres, aller et retour, pour voir

« la demeure de Zimri-Lim » 1 et lui rapporter avec ses souvenirs, quelques idées dont

il pourrait s'inspirer pour sa propre résidence. Malgré la destruction impitoyable

et plusieurs milliers d'années d'abandon, la conservation de ce secteur était telle,

qu'après dégagement et nettoyage, cette architecture n'avait perdu que bien peu de

sa puissance de suggestion. Quand des murs sont encore debout sur une hauteur de

cinq mètres et même s'ils ont été amputés d'à peu près autant, on n'a pas grand

effort d'imagination à faire,' pour reconstituer un cadre et évoquer l'une ou l'autre

des manifestations qui un jour s'y déroulèrent. La richesse documentaire des archives

recueillies, permet en effet de voir évoluer des gens, dont nous n'ignorons ni les noms,

ni les fonctions, et dont il est aisé aussi de deviner tous les comportements.

La cour 106 assurait les communications avec d'autres secteurs du Palais :

les appartements privés du roi, à l'angle nord-ouest; les écoles et un bloc résidentiel,

à l'Ouest; enfin, une zone réservée à l'intendance.

Entre les deux plus grandes cours 131 et 106, on circulait en empruntant un

couloir en èqu.er're, qu'un rr-ssr-rr-erncnt oblige à scinder «n deux parties, 114 et 112.

1. S!J/'ill, \:\'J J [ (1937), l'l', 7',-7'5, avec Je L"xt,> de J'introduction ad rrssèe par Hammurabi à Zimri-Lim.
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112

K

114

Couloir 112 (fig. 82). Long de 15 m, large de

:),05 m, il faisait su it.e au couloir 114, le raccord se

trouvant resserré (~,fi5 m ) par un double pilastre.

Couloir 114 (fig. 81). Long de 1l,50 m, large de 3,55 m, on y pénétrait de la 1'11111'

131 par une vaste baie (larg. : 2,10 ml. Le sol était de terre battue, mais le bas dr-s

murs était partout rehaussé avec une plinthe en

plâtre teinté gris, de hauteur variable (0,60 m dans

les portes; 0,:33 m le long dcs parois).

Fig. fi 1. -- Couloir 11li. Angle nord-ouest de la cour J31. Fig. ~:!.

Couloir 112.

Co uloir 11 2. Coll'r, ' .I" i'lllld:lI i, ,,, .

Le sol était d« terre battue, avr-r, en surface, une mmce couche dl' plût.re hlu ru-.

Au has des mu rs une plinthe (haut.

moyenne : 0,:17 Ill), en plâtre teinté gris.

SIII' les murs, un enduit de plâtre blanc.

A l'rx t.rémit.é du couloir, trois portes

étaient percées : la plus majestueuse, au

SIICI, donnant a('('i's à la cour 106; une

.1I11rl', en l'al'I', ouvrant sur la zo nc re trou

v('l' l.rès houlr-vcrsèe : la dernière, à

l'()lll'sl, SUl' la salle ILl et de là, vers lr-s

appartements royaux. ;\ l'angle sud-ouest,

un l'offre de fondation (1':)7 III X 1 Ill),

malheureusement violé (fig. 83). Construit

en In-iques cuit.cs (32 X 32 X 6), appareil

Il~PS uvr-c un mort.ier de terre, il s'enfonçait

à I/i /1 III sous le niveau. Le fond ne semble

pas avoir été dallé. En tout cas, rien n'en

uurni t suhsisté. Seules épaves recueillies:

l{ul'lqUl'S ossc mcu t s d'animaux, des frag

nu-nt.s dn-uf dau t.ruchc. Ainsi les ahords

iuuuédin t.s dr-s dl'IIX grandes l'ours l:~1 ct

lIHl, nvuir-nt 1"1'" snnct.ifiés pal' dps dépôts, Fig. 8:;,

plac,',s t.uus drux il l'angle du portail (à
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gauche, dans le cas de la cour 131 \ à droite, dans celui de la cour 106). Il est

regrettable que ni l'un ni l'autre n'aient échappé au pillage antique.

Fig. 84.
Salle 115 aux archives.

115o

'''----l

Salle Il5 (pl. XXII). Pour ne point avoir à revenir sur nos pas, il nous faut

décrire cette petite pièce (fig. 84), que l'on avait immédiatement à main gauche,
lorsque arrivant de la cour 131, on avait fait quel

ques pas dans le couloir 114. Quand le haut de ses

murs apparut, nul n'aurait pu supposer ce que

masquaient les éboulis. De forme rectangulaire

(7 m X 4 ml, entièrement dallée de carreaux cuits

(33,5 X 33,5) 2, elle se présentait avec deux niches

murales (pl. XXII, 1) en vis-à-vis (larg. : 1,15 m;

prof. : 1,45 ml, aménagées sur les longs côtés.

:'liches et sol étaient jonchés de tablettes, abandon

nées dans le plus grand désordre et pour le plus

grand nombre, cassées dans l'antiquité. Plusieurs

milliers de documents surgissaient brusquement,

«n une l'ouche épaisse de 0,30 m à 0,40 m (pl. XXII, 2), dont le dégagement réclama

plusieurs campagnes. Au premier examen, le regretté François Thureau- Dangin à

qui le butin épigraphique avait été soumis, y reconnut une importante correspon

dance diplomatique remontant aux derniers rois de Mari. La salle 115 devenait donc

la « salle des archives diplomatiques Il 3 et pour cette raison une des plus précieuses

du Palais. A part le dallage de son '301, aucun raffinement pourtant dans l'aménage

ment. Les murs avaient reçu l'enduit habituel en houe et paille hachée. La plinthe

de plâtre du couloir 114, prolongée dans le passage 114-115, s'arrêtait juste à l'entrée

de la chambre. Si les assises inférieures de la niche est, étaient en briques cuites,

rien de semblable ne se relevait dans la niche en face. On s'explique mal la présence

d'un puisard, à 1,1.S m de la niche est, sinon par un changement d'affectation de la

chambre, devenue à la fin de la dynastie, la réserve des documents de la chancellerie.

(ln se représente assez bien le roi prenant connaissance dans la salle 132, des lettres

arrivant au Palais et les faisant emporter ensuite, en un lieu sûr pourtant suffisam

ment proche, pour qu'il pût les faire rechercher s'il en avait besoin.

L SI/pra, p. 1).

2. (;r. uallage na pas l'lé l'0l'Ié SUl' le plan densem hlr- qui est ùonc il recLifier SUI' ce p uin t , cal' 1I0S notes (le

cha n t i er' sont formelles à cd égard.

3, Thureau-Du ngin ne fui pas long il en faire conna itre un échantillon, Te.etes de Mari. dans RA, XXXIiI

(193Ij), 1'1" 171-17(j. Peu après, G. Dnssiu n'uvait l'as de peine il mont.rer t ou L l'int.,'rêt. de ces Archives, des lettres

pOlir la plupart. TA'" archives PI,is!olaires rllI Palais rie .\101'1, dans Syria, XIX (1938), pp. '1U5-12(j, Tout )'Pllselllhip

,'si actuellement PH cours dl' puhl icnt iun, sous le t i t n- Arch ives royales de Mur]; en deux collr-ct.ions d ist.inc.t es

aulogral'hips (AU.\I) PI 1ransl'l'iplions-t.raductions-(·olllment.aircs (ARJUT), la première dans la série TCL,

d u Louvre, la se condr- l'al' les soins de l Trn pr-ime r-ie Xn t ionale.
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Après la l'n'mii:r'l' prise de ~lari en l'an 33 de Harnmurabi. le roi de Babylone

chargea quelques-uns de ses fonctionnaires de mettre un peu d'ordre dans cette

masse documentaire 1, Raison officielle, car on peut aisément supposer que le SOUyC

rain victorieux désirait avoir quelque lumière sur le contenu de cet t e correspondance

qui lui révélerait - et il ne se trompait pas -les secrets d'une diplomatie qui s'était,

depuis des années, heurtée à la sienne. Il ne restait rien de ces rangements, annihilés

au cours de la ruine définitive, en l'an 35. Aux archivistes avaient succédé les soldats.

Ceux-là avaient été indiscrets, ceux-ci furent des incendiaires. Heureusement le feu

n'avait pas que des propriétés dévastatrices. Il ne pouvait que sauvegarder les

tablettes cunéiformes, en les durcissant.

Salle III (fig. 85). Cette salle 1 ;),80 m X 3,60 m ) prolonge le couloir 112 et elle

appartient par conséquent encore, au bloc architectural qui s"ordonne autour de la

cour 106. C'est la raison pour laquelle nous la décrivons ici.

Sa fonction est sans nul doute d'être un intermédiaire 2 ent rr

Il'S zoncs o îficicllr-s ct Il' quartier dr-s appartements privés.

Et ('1', malgré un a ménagr-ment., dér-ou t.ant au premier abord.

Un l'st ('11 r-Il'r-t surpris de trouver une baignoire, dans UI1('

pii'cc que l'on c-o nsid èr«, eu égard à son emplacement, co mme

vouee surt.o u l aux (·ommunications. Cependant il n'est nul

lement cr-rt.ain ({l'l' ('(' r{'cq)lac1e n'ait pas été installé là, au

mo ment dl' la réinstallation dans les ruines, cal' la salk l.ll
louche dirl'('I('ull'lll à la zonr- réaménagée.

Tou L son sol était l'C('OUVPI'L d'un dallage d(' ('alTCaUX
ho mogèncs (:r2 X ;~:2). ~\ chacune des deux portes, une }-1"'ig. ~.-).

crapnud inc , avt-r les caractéristiques suivantes :

l' (Vl'I'S 11:1), logement hexagonal en briques cuites, SIIII\'l'llL (·ass/·('s. La Pll'I'/'(',

r-n gypsc, l'l'posait à une profondcur de U,;'):) m.

e' (VI'I'S 11:21, logenlPnt rectangulaire IU,G,') m X 0,47 Ill) en ln-iqur-s c-uit cs. La

pi erre (long. : 0,:27 Ill) en diorite, avait été placée à une pt-oforid cu r dl' 0,,");) III. ()IIl'I

qUI'S ossr-uu-nt.s d'animaux raccompagnaient.

:\ous avons signalé la bonne qualité du dallag.'. Indiquons I'o mploi. d aus l'u x.

d(' la porl(·lll-1 U, d'une brique estampée au nom dl' Zimri-Lim. La I.aiglloil'(·

(long. r-x t é r. : O,7ti;-) rn, iut ér. : 0,67 111: largo ext.ér. : O,(-)() m. iut ét. : 0,:)4 Ill: haut.

t.o t nlr-, in t ér. : 0,70 Ill) avn it 1;1 l' enchâssée dans le dallugr-, d'olt l'lit- ("III1'IW'ail dl'

0,:1:1 III. ,\ O,GO III d(' la haignoil'P, un puisard fut repéré gl'ÙI'P au trou p('r('(; duns UII('

lu-iquc. Un sOlldagl' p crruit de rr-connait re qu'il scn lo nçait à 11111' pl'ol'olldl'ul' dl' plus

d" dix mi'll'ps.

1. '1'111'"''\1'\)''''''''' S//I' d,'s ètiqucue« d,' panier» li tuhlrttc» IlI'l""'IIt1111 tI,' .HtI,.,. d a u- ".'III/III/rit' Pmrl» 1'·Il.,

rhnker l tedirateu: (1~):I\J), 1'1" Il !}-\ eu.
:!. Cl' Il'I'~1 l'n~ l,' "'III, vnr ln sn l h- 1IIl, l,,"tlig"";, rem pl i t Il' mèm« ol1\l'''' '1"oj'l"" l'III~ limi t .-. 11I{1'tI. l'· ";".
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A l'angle sud-ouest, une grande jarre (haut. : 0,55 ml, à fond arrondi, décor ondulé

en haut de la panse, col cassé, était adossée dans l'encoignure. Nous avons noté quel

ques fragments de céramique ayant appartenu à des séries communes du Palais :

grands plats à large rebord, jarre à pied tourné, jarre à panse bien galbée et pied

tourné, assiette en terre fine et pied tourné.
Un os d'animal reconnu pour un col de fémur, fut aussi ramassé. Dans cette

confusion, des tablettes furent enfin recueillies.
Le revêtement mural était en boue et paille hachée. Sur la paroi occiden

tale, une plinthe en morceaux de céramique, apparut sous l'enduit qui la mas

quait par conséquent. Il ne s'agissait donc que d'un renfort, sans aucun souci

d' esthétique.

Cour 106 (pl. XXIV, 1). Par la superficie, elle est la deuxième du Palais, mais

pal' le soin qui présida à son aménagement, certainement la première. De forme rec-

o

~O6[;]

112
[;]

l!l S

l!J

+
l!l l!l S

'li

S l!l l!l S

1 l!l El S El

l!l

m

110
l!l

t El S El El Bn
Fig. sr;, - Cour IOIi.
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tangulaire, avr-e les légères irrégularités, impossibles à evrt er avec une architecture

de briques crues !longs côtés: 29,55 m à l'Ouest contre 29,31 m à l'Est: petits rôt és.
25,65 fil au ,'\ord contre 2,5,55 m au Sud), elle devait produire chez les visit eurs qui

y pénétraient après avoir emprunté les longs couloirs 114 et 112, le plus vif saisisse

ment. Les murs conservés au grand portail nord (pl. XXIV, 2) sur une hauteur

de 1,68 m, moins bien à l'angle nord-est (pl. XXV. 2), où ils avaient davantage souffert

de l'érosion, se relèvent au fur et à mesure que l'on s'avance vers le Sud. Au grand

portail qui ouvre de la cour 106 sur la salle 64 (pl. XXIV, 41. ils dépassaient 3 mètres,

au moment du dégagement. Et ('pite élévation qui n'atteint pas encore à cplle que

l'on rr-necntrera plus avant, permet de mieux comprendre ce que devait suggérpr

eette architecture lorsqu'elle était intacte.

La cour 106 (fig. 86) était percée de six portes, très adroitement placées, pOUl'

('l'(~pr' une impression de majesté (grâce aux deux largps baies, disposées en vis-à

vis dans l'axe :\.-S.), sans que l'attention fût attirée par des ouvertures, indispen

sables sans doute, car le propre d'unI' cour est dassurer des communications ent.rc

divers sr-rt.eurs , mais dont l'implantation mal calculée aurait nui aux gl'andes IH'I'S

pcct.ives qui seules devait-nt ici compLer..\insi les quatre autres portes SP cachent

en quelque sOI'Le,aux angles: deux au nord-ouest (vers 110 et les apparte ments l'Oyaux:

VPI'S 109, en direction dr-s écolr-s j ; au sud-ouest (vers ;),) et Ir- quart.ier administ.ra tif):

au sud-est (vers 116, un cellier qu'on pst assez étonné de LI'OII\,('1' là, mais qu'il sr-rn

peu L-t'II'(' possible dexpliq uer},

1)l'S six portes de la co ur 106, la plus remarquable dut (~tre celle par' laqur-ll«

on y pénétrait, en arrivant du :\01'11 (pl. XXIII), Large dl' :3 mètres, l'Ill' était d'un

t.ypo inédit et sa description n'est pas aisée, compte tr n u dr-s complications arc hi

1(·('lurales. Plans et relevés de détail, photographies (pl. XX 1Y, :.!. ::) perrnctt ro nt ,

nous l'espérons, à ceux qui n'ont pu la voir et I'examiru-r. den co mprend re le mvst é

rieux agencement. Chaque pied-droi t, entièrement construit en briques crur-s dl'

modules variables (33 X 33; 34 X 34; 43 X 43) se prése n ta it dlt(', passag(' a vr-r: dr-ux 1

sinon quatre avancées médianes (haut. : 0,40 m et 0,:35 m) (fig. :-\7), correspondant à

un n'In"('issement de la largeur du mur (passée dl' 1,~);) m à la hast' à 1,51) m à la

hauteur des avancées). Il en résultait deux (ou quatre) saillants, rr-vé t us dl' p lât rr

hla nc et des rentrants, tous peints en ocre rouge (fig. t-\:-\) ..\ la base de chacun di-s

pieds-droits. une grandI' dalle de pierre de gypse, monolithe (larg. : U,,)4 m : long. : 2, lU m :

l'pais. : 0,20 m), avec un ressaut de Il,:.!U m en retrait, percé dl' deux trous dl' runrtnises

l'l'cl angulaires (long. : 7 mm; largo : 3 mm: prof. : Sil à :-\,') mm) 2, Ces derni-rs suggi'l'pllL

1. Ill'II" ~l'ldl'll\('111 s o u t \·i~ihll'~ su r Il'~ phutus pt portées SUI' lvs plu ns d é li nit i ls. 1\ St'llIbIP qu'il ~ l'II "il

('\1 an muius dr-ux uu t n-s, il e n jugt'I' tl'apl'è~ un m-rn cho nu-nt const a t é au pil'd-dl"oil ch, lt tu-s r , cr. lig-ul't':":-;

:!. (:4' s o n t It~s dimo usiuus dt' la dallp ;.\ l'Est. Dnnuons i.-i quvlques l'I'HSI'Îg-llt'll11'nls CtJlIlI'II·'lllt'lltail·4's. l Iuu-

11'111" .III 1""~S:IlII: d":10 mm à :1" mm. l Iis t n uvr: d,· uuut a isv à murt a iso : I.li m. En ,'1' '1"i 1'0111'1'1'11" 1" dallt-;\ 1'( hwsl

llollg". . ~,I;) m ; ('pals. : O,:!.-I ln). la d ist uuc« cil' nuut a isv il murt a isr- u'vs t qut' dt' Il,!ll Ill.
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Fig'. 87 . - CO ur 106. Pi ed-droi t

Ouest de la porte 1 12-106.---_.-----------

Fig. ('),'). - CO ur l OG. R

cronstit u tio n de la por te 112-106.
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d e toute évid r-ncc l'encast.rement d 'un panneau en bois, d. chaque côt é 1 fig , :-'~I 1

Quant aux grands év ide me n ts latéraux, nous y voyons le logement de p outres mobil .-s .

Fig, R0. COIII' Ion. l1econstitlltioll de ln port«.

l'II relation av r-e la [crrnet.u r« et louvr-rt.urc du pa ssa ge , la ('0111' [III; ne dr-vu nt pas

(\11' 1' H('('pssible en tout t emps, ()l' cctt.e bai" où il Il ' Y a va it a ucu ne porte 2,1\1' pouvait

)'pSIr'I' t.uujours b éun t (' e t on nva i t imaginé dl' linterd in- dl' cet.t c fa'.'on , Cl' baITagl'

<I\'ail ail moj us cr-t Hvant<q.!,'p qu'il ne masquait pa s les P l't 'SlW(,ti\'1' s , ra r ks pOllll'pS 3

1. 1).1I' ~~ vluu-u n d r-s t ruu « tll' uuu-t a iscs , du hui s c.u-huni s« fut reru r-illi , l 'l ' qui l' o ll li l ' l ll l' t' l' I I ,' hypolfH" ~I"

. ) ..\lU'UIII' l'(':lIHIUtliIlP Ill' rut l' ('II'OU \, "' I' . ni iu t éticureme nt , ni l' x h''l'i l'UI'I' ll lt ' lI l .

:L I.«'s t·lt'ntt'uls tll' 1"11111" tl\·llps. ru rb u n is r-s e t t·l'l·tai(H·In ~1I1 ;11 s itu, 1 ·l'llI) .~ai'·1l1 l'IlI"on' s u r l' i·\· i.l. ·lul 'lIl .lu

l'ili,'' ' r-st , ..,', •• ,'uului,' II:!.



soit inférieures. soit supérieures, avaient été placées à une hauteur telle qu'elles

ne gênaient la vue de quiconque (fig. 89) 1.

Bien que le sol de la cour ait été largement et irrégulièrement défoncé en son

centre 2, on peut admettre qu'il avait reçu sur toute la superficie, non pas un dallage

comme précédemment 3, et comme nous aurons encore à le signaler plusieurs fois 4

dans le Palais, mais un très épais revêtement de plâtre, véritable béton que nos pioches

avaient respecté mais que nous devions retrouver en 1950, complètement défoncé.

Il est certain que ce raffinement posait des problèmes techniques qui furent admira

blement résolus et très certainement à la satisfaction du roi. Il était plus facile de

placer un dallage que de couler une couche de béton destinée à recouvrir plus de

7.")() mètres carrés d'un seul tenant 5

Ce premier raffinement s'accordait avec la suite : la totalité des murs était

recouverte d'un enduit de plâtre blanc, souligné par une plinthe et rehaussé par une

série de peintures, dont la réapparition ne fut pas pour nous, nous l'avons dit, une

surprise totale car dans le secteur des appartements royaux, dégagé un an avant,

nous en avions déjà ramassé ou repéré quelques lambeaux 6. Il nous avait semblé

plausible d'admettre, qu'avec un peu plus de chance, nous pourrions nous trouver

un jour devant des compositions mieux conservées. Nous dirons ultérieurement

comment cet espoir se trouva comblé au-delà de tout ce que nous avions envisagé,

puisque des ensembles figuratifs avaient survécu à la destruction aggravée par

l'incendie. En ce moment nous ne précisons que la décoration proprement architec

turale.

Les murs en briques crues, de modules divers (37 X 37 X 12; 43 X 43 X 13,5;

65 X 44 X 13,5), avaient été comme d'habitude, pensions-nous, recouverts d'un

enduit, celui-ci masqué ensuite par un revêtement de plâtre. Telle était l'apparence,

en réalité, c'était beaucoup plus complexe. En examinant l'un après l'autre, chacun

des côtés de la cour, nous avons observé toute une succession d'opérations, faciles

à préciser. L'épaisseur du revêtement mural variait sur les parois ouest et est entre

7 cm et 9 cm. On rencontrait en effet, de l'extérieur vers l'intérieur (fig. 90) : une

1. A Ull peu plus de 0,50 m au-dessus du niveau du sol, pour les basses, à 1,15 m pour les plus hautes. On

peut supposer que chacune des bar-rières était faite de deux éléments, Tirés, ils devaient venir se placer l'un contre

l'autre. En tout cas les dimensions s'accordent hien : la baie est large de trois mètres. Lorsque les poutres se sont

rej oin tes, elles sont déployées sur 3,10 m. Avec une équerre placée sur chacun des saillants, on faisait des poutres

d'un même niveau, un tout homogène et solide. Ce svs tèrne de fermeture à clairevoie était d'une manœuvre aussi

simple que rapide.

2. Sans doute par les pillards et destructeurs antiques, peu t-être à la recherche de la nécropole royale (?).

3. Vestibule 156, avant-cour 154, cour 131. Supra, p. 10, 12, 57.

4. Cours 1, 14, 15, 136, 146, 148, e t c.

.5. Il serait tentant de supposer ici, comme dans la cour 131, une plantation .le palmiers, à limage de la pein

lure murale, à quelques mètres de là. :"ous n'avons pourtant recueilli aucun indice qui permette de transformer

cette possibilité en probabilité.

fi. Signalés dès notre rapport préliminaire, Syria, XVI (1936), pp. 18-19, el pl. JV.
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co uc he dr- pl âtre (1 c m à 1,5 c m) reco uv ra nt un en du it d e bou « j 3 l'Ill à ~ crn ). piqu et é

p our fa ciliter I' adhéren ce e t pl a cé lui-même s u r un d e uxième r- nd uit d e b oue :!.,) c m

à 4 cm ), rain é pour la m ême r ai son, On arrivait en fin s u r l'appareilla ge e n ln-iques.

A ins i, troi s co uc hes pro t ec t r ices (la d ernière ornemen ta le ), s(' trouv ai ent supe r posées .

Fig. 90.
Cour lOG, T echnique de la po se d e l' en du i t d e plâtre.

.\ Il Sud, pr océdé identique, p u is q li 'il ~ . avai t a U%1 tro is l'o u c l1P~ Ifig . !J1J. nuus

hcnuco up plus compactes , a vec une épaisseur t ot a le d e 20 c m ! li faut d ir e inuuéd ia

tc nu-ut qU (' 1'(' mUI' a v ai t été plusi eurs foi s l'l'mani é e t qu 'il nou s a 1't~' \'I"l t " uur 

t.r-rhuiquo arl'hitel'lural e qu P n ous n 'avions p a s jusqu' al ors so u p ço n uér. sa ns dnu t r

pal'I'p qlH' partout les appareilla ges de briques l' r ues ("laient d (,lIIl'UI'!'S 1II:J '-(TIIt',,,

pal' leur enduit. On avait en e lfe t const.rui t, d 'abord en juxt:Jp(l~ant d(' g l'a n ds Idol'S.
plus hauts quI' lalW's (fi g. !):!l. et en l('s sur éh-vnnt ens u ite par g l':Jnd s plans hCll'i-



L~~ PAL\ IS DE .\L\HI

F ig. 9 1. --- Cou r JOB. Pied-droit es t, de la po rte JO(j - 6~ .

@
1

Fi g. 92. - Cour lOG. '\[ur sud. T echnique de la cons tr uc t ion.
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zontaux. Ces derniers assuraient en somme la liaison, renforcée par, des chaînages

de bois 1, noyés dans la masse des briques et contribuant à maintenir la cohésion.

Vérification faite immédiatement, nous pouvions noter que la même technique se

répétait sur les deux autres murs, est et ouest, de la cour, mais pas au Xord.

Sur tous les côtés de la cour, une plinthe soulignait le bas des murs. Faite dl'

plâ tre tein lé de gris- bleuté (épais. : 4 cm), arrêtée en biseau, elle n'avait pas touj ours

la même hauteur (0,52 m à 0,48 ml, mais ces irrégularités sont sans doute involon-

COUR@

ANGLE NE

Fig. 93. - Cour 106. Angle nord-est.

taires et, dans certains cas, elles s'expliquent par des affaissements de la const ruct ion 2

Nous avons en effet pu remarquer que le bétonnage du sol de la l'OUI' avait {-t(, l':\J

cuté, une fois la plinthe achevée. La pose de cette dernière, partout parfaite, était

encore plus manifeste, là où les lignes étaient compliquées par de multiples décroche

ments. Ainsi à l'angle nord-pst (fig. 93), où l'on remarquait deux niches murales, presqlll'

identiques (au Nord, 1,34 m X 0,69 m; à l'Est, 1,29 m X 0,68 m) 3, quI' nous nr

savons comment interpréter mais dont nous pouvons tout au moins appl'l"('il'l' l'lq(:

gantp ordonnance (pl. XX\', 2).

1. lIrs )'C'slt's dt' bois carbonisé l'elI'OUYl'S dans les 111UrS, à 2 m au-dessus du ni veau de la COUI',

'2. Parfois le ],l'Yl\It'IlWnl. mural l'Il plà t n-, a glissl' Pl a mordu sur la plint he. :'lIais Cl'S défl'cluosiU·s l\l' sont

'1l1'al'l'a],l'nlt's, cal' dies s.' sout l','rtainl'ml'nl. prudui t cs a p rès la dcs t ruct ion du Palais l't alors quil ,'·tnit d"jù

('llsP\"l'Ii.

3. Ln niche uord , l'sI ù \),',1 rn dl' la purt e : la niche es t , St' t ruu vv à '21,"3 rn du bassin dont il ,,"l'a quost ion

plus loin.
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Celle-ci se manifestait d'autre façon, par l'ornementation que l'on avait prévue

pour rompre la monotonie de murs blancs. A une hauteur variant de 1,82 m à 2,09 m,

on avait fait courir un triple bandeau trichrome (ocre rouge, bleu de cobalt, ocre

rouge) (larg. : 0,12 m) (fig. 94). Il n'en fallait pas plus pour acccntuer cette unité

architecturale que déjà la plinthe avait soulignée. Nous ignorons si ce bandeau était

répété plus haut. C'est possible, mais non certain, car sa largeur, très heureuse du

sol où on l'appréciait, aurait paru mesquine, considérée de trop loin. Il est vrai

Crâll~ dVl7e tomoe
éi:5syrienne

Wl
J)

o
o
cl

COUR@

ANGLE NO
@
l

on
o
Oj

Fig. 94. - Cour lOG. Angle nord-ouest.

qu'on aurait pu l'augmenter, mais nous pensons que ce ne fut pas le cas. Cette touche

de couleur n'était pas la seule, car les encadrements des portes et les encoignures
avaient été eux aussi et sensiblement à hauteur du bandeau, tr-intés de rouge (fig. 94),

la couleur se trouvant répartie en larges bandes horizontales et latérales. Nous rappe

lons que le portail 112-106 était lui aussi recouvert de peinture rouge, mais la baie

106-64 (pl. XXIV, 4) ne semble pas avoir reçu ce décor. Il est vrai qu'elle avait eu

beaucoup mieux, car à droite (l'n regardant vers le Sud) on pouvait contempler,

immédiatement au-dessus de la plinthe, le panneau peint de l'Investiture et, toutes

proches de ce dernier, d'autres compositions historiées où les artistes de Mari avaient

montré qu'ils étaient aussi capables de faire autre chose que de tirer des traits OH

d'assembler dr-s bandeaux, en lr-s coloriant 1.

1. Pour lout cela, le lnme 2, Lf'S Peintures murales.
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Dans cette grande cour ouverte, il était indispensable qu'une décoration aussi

riche fût protégée de la pluie, du soleil et des intempéries en général. C est à cette

préoccupation que répondent certainement vingt-cinq petits cubes de pierre (fig. 86

et 95), enfoncés dans le sol, suivant certains alignements. Généralement en calcaire,

plus rarement en schiste, ces éléments (31 cm X 31; :32 X 32; 33 X 33), sont évidés

d'un logement qui rappelle, mais en plus petit, celui des crapaudines t dia m. moyen:

5,5 cm; prof. : id.). Leur face supérieure seule apparaît, au niveau du sol bétonné.

Fig. 95. - Cour lOf;' Cubes de pierre, enchâssés dans le sol.

L'int.cr-prétation ne semble pas faire de doute: il s'agit du logf'mcnt dt, ha mpcs

mobiles \ destinées à supporter une couverture légère en tissu ou ('II na t.t.cs, mud i

fiable suivant les saisons et les nécessités.

Il est probable d'autre part que les toits en terrasses des chambres diverses,

contiguës à la cour 106, débordaient largement sur elle, constituant ainsi des ava n

('t"'es protectrices. Celles-ci abritaient non seulement les bandes géolllélriqlles pcint r-s.

mais surtout la peinture de l'Investiture, elle en dehors de la couverture mobile,

d'après la disposition des supports dont l'implantation est assurée par les cu l«-s dl'

pi('I'I'e. On comprend d'ailleurs pourquoi on semblait n'avoir pas eu l'e souci: 011

avait voulu qu'en tout temps, la porte monumentale ouvrant sur la salle ()~, fùt

lal'g<'IlH'nt dégagél' c t que la perspective fût totalement sauvegardél'.
La mê mc raison n'existait pas pour l'installation, à bien des égard,; ("niglllaliqul',

rekvl-l' au picd du mur ('st et toute enveloppée de cubes-supports. Il s'agit d'un 11;lssin

t. nl'::; l.llut"nagt:\I1H'llts u hsolument identiques dans lUIS rnarvlu-s pnrisicns, où Il' bt·'lolltlag-l' dl'~ ll'nlltlil~ l'~l

pal'~l'nH" dp l':lvit(;s dl'sIÎnt'f's nu môme orHel'.



LE P.\L.\ I~ DE .\L\HI

redangulaire (long. extér. : 2,95 m; int.ér. : Ul::i m; largo extér. : 1,94 Ill; in tél'. : 0,97 Ill;

prof. : 0,30 m) (pl. XXV, 4), construit une fois la cour finie, car la plinthe gris bleu,

se retrouve derrière lui, sans discontinuité (fig. 96). Ce qui surprend bien davantage,

COUR@

/

1

50

Tomoe
éls7j'riellne 1

//

Fig. 96. - Cour IOli. Bassin en briques et plâtre où fut t.rouvée la t('tr

de la déesse au vase jaillissant.

c'est le matériau qui a été employé: la brique crur-. avec un simple enduit de plâtre,

intérieur ct extérieur. i\ous doutons que cela ait pu suffire pour assurer l'étanchéité,

indispensable pour un « bassin ». Sinon à quoi aurait bien pu servir cet aménagement?
On hésitera à le considérer co rnrne une « caisse » destinée à des plantations et le fait
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qu'y fut rarnassé« la tête de la « déesse au vase jaillissant 1 ) ne simplifie pas le 1'1'0

hlème.

lJe toutes les portes ouvrant sur la cour 106, celle qui conduisait dans la salle

64 (pl. XXIV, 4), était de beaucoup la plus imposante. Large, dans son dr-rnjer
{~lal de :3,10 m (fig. 97), elle avait subi un important rétrévisse ment , qui fut aisé

nu-nt décelé grâ('1' à la dépose de la peinture de l'l nvest.itur-e. Il apparut en elIet

f
a ce ae B endw/s de5''''de,œISJeur

chiJct/n.ind'1t1d n t tin~rementmc/lM:

~
·W. ~ ~

Të~deml.lrn9jOt/f~e

COUR@

Delail au murSUa(

Fig. m, Cour I()(i ..\Iur sud, '\Iodi';icalions structurales dl' la port e IllIi-(i~.

1(1/(' 1'('1,1,(' d crn ièrc n'avail pu (~lre l'xécutée qu'apri's ro manicnu-n t du III Ill' sur] dl'

la ('OUI'. Celui-ci avait (\l(\ prolong« de 1,7() m , Cf' qui r('ss('rrait da ul.an t u ru- bai.' pi-i

mi tive rncnt large de 4,80 m et qui s'accordait sans dout.o mieux alors a vr-« 1(' poilt um.

(long, : 4,J8 m) qu'elle laissait apparaitre entièrement. La modification a va i t {'tl"

laite avr-e le plus grand soin. Pput-être ~. avait-on été contrain t. pal' une dangï'l'('USI'

inrlinuiso n 2 du pied-droit occidcntal du portail, dont le double ond uit (épais. : 0,10 Ill)

a ('onsf'l'vé le L("l\loignag(' saisissa n t. En prolongeant le mUL', on lu i procuru i t uru- hu Le«

('1, le dang(~r SI' trouva ('('L'tainl'ml'nt écarté .

.\ous n'avons pas re trnuvé dans les zones hautes du purlail, les e ru-a d re un-n t s

L'OUgl'S coust.atés ailleurs 3, Le bandeau t.richro nie (rougl'-bleu-rouge) rl'll'v(\ partout

5111' 1(' IIIUl' sud, n'a pu ôt re suivi jusqu'au bout, à cause des dégradations . .\ous

avons tout li('u pourtanl dl' SUPPOSI'I' que la mô mc orne ment at ion avait l''tt' ('('PI'O-

1. S,IIl'il/, :\\'1\ \ 1~):lï), l', ï:l, It\:'l'l1dl' lig', ~I, l'OUI' la dt"l'5"', Xl ari, lig-. ll~)-l:l:l l'I Il' Inlllt':1 du PI/II/i"

~. LïlH'lillnistill 1"Iaii (l'lit- quI' lr-s assisl'S su pcrir-iu-os s\·'c<ll'lait'liI dt' la vcrt ivu lv dt' ().~~ Ill. Il " uva i t donc
1I1'g'l'IIl'l',

::. SI/I'I'I/, l'. \)(1,
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duite et seule la chute des enduits explique ce manque apparent 1. Par contre, le

bas des murs était rigoureusement intact et on voyait la magnifique plinthe de plâtre

teinté, dont la hauteur n'était pas identique des deux côtés du passage (0,52 m à

l'Ouest; 0,62-63 m à l'Est).
Le passage 106-64, profond de 3,20 m, était entièrement dallé de carreaux

cuits (33 X 33) (pl. XXVII, 1). La superficie de la cour ta6, était, nous l'avons dit,

bétonnée; celle de la salle 64 était en terre battue. Il y avait, à la limite de la cour

106, une surélévation du niveau (+ 0,06 ml, équivalent à une sorte de seuil, fait

de plâtre, posé sur un lit de bitume. Sensiblement au centre et dans l'axe du passage,

une pierre de diorite !long. : 0,60 m : largo : 0,44 ml, enfoncée dans le sol de la cour

106 et à 0,21 m de l'alignement du mur. On s'explique mal la présence de cette dalle

et on songe immédiatement à une butée de porte. Malheureusement il n'y a là et

aux angles du passage, aucune crapaudine indiquant que la baie majestueuse (4,80 m

d'abord, 3,10 m ensuite) aurait pu être fermée par un portail à double battant. La

raison de cette dalle nous demeure donc énigmatique.

Il nous reste à décrire la salle 116 afin d'en terminer avec la totalité du secteur

oriental de la cour 106.

Salle 116 (Pl. XXVI). Salle oblongue (long. : 20,50 m; largo : 4,15 m) (fig. 98),
où l'on pénétrait de la cour 106, par une porte percée sur un des longs côtés (larg. :

116

Fig. U8. -- Cellier 11fi.

1,40 mi, rehaussée dans son encadrement pal' une peinture rouge et soulignée en

bas par une plinthe de plâtre teinté gris (haut. : 0,54 ml. Dès l'entrée, on se trouvait

sur un sol dallé de carreaux cuits (32 X 32), correspondant à un passage limité par

des banquettes en briques crues, banquettes de largeur et de hauteur différentes

suivant les parois..\ l'Est et au Sud, elles rie sont guère surélevées que de 0,14 rn

à 0,28 m ; à l'Ouest au contraire, le ressaut atteint 0,60 m et il se trouve renforcé

«n surface par un lit de carr-eaux cuits (:32,5 X :32,5), recouverts d'un r-nduit de terre

1'1 de paille hachée. Dans les banquettes ouest (Iarg, : 1,44 ml, nord (larg.: ùl.) et

l. .\ gauche, le hn ndr-au t richromc avait disparu à un mètre seulement du portail. A droite, il louchait la

peinllll'" de lTnvcst itu r-o Il'i-, endommagée Cil haut et à gauche, donc en bordure du portail.
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sur un sode isolé à l'Est !long. : :2,37 m; largo : 1,43 mi, étaient enfoncées au quart

de leur hauteur environ, toute une série d'énormes jarres, placées l'une derrière l'autre.

Elles étaient distribuées de la façon suivante: 6 à l'Ouest, 3 au ~ord, :2 à l'Est 1 pl.

XXV l , 1). Certaines étaient remarquablement conservées: d'autres beaucoup moins,

du fait dp l'effondrement des terrasses .

.\ous avons numéroté ces réceptacles de 1 à 11 (fig. 99). Voici les indications

qlll' nous avions notées à Ir-ur sujet. Pour accéder plus aisément aux jarres, on avait

@
1

Id

Fig, ml, Cr-llier JIU, Détail de l'implantation des jarres.

ptèvu un pr-Li L escalier dl' trois marches en briqur-s nues IPOUl' les n03 1-4): un p('Lil

palier haut d,' 0,:2:') m (pour les nOS ;)-~l): on atteignait les nOS 10-11, pal' la ha nqur-tt c

est. Tou l.r-s les jarres émergeaient plus ou moins: 3, de 0,69 m : 5 de 0.77 m : fi d e

O,~;) Ill. 1)'autrp part, voici quelques dimensions 1 pnregistréf's sur IPs 1'("('ipil'IllS

dr-meurè« iti situ, compte tenu naturellement de leur état de «onscrva tion : l 1dia rn. :

l,lO m);:2 (diam: 1 rn}: 3 (diam.: 1,0.-) m : haut.: 1,28 rn}: 4 (diam,: 1 ni}: 5 Idiam,:

1,05 m ; haut. : l,;\() rn}: fi 1 diarn. : 1,1;") m : haut. : 1,45 rn ): 7 (diarn. : 1 m ): :3 1 dia m. :

'1,05 m ; haut. : '1,:)8 ml: ~) (diarn. : 1.20 m ; haut. 1,1111 ml: 10 Idiam. : O,!lO m):
Il (dia Ill. : o,m:; m ),

C('S me nsu rn t.ions sont signilicatiY('s, POUl' la pn'mil'I'!' t'ois 1l0US \'O~'OIlS "PP"
l'aIL ['(' dans Il' Palais, dr-s réceptacles d'une capacité ('onsid<"l'ahle 1 pl. X X YI. 2 J, Ù

pl'OpOS dr-squcls on ("\'oqUl' innuédiat ome nt les pitlioi dl's palais crét ois. I In voit

1. LI' t1ianll'll'l' es t pris, p.uois conll)J'i~t,:-,: la hauteur nu pu l~tl'P f'IlI'p~i~tl'l'l'l{u'a\""l' It'S l'I"l'anliqul':-' COlllpll·II':-O.

1':liP;, ,'l,', IIIt'SIII"'t' du l'lIl ù la hast' (i nt èricur].
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comment, à .'[ari, on avait résolu le problème de la stabilité (en enfonçant la jarre

dans un socle maçonné) 1 et celui aussi du puisage (avec les escaliers, les paliers ou

les banquettes).
A côté de ces récipients, la salle abritait encore une abondante céramique, elle fut

retrouvée en miettes. Elle était caractérisée par une ornementation très variée, inci

sée (ondulations, lignes chevronnées) ou pastillée (bandeaux cordés), placée sur la

pansc mais sans jamais l'avoir surchargée. Les cols aussi, étaient diversement mou

lurés, soit SUl' le plat du rebord, soit sur leur ligne profilée.

Cette salle eut un jour une entrée sur sa paroi est, ce qui assurait la communi

cation avec la grande cour 131. Ce passage fut retrouvé par nous, muré. Ajoutons,

pour en finir avec l'architecture, que la porte sur la cour 106, pouvait être fermée,

puisqu'une crapaudine était encore in situ. Un beau bloc de diorite, évidé sur sa

face supérieure, reposait à 0,60 m de profondeur dans un coffre (0,33 m X 0,30 m)

soigneusement construit en briques cuites. Un dépôt de fondation fut recueilli, qui

sr- composait de céramique cassée, de trois gobelets à pâte fine et à pied tourné et

d'un grand nombre d'ossements d'animaux. Les murs de la salle étaient enduits

de boue et paille hachée. Ce revêtement masquait non seulement l'appareillage des

briques crues, mais encore une plinthe que l'on ne retrouvait que partiellement et

qui avait été faite de briques disposées de champ. Il s'agissait d'un renfort de mur sans

intention décorative, puisque tout était recouvert par le revêtement.

La salle 116 fait nettement figure de cellier, mais les jarres n'ayant pas été bitu

mées intérieurement pour assurer leur étanchéité, nous considérons que les provisions

stockées ici ne pouvaient être que solides. Rien n'avait subsisté qui nous aurait

permis de les identifier et l'ela est fort regrettable. La présence en cet endroit du

Palais d'une telle installation ne laisse pas d'étonner. On la comprendrait sans diffi

culté dans les secteurs de magasins ou dans les « communs », les uns et les autres

ne manquant pas. Or le quartier que nous décrivons est officiel et, on l'accordera,

solennel. Que viennent faire ici toutes ces provisions? Nous ne voyons qu'une expli

cation: ces réserves alimentaires ont pu être constituées par les offrandes ou cadeaux,

ou tributs, apportés au Palais pal' des citoyens, visiteurs ou requis, admis

jusqu'à ce secteur et pas plus loin et qui en faisaient hommage à cet endroit. Plus

tard -t suivant les besoins, on y venait opérer les prélèvements que l'on transpor

tait dans les « communs », aux cuisines en particulier. Cette première explication

pourrait aussi avoir un complément. Il n'est pas exclu que le roi, à certains jours, ait

eu à procéder à diverses distributions rapides et massives. Le souverain était tenu

parfois à ma nifestr-r sa bienveillanr-o ou sa sollicitude, en décrétant quelques largesses.

Ces donations en nature devaient être tout autant appréciées en nombre d'occasions

que dr-s cadeaux r-n espi't'ps. Il était heaucoup plus commode de les faire sortir de

1. ,\g'pncpmellt des pul ais crétois, d a ns CIlAPOCTIlIER e t CUAHUO""'EAL'X, Fouilles exécutées ri ,Hallia, pl. XXI\'.
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Ct' secteur' daccès facile, que si on avait dû les aller cher.her à l'autre bout du Palais,

avec l'obligation d'avoir à parcourir tout un dédale de couloirs, salles ou cours.

1jans les deux hypothèses et avec cette double interprétation, I'e mplacement

de cr-t.t« réserve alimentaire non seulement n'étonne plus mais se justifie pleine men t .

Salles 55,54, 107, 108, 109, à l'ouest de la cour 106. AY('c ('es salles. il s'agit

d'un groupe qui fait nettement partie du bloc architectural ordonné autour et en

fonction de la cour 15. Il semble pourtant qu'originairement il ait communiqué

avec la cour 106, chaque salle ayant sa porte. A la suite d'importants re manienu-n! s.

entre au l.rrs la construction d'un long mur que l'on accola sur sa face orientale, l'l'S

('ommuni{'ations furent réduites et il n\ eut plus quun« porte pour quatre sa llr-s.
Il l'Il résulta «r-rtainement pour {'PS dernières, un changement d'afTrl'tation ot dr-s

l'l'prises intérieures, très apparentes.

Salle 55. p{'I'('PP de quat.r« portr-s (fig. 100), vr-rs rha ru n d es points .-ardiun ux.
cr-t.tc salk (5,10 III X 2,60 m) ne l'ut à tout prendre quun lir-u dl' passagl', trl's 1'1'1',-
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Fig. 10U. -- Salles à l'ouest de la cour IOô (IO!!, lo~. 107. Sr., ,),1.

q ur-n t é. La port.e vers la cour 106 pouvait être fermée. l:ne pierre de "l'uil rut r-n

d1'pt l'l'trouvée à l'angle intérieur nord-est, à 0,45 m au rond d'un logempnt en hri qut-s

cuit.cs. \{IIIS~' avons ramassé lc po teau de bois calriné (haut. : ()/IJ m : dia m. : 11,111 m :

du montant dt, la porte.

L'I'll\hrasurC' était rrvô t.ue de plâtre (plinthe haute dl' Il,52 nu .-t son enrud rr

nu-ut {"tait 1'1'{'OII\'{'I'! d'un r-nd ui t dl' meme matière, ornementé dl' ha ndr-s l'ongl'~ 1.

Pal' {'onl,)'{', la sallP pot-t.nit l'r-nd ui t ordinaire dl' bo u« l'l paillP hach(~l', [url c mr-n l

1. C"I'i ..si uurmal , l'uis'lU" l' ..s t la di'l'ut'atiu" .1.. la cuu r lUti " la'lu,·I\.' 1"'11., l'nt'I'' al'I""'li""I,
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durci par l'incendie, qui lui avait donné, en outre, une teinte ocre rouge très Ioricéc 1.

Le sol était dallé de carreaux cuits (32 X 32), mais on remarquait que la pose s'était

effectuée r-n deux temps: d'abord la partie occidentale, ensuite la partie orientale .

.\ l'examen du plan (fig. 100), on en comprend immédiatement la raison. Il y avait

primitivement un mur de 1,80 m d'épaisseur, correspondant à la construction ori

ginelle et que l'on suit tout le long des chambres 108, 107, 54, 55, 56. Au cours d'une

deuxième phase architecturale qui vit la juxtaposition d'un nouveau mur, sur tout

le côté occidental de la cour 106, on détruisit le mur primitif dans les salles 55 et 55,
très certainement pour leur procurer une plus grande superficie. Dans la salle 55,
on posa un nouveau dallage (sans réussir à masquer le raccord, malgré des carreaux

du même module: 32 X 32); dans la salle 56 par contre, on laissa le sol en terre battue 2.

La salle 55 nous a donné de nouvelles et précieuses indications au sujet de la

hauteur des linteaux de portes. Sur quatre passages, trois avaient leur superstructure

intacte. Voici donc leurs caractéristiques: 55-56 (haut. : 2,95 m; largo : 0,90 m); 55
8 (haut. : :UO m : largo : 1,15 m): ;')5-54 (haut. : 3 m : largo : 1,10 m). Cela vient,

pensons-nOliS, confirmer le processus architectural que nous avons esquissé plus

haut. La parti- ouest du Palais fut certainement une Œuvre exécutée d'ensemble

et d'après les plans du même architecte.

Salle 54. Cette salle (8,10 m X 3,45 m) (fig. 101), présentait des traces mul

tiples de l'l'maniements. Dans un état antérieur, elle avait une porte (larg. : 0,90 m)
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Fig. lUI. -- Salles ;);), ;)~.

ouvrant V('l'S l'Est, donc assurant une communication directe avec la l'our 106.
Par la suite et vraisemblablement quand on construisit le nouveau mur occidental

de la cour lOf), la porte fut murée, mais on laissa en place la pierre de seuil, dans son

logement, à 0,:')0 Dl de profondeur. A l'étape ultime, deux portes existaient, une sur

«hat-un d(·s petits ('ôtés: ('elle du ~ud, vers ;')5, avait 1,:20 rn de largeur ct avait

gardé intactr- sa superstructure. Le linteau de bois était partiellement conservé.

La porte du :\ord, vers 107, était un peu plus étroite (larg. : 1 ml, mais les murs

1. Comme dans la salle :Jii,cet enduit brûlé, CIl avait déjà re cou vert un autre ln-ûlé , ce qui confirme un double

incendie d,"\'ilslaleur', dn ns Fhis t ci rc du Palais. l nlr«, p. 3!!O.

:!. III!,r"./,. ),')'1.
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SI' trouvant ICI moms bien conservés (haut. : 2,60 mi, la couvert ure avait

disparu.

Il semble que la salle fut tout entière et originairement, recou-verte d'tm dallage

mais il n'en restait qu'une faible partie. Là où il avait subsisté, on constatait la plus

grande disparité dans les mod ules des carreaux cuits: 32 X 32: :1 fi .>< 36 ct mème

40 X 40. Parfois on avait utilisé des morceaux de briques pour boucher des vides,
mais ces restaurations sentaient la hâte et une exécution tellement sommaire qu'on

pr-ut se demander si cette salle ne fut pas réoccupée bien après la ruine de la vi Il l'

Ici «est lm socle fait de quatre briques (36 X 36). superposées: là, une dalle dl' cal

caire blanc (0,95 m X 0,95 ml. Dans Il' mur r-st., une niche de plain-pied avr-e le

dallage (lar'g. : 0,68 m ; prof. : t,60 m ; haut. : Ln rn}: dans la paroi ouest et à

0,90 m au-dessus du niveau, unr- petite case murale 1 fl.6D rn X O,l-ill 1111. mais tou tes

dr-ux semblent « d'époque ».

Le gros œuvre, en briques crues, avait sur la paroi ouest un soubassement

(haut. : 0,86 m) en briques cuites et ('l'Uf' technique de «o nst.ruc t io n SI' re u-ouveru

Iréq uem nu-n t dans ('(' secteur. Tous les murs étaient l'I'Y(~tIIS dl' I'r-nd uit hahi t uc l,

boue et paille hachée, très fortement marqué par l'incendie. Co mruo no us \',1vio ns

prèeédernmc-nt constaté, il recouvrait un enduit. lui-mê nu- hrùlé ..\ 1.7,-) m a u-dr-ssus

du sol, sut' toutes les parois, nous retrouvions un alignement dl' trolls. correspo nd n n t

Ù d('s aménagements de fixation, natt.r-s ou tentures, nat.ure lle me n t disparues,

La P0l'U' 54-55 était 1'1'1'111("(' La pierre de s('uil fut l'etl'OUYI'1' III si/li. à l'angll'

inlèr'iPllI' de la port.o , dans 1111 10gl'IlIl'nt profond dl' O,f),') ru.

Salle 107. Ci-u (' salir (Iig. HU) prl'squp carré« (3.,'),') III X :l.:l:l Ill) pst ('II Iri's

gl'andr purt.io OCCIII""(' pal' un vaste bassin re t.rou vi' dans dl' hormr-s ('onditiolls dl'

t

Il 1
H

EJ ~~...i

~. ~~
1---......

..Lll r 1 Il ...II ..... +- .lJ
~

J..ll
JI 'X. T1î

f~al
Fig. LU2. -- ~a Iles \flï. 1(I~. 1(I~ 1.

cnuscrvut.inu. Ct'III' inst.alln t.ion co uunu niq uait a\"I'(' la ('OUI' 1(11). pal' 1111 larg(' ("('lIuli-

11\('111 (pl. XXX\'! l, 1-:21,
Consll'uil l'II In-iques cuites (~W " :lfi >, ti.,-II (fig, LOJ), joinlo~("l'S il la Il'1'1'1' l'l

app'\I'eilll·es av('(' la plus grandI' régularité. cC' hussiu était plal'(" SUI' 1111 SlIldJ:lss('IlIl'nl

l'ail d(' lu-iqur-s ('\'III'S, Pro lnnd dl' 0.,=)::' III, a\"('(' HII(' hase d(' 1.,')~ III '< 1.:20 Ill. il uvai t



une contenance de quelque 1.hHI litt ':"" 1.11<: lll3 , ~"n interieur avait été revêtu, d."
même que la face "up';'ridtre du parapet, dune ';'pai:':'':"l'OUl'ht' de plâtre :2 cm . Quelques

t Lü""" .1 .. bitume. relev é-s il'i et là. intérieurement et extérieurement. permet t ent de

ï

~ ,

~ .
~ .
~ :

i
{
------
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dirt' quïl ~. t'ut ':"Il surface un enduit dt' ... et te mat ière..\ la ba:," «u est du bassin et à

l't'U F'1~" au milieu, un lar:;.:: .. trou cir('ulairt' \I.:il l rn dt' diam. était per"é. lui ;l u""i

enduit d .. plâtr-e. Il ouvrait sur un écoulement avec k1"" en briqu-s cuit es. l'tltt':'

..n plâtre e t bit ume. alll':ILl~'" à t rav ers t out e r épai"" ..ur du double mur. ,;"it "ur 1.'1 1 m

-- 1.1.-" m = :i.:2:1 m. dt' la ,"'Hl' 1111). I~n)ulem.,'nt d'abord lar~" d ..· 1.111) m. pui" ",.

].,,,,,"t·LtIlt l'r"'~.:Tt'~"i\·'·m..nt Il.lil l Ill. p"-'I m d finalement about j';';,lnt dan:' la ,'OUt'

1(16. av ev un orifice "ir"IIiaire dl' ll.~:: m dl' diamèt re. débolll'hant t [;." "xaclt'nH'llt

'tll-d"""ll" dl" la plint he d- la ,'(IUr pl. :\.:\.:\.\11. :2 .
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Ilaut de 1,11; Hl au-dessus du dallage de la salle, le bassin communiqua de tout

temps avec la cour 106, nous voulons dire pendant l'un pt l'autre états architecturaux.

dont la succession se révélait ici particulièrement nette, avec les deux murs accolés

1'1 non liés.

CP bassin pouvait (~tl'P obstrué. En effet, au départ de l'écouleIll('nt, nous ayons

pu rt-Iever sur le plât n- de l'enduit, les stries laissées par une céramique qui aura dù

jour-r i('i le rôle de « coffrage perdu n, a v er: un orifice facilement bloqué si on le désirait.

Ajoutons qu'un escalier de trois marches, placé sur le ('Mé sud, fait de briques cuites

I:l + :3 + 4), permettait de procéder aux diverses opérations jugées nécessaires:

re mplissage, bouchage, vidange, etc.

Comment et pal' quoi ce bassin était-il approvisionné? Ce point n'a pas été él'iail'l'i.

Il l'st J'('grf'ltable qu'un puits de pillard ait endommagé une petit e installation voi

sine, en briques cuites. Il n'en restait qu'un pilier bas, de forme rectangulaire 10.:-\,-) m

X O,:i4 ml, mais il était si analogue à ceux que l'on retrouve dans les w.-c. « à la

turque» du Palais, que nous pensons qu'il s'agit d'un aménagement dl' ('1' t v pe, dont

aurait subsisté l'évacuation, faite dr- manchons circulai rr-s en terre cui t« t di rncnsinns

dl' «huq ur- èlémcnt : long. : O,ôO rn : dia ru. : 0,:211 nu.

La salle 107 avait été entii','('ment dallée de (':lI'l'paux rui Ls 1:1:~ X ::::1, disposI's

en un léger oblique, asse-z disgra('if'ux, Les murs por-taient l'enduit dl' boue l'I paille

hachée. ])e très violentes marques dincendie furent releYl'es partout, mais spl~('ial('

nu-nt pr('s de la po!'l(' j07-54 et à l'angll' sud-ouest. Il n\ avait aucun l'I'St(' dt, plin t hc ,

saur à l'angle sud-est, aux alentours du W.-c, où elle était hitu mer-.

Dr-s tablettes furent recueillies (grande tablette dl' cornpt a hilit é, ('Imtrat) ct

d(' no mhrcux bouchons de jarres avec empreintes, furent ralll<lSS("S.

L'installation hydraulique de la salle est, en son genre, unique à t ruvr-t-s toul

If' Palais. S'il nv avait pas eu l'écoulement vers la cour 106, on aurait pu nv voir

qu'un bain et qu'un aménagement purement utilitaire. La trouvaille dans la ('0111'

106 de la tête de la statue au vase jaillissant, oblige cependant à envisager ce t t r

cxplicat.io n : le bassin de la salle 107 aurait servi à approvisionner en eau la dét'SS('

miraculeuse. Dans cc cas, cette dernière aurait été dressée. debout, dans la l'our U)f),

au pied du long mur c l peu en avant de l'écoulement qui demeurait visihlr-. ~ous avo ns

nol (', il '1,:")0 III du d é hcuché de lo rificc , un affaissement très net du sol de la ('(1111', qui

po unnit (~ll'(' expliqué par l'eau l'épandue tout alentour. c\ cet t e hypo t hèse 1111 p('ul

sans dnu t.e objecter qu'aucun socle n'a été retrouvé, sur lequel la st at ue aurait d ù

(~II'(' placér-. :\Lais Ir- pillage et la dr-struction furent t els. qu'une has« de pilTl'p a pu

Incilo mcn t dispurn it rc. nl' Iréquen t s déplacements é taient de règl(' 1'\ nous les :I\'OIIS

O!lS("'\'("S souvvn t., u u [ur «t à mesure que le dégagement progressait. 1Jeu x raits sun t

r-u t ou t ('as ("Ialllis : li 11(' st at.ue Ionctionnant avec dl' l'r-au et lin hassin perruot tnn r

Cf' s~'stl'nll' dl' vu sr-s co uunu uicunt s, ont l~tl~ ret rouves dans le mê nu- quurt ier du Palais,

Il l'sI hien dirlicilP dl' ne pas rapproc-her scu lpt n ro et installation.
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Fig. 104. - Salle 109. Détail des revêtements.

fermées : celle donnant vers 107 (pierre de seuil

et l'autre ouvrant sur 109 (pierre de seuil in situ,

Vèr.5/es Eco

Salle lOS. Cette salle (7,70 m X 3,40 m) (fig. 102) fut originairement percée

de quatre portes. Au dernier état du Palais, il n'en restait que trois: 10S-107 (larg. :

0,90 m); 10S-lS (larg. : 1,10 m); 10S-109 (larg.: 0,90 ml. La quatrième (larg. : 1,25 m)

assurant la communication avec la cour 106, avait été murée quand on construisit

de ('P côté le deuxième mur.

Deux portes pouvaient être

in situ, à 0,30 m de profondeur)

à 0,20 m de profondeur).

La salle était entièrement dallée de carreaux cuits (33 X 33), mais contre la

paroi est, l'alignement

était moins bon et le pa

rallélisme avec le mur

n'existait plus. Le revête

ment mural en boue et

paille hachée, avait plus

que jamais subi l'épreuve

du feu, qui partout avait
laissé des traces impres

sionnantes. Toute la salle

n'avait été qu'un gigan

tesque brasier, comme si,

plus qu'ailleurs, elle avait
fourni davantage de ma

tière combustible.

Signalons que de cette

salle est sorti près d'un

millier de tablettes cunéi

formes : lettres, contrats,

textes de comptabilité,
textes hurrites 1, docu

ments relatifs à des métaux, fragment d'incantation, un modèle mal conservé

d'une inscription monumentale du règne de Zimri-Lim. Rappelons aussi l'im
portante trouvaille de trente-deux modèles de foies inscrits 2.

Salle 109. Cette salle (5,90 m X 2,SO m) est à la charnière de trois blocs archi
tecturaux dont elle assure les liaisons: blocs respectivement ordonnés autour de la

cour 106, de la co ur 15 (habitations de fonctionnaires), de la cour 31 (appartements
privés). Percée de quatre portes (fig. 104) en direction de chacun des points cardinaux:

1. TIlL'HEAC-JhxGI:'<, Tablettes !Jnrrites provenant de su-; dans RA, XXXVI (1939), pp. 1-28.

2..\1. Rl'TTEX, Trentr-deu.c modèles de t'oies en argile inscrits provenant de Tell Hariri (.\Iari), dans RA, XXX\'
unS). l'p. :jli-~12.
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.\ord, vers salle 26 (Ia rg. : 1,10 m ) ; Est, vers cour 106 (Iarg. : 1.:31) m . : :-:'ud, v e rs

salle 108 !largo : 0,95 m) ; Ouest, vers salle 23 !largo : 1,40 m i. Seule une de ces issues

pouvait être fermée, celle vers 106 (pierre de seuil de (U.5 m X 0,21 m, au fond d'un

logement à 0,32 m sous le niveau) . .\ous décrivons sans pouvoir l'interpréter, placée à

l'intérieur gauche du passage j(J9-10S et à 1,1.5m du sol, une plaque circulaire 1 Jig. HL))

Fig. '105. Porte 100-1 O~. Disq Ill' en céra 1lI iq uc.

Idialll. : 0,11 Ill) en c{~I'allliqul'. Elle était, en son ('('lItl'{', P{'I'('(',{· d'lllI l.ro u r dia m. :

0,027 m ; prof. : 0,07 Ill), d(':,;[illt, sans doute à recevoir une fiche de Iixa tion. Cr' tl'i's

curieux accessoire a été retrouvé aussi dans le passage 1-2, mais avec une forme ca rré c

(fig. 244).
.\OUS l'avions dénommé assez irrévér-encicusr-ment le (I houton de so nnr-t.t l' )'

('al' ("l'st cr-ln qu'il évoquait 1.

La sallp avait son sol plâtré, passages ~. co nrpi-is. Les «nd uit s mu ra u x é t a ir-n t

en boue d paille hachée. l'ne plinthe en bitume i ha ut . : Il.2~ 1ll·Il,2L III 1. soulignait

1(· bas dl's murs sud, ouest et nord, se prolongeant dans les passagl's ('ol'l'I'SIIIIIIII<lII[,

(,'l'st-h-dil'I' 'IOg-lO~ (~ud), 1()!1-2:1 r(l u ('s t ), 1()~1-21î i.\ord). Par co ntrv. l!' passag('

Hm-It Hi ( Es 1) ("1 ait revêtu d 'UIH' couche dl' plâtrc \épais. : {)à ï mrn i l'l la pli n t he 1ha ut.:

0':)2 Ill) Y {'tail de mô me mnt.ière. Elle se repliait de part et d'autre d c la port c 1lig. Ill~ l,

sur les parois dl' la salle lOg, pour retrouver la p lin t he d e hit u me.

1. l'Il Hlll("lIng't'IHPIII SigllHll' à Tl'ho~a Zanbil tGllIHSH~L\~. duns Un'I/I' urrhéologique. \:Ll~ 11~'.~I"7I. l'p. l;~;

1'\ Hg'. Ii. ral'I','III' un I"'U "l'lui dl' 'l"l'i. \I"i, là, il ",1 rn re ia t iun "y,',' ln 1'1'1'1llt'\UI't' dl' la 1'01'\" 1'\ on l'ollll''''''lti

[''''1 hien ""llIlili"'\;OIl.
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Ainsi l'homogénéité de structure de la cour 106 était sauvegardée dans le plus

infime détail. Celui qui la parcourait ou qui s'y arrêtait, ne pouvait qu'être frappé,

non seulement par l'harmonie de ses proportions, mais encore par la qualité du maté

riau auquel on avait fait appel. Tout avait la blancheur d'un plâtre net et bien lissé:

sol, parois, portes, en étaient revêtus et pour que ce ne fût pas monotone, des peintres

avaient exécuté une ornementation polychrome qui contribuait à parfaire sa

splendeur. Il était normal que tout n'ait pas eu cette qualité, dans ce qui n'était

pas visible de tous. );ous avons signalé les défectuosités, les réfections hâtives. Mais

en définitive, le devant de la scène, les décors étaient impeccables. ~e tenons pas

trop rigueur aux architectes et aux entrepreneurs mariotes, d'avoir parfois un peu

négligé les « coulisses », Lorsqu'une pièce est réussie, on ne s'occupe guère de (0('

qu'il y a derrière les portants, en deux mots de l'envers du décor. Or la pièce fut

réussie et au-delà de tout ce qu'on pouvait escompter. La cour 106 n'était encore

qu'une transition vers le cœur même du Palais, que l'on n'atteignait qu'après avoir

lranchi une salle dotée d'un podium, lui aussi ornementé.

Salle au podium 64 (pl. XXVII). Cette grande salle oblongue 1 est de propor

tions particulièrement harmonieuses (25,60 m X 7,70 m) (fig. 1(6). L'accès le plus

Fig. 106. - Salle 64 au podium.

solennel était sans nul doute celui (larg. : 3,10 m) prévu au milieu du long côté nord,

vers la cour 106. Quatre autres portes, très judicieusement placées aux angles sud
r-st et sud-o uest , assurair nt les communications, d'une part avec la salle contiguë 65,

1. Au moment du dé~agemenl el avec un plan incomplet, nous avions appelé celte salle, « cour » (Syria,

'1937, l'. 79, ]('g'('lIdf' d" la lig'. '11, ) . Il faut faire la rect.i fica rion.
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qui était If' f'(J'llr du Palais, dau t n- part avec ]1':-- :--('l'leurs oriental et occidental.

D'un simple ('oup d'œil, on pouvait comprendre que des quatre baies, les deux pre

mièrr-s, eu égard à leur largeur (2,05 m, contre 1,35 m et 1.2,) m aux deux autres l,

étaient le" plus solennelles. Ainsi la salle 64 se trouvait étroitement lil:e à sa voi

sine 6.\ où, disons-le immédiatement, nous avons reconnu la « salle du trône ». Pour

t a n t., la salle 64 n'était pas qu'un inLennédiaire et son importance :--(' trouvait souli

gni'(' par la présr-nr-r- ;IU milieu de son long côté méridional et face aux deux portails

r-n enfilade 1 dl' la ('0111' 106, du n majost.ur-u x podium, retrouvé dans un re marquahle

t~l.a 1. df' ('OnS(TViI l.ion.

Il s'agissait d'un massif de pi('rr(' et hriques nues 1:2,33 III X :2,10 m X 0,9:2 m)

1pl. XX Vr l, 2). sur lequel on montait par deux escaliers de 3 marches chacun ,fig. lOi J.

o

fm,.olaamellfs desclteV/l/es
de/àatt'on,

()

o
"Y'

Traces du péJnneau
oascule'

Fig. 107. - Salle (;~. Pers pectivc du podium.

cunst.rui t« SUI' les pl'! i t s côtés, mais plus étroits qu'eux ilHrg. : O,~)3 III à O,~lï Ill: dl"\'I'

lnppr-mcnt., à galll'1H' 1,02> ru, à droite 1,01 ml. Cl' soch- paral1élépip(:diqlll' était POSt',

SUI' un sol plùt )'(', (t"pais. : 2 cm), so rt r- de tapis blanc débordant sur IPs ('Illés «-x t cn

sion mu xi mu m : 7,10 m ; largo : '1,7K m) l'! davantage par-dvvant , pOUl' t enir l'olllpll'

d(' la Pl'ojt'l·l.ion du volume (1,7K ru + 1. [0 rn = 2,KK ml. l.Inc p lint hc dl' plât r.

(huu t , mn xi mu m à l'Esl : O,~)();) m : minimum à l'Ou('st : 0,88 m ), dl' ml"llll' lo njn-ur

Il,10 Ill) qUI' Il' sol cu plût re, soulignait 1'1' demi('r l'Il IP me t tu n t 1'I1I'Orl' ('11 vah-ur.
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Tous ces raffinements s'accompagnaient de peintures. En effet, si la masse

du podium était en briques crues, on avait recouvert ces dernières d'une dalle de

pierre calcaire (épais. : 10 à 15 cm), elle-même masquée par une couche de boue (1 cm)

enduite finalement de plâtre (1 cm à 1,5 cm). C'est sur ce support que la peinture

avait été exécutée. Il s'agissait d'une composition abstraite et asymétrique, SImu

lant le faux marbre 1.

Ce podium certainement à l'abri, car la salle 64 était couverte, avait reçu un

autre honneur. Un baldaquin le dominait. Nous avons retrouvé l'emplacement

precIs de ses deux supports antérieurs. De part et d'autre du sode, le plâtre du

revêtement arraché, nous a gardé l'empreinte des poteaux (larg. : 123 mm à l'Est;

8::> mm à l'Ouest) (fig. 108), qui avaient été enfoncés à une profondeur suffisante

(0,43 m à l'Est; 0,38 m à l'Ouest) pour qu'ils fussent bien assurés 2.

Fig. 108. - Salle 64. Le podium avec la place des poteaux du baldaquin.

Il est évident que ce baldaquin qui surplombait le podium, prenait appui contre

le mur. La paroi juste à l'arrière, portait non seulement les trous de sa propre fixa

tion (pl. XXVII, 2) mais aussi ceux d'une sorte de « l'étable » à quatre registres 3

(haut. : 1,7~) rn; largo : 2,50 ml. La marque laissée par ce dernier, lorsqu'ayant basculé

à droite (fig. 107), il disparut du fait de l'incendie, ne permet aucun doute. Malheu-

1. Méme technique dans les appartements privés, infra, p. 166. La peinture du podium, dans le tome 2, Les

peintures murales.

2. Des restes de hois carbonisé furent recueillis dans le logement ouest.
3. Leur nombre est impliqué, pensons-nous, d'après les trous de scellement, retrouvés sur le mur, en trois

lignes parallèles. D'un d ia m è t rr- moyen de 0,05 m, ils s'enfoncent dans la paroi à des profondeurs variables, pou

van 1 atteindre 0,55 m.
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r-eusement nous ignorerons toujours le genre d'ornementation de Cl" panneau mural,

en hois à peu près (·("'tainement. ~("ulpS les spirales et les flammèches du dessu s

du podium évoquent pal' leur symbolisme, des rites ou des croyan('ps, où l'eau et

l(~ feu tenaient une place essentielle.

lA' gros œuvre de la salle a pu être étudié d'assez près, grâce aux hauteurs co nsi-

Fig. J09. ~al1e ()If. Détail d u gros n-uvrc.

dérublcs des uuus (/[,:\;-) m, rael' sud: '1,:\0 m, fa('(' ouest: :\.15 m, rael' nord: :;.~(I Ill,

raCl' cst.) (fig. lm)), dont la conscrvat.ion est, je pense, unique, dans t out» I'urchi t cv

tUI'(' mcsupot.nmionuc , sinon orientale, du Ile millénaire. La brique crut: t'sI par

l o u l. IItilis.',t' mais à partir dl' Ln rn au-dessus du niveau. elll' a pris u nr allure dilr.~

1"'1111' qUI' 1I0US 1';Il'adl~risl'rol1s en disant que le matériau sr-mhle alors avoir (;t.;

« d"llli-ellit »• .\-I-il été pass(', au 1'0111' ayant utilisation ou a-t-il 1'('I'U l'pt aSJH'd à
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la suite de lincendie , ici un véritable brasier, à en juger d'après les traces relevées?

Il nous est très difficile de faire un choix entre ces deux hypothèses et nous demeu-

@

/ Brl'1ues crues ae 4'2:l2. /.13r/9u e $ cru es de ~It

"7 1-- ----r

~II
--\ ~w=- 3.0

I-----~

IIlli-
@ ="

0 ~ 0

0
f-71/lt~ .

(7) 1(>

"
trl Of /Il

assyrien Dl

'II . 1
~'..)D/';'lheS<!hPIa'r.

e End"'" de leben

f-- r--o Il!} • ~vec chantre;,
r- l' .;Bd ail :EM 1'- Plm/h. en6'/,,""'"

7'

FACE NORD

.
End"'l!de/den Wi

l'Iinlhe en l)i["ume FACE EST

Fig. 110. - Salle 64. Élévation des murs ouest, nord et est.

l'ons dans I'incer'titud e, bien que nous inclinions à adopter la première explica
tion 1.

Le module des briques est variable. Nous avons noté ces dimensions: 34 X 34
X 10,5; 36 X 36 X 10; 40 X 40 X 12; 42 X 42 X 14. La masse architecturale fut

1. Briques « demi-cuites ", de teinte rouge, retrouvées dans le « massif rouge », découvert en 1951, Syria.,

XXIX (1952), p. 190.



LA COUR 106 III!'

posée en plusieurs temps, différant ainsi de ce que nous aVIOn" remarqué dan" la

cour 106. On éleva d'abord le mur sur une plus ou moins grande longueur d à une

hauteur de 1,45 rn 1. On poursuivit ensuite en opérant par sr-rtions vr-rt icales. que

l'on chaîna ensuite en noyant des bois dans la construction. Le parement (fig. 1(9)

fut alors revêtu d'un enduit de boue et paille hachée (épais. : .5-9 cm). Le bas du mur

(fig. 110) reçut une plinthe en bitume (haut. : 0,27 m à 0,30 ml, relevée sensiblement

dans l'encadrement des portes (haut. : 0,50 ml.

Lorsqu'on examine les portes (fig. 110), on constate que quatre sur cinq, ont

subi des rema niements qui le-s ont rétrécies. :\ous avons précédemment signalé

que la grandI' baie 106-64, avait (~t(:' ramenée de 4,80 m à:), 10 m 2. HétrécÎss"Illents

identiques, portes fj/j-fl7 (2,cn ru à 1,33 Ill), 64-65 (2,70 ru à 2,1);-) Ill), 134-;)/) 1 I.~.-) III

à 1,25 ml, faciles à dé,·p!el', gr:Îee aux anciens enduits ,'est,',,, en plac«.

Fig. 111. - - Salle lift. La déesse au vase jaillissant, au pied du podiuni.

L., sol dl' la saIl<- ct.ai t en tCI'!'t' battue, mais il faut signaler dans la partit' 0('('1

dcnt.nlc et non loin dl's deux portes d'angle 64-65 ct li~-.)f), un ('arl'l'lag" dl' l,,-l() III

d., l'tll/', rait dl' !l~) briques de 33 X 33. :\ous pensons que cet <llllénag('III('nt doit

cOI'I'I'spondl'e à une ouverture dans le toit-terrasse, destinée à donner de la lumière

à proximité de deux portes dont nous verrons qu'elles durent ê t re consid érécs ro tu nu:

1. CC'l'l l'tlllstah" l'Het' lIlH'SI.

.) S"I'I'a, p. !):l.
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Salle 67. Cc n"est qu'une pièce intermédiaire (fig. 112)

«n tre la salle 64 au podium et lr- long couloir carrelé con

duisant aux ateliers et magasins. Elle était fermée à
chacune de ses deux portes (pierres de seuil in situ, aux

angles intérieurs sud-est et sud-ouest). Toute sa surface

(4,10 m X 3,40 ml, était recouverte d'un dallage (31 X 31),

posé très régulièrement. Les enduits muraux étaient en

hour- pt paille hachée. Aucune plinthe n'a été constatée,

67 -64, où elle s' arrêtai t.

n
l

•... r-p, 1\ ~-

,(

1 11
Fig. 112. - Salle 6ï.

sinon dans le passage

très importantes, puisque régulièrement empruntées par le roi, lorsqu'il se déplu
çait entre ses appartements privés et la salle du trône 1.

,\ insi cette sa llv au podium fut très certainement l'une

d('s plus solennelles de la zone officielle. Disons, sans y insis

ter pour le moment, que la statue de la déesse au vase jaillis

sant fut ramassée, en morceaux, mais privée de sa tête

(fig. 111), au pied de l'escalier ouest du podium, 2. Dans

quelles relations était-elle avec ce dernier, c'est ce que nous

aurons à examiner ultérieurement 3.

1. infra, p. 162.

2. Syria, XVIII (1937), p. 78.

3. Tome 3, Monuments et documerüs,



CHAPITRE \'II

LA S.lLLE D[' TRO.YE

(Pl. XXVIII-XXXIV)

et tribune titi.

•
J
\'r~";-

Salle du trône 65 et tribune 66 (fig. 113). Un est là au cœur du Palais et la cons

trur-tion y prend une ampleur et une majesté quelle n'avait pas encore connues

à un pareil dpgré. Son éLaL de conservation, extraordinaire -- les murs v sont »ncorr

debout sur quelque 5 mètres de hauteur -- permet

aisément de supposer les impressions ressenties pal'

ceux qui virent cette architecture intacte. Une succes

sion de transitions, habilement ménagées (cour 106,

salle au podium 64, faisant suite à la grande cour 131),
avnicn t dû PI'r"I"IJ'I'I'le visiteur à adrnirx-r toujours plus,

:\ul dou te qur-n débouchant hrusquement pal' l'un 011

l'uut r« passagl's réservés aux r"ll'angprs 1, il ("Iail saisi

d'émerveillement, en se Lrouvant dans ('Pl LI' salle

oblongue, alors que Sl'S )'l'UX venaient d'apercevoir la

tribune surélevée (pl. XXVII 1), à laquelle un majes-

tueux «scnlier conférait la solennité d'un lieu saint.

(lu'en était-il, lorsque le roi présorrt, trônait hiérn tique-

nu-nt., mnndataire visible d'uI\(' divinité, sinon dur:

punt.héun , dont on peut SI' demander, nous 1(' vvrrons

plus loin, s'ils Ill' furent pas ici représentés.

Salle et t.rihune , bien que distinrtes archit ectu

ralcmenl, ne forment pourtant qu'une unité pt c'est

«nsemble qu'il les faut étudier.

La salle 2 (pl. XXX, 1) est un rectangle presque

parf'ait (longs côtés: 21:;,35 m et 21:;,:::0 m : petits côtés:

11,70 m <'1 '11 ,GO m), sensiblement oi-ient é Ouest-Est 3

Six port.cs ouvraient sur elle, lr-s plus belles parce que Fig, 113. - Salle du t rôru- fi,-,

It-s plus larges (2,05 rn, 2,10 m) étaient sur le long côté

t. Cl'IIX-"j devaient obliga t oireme nt arriver par la salle 1;'..

::!, Dans 11011'" premier rapporl, Syria, XVII (1936), p. 19, nous pensions avoir l'l'trouvé u ne « l'our », il "ailS" d.'s

pOI'I,""s consiti"mhl.,s. La suit - du (h;gagl'lll"l1l a muu t ré qu 'i l s'ag-issail dune "sail" H, Il ~- a d uuc lir-u d'apport"r

""II,' rl'l'Iilil'alion ,\ nos rapports prl'\iminail"'s.

:L t:l'l'j IHIlI~ ,l tOlijOU1'S l'I'appl' : PH ~t' couohaut , Il' sul e i l louelH' dt' :-'1':-' dt'I'IlÎt-'I's I·a~·llll:-' h- fond .If' la t ri hu n«.
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Fig. 1 [l i. --- Sa lle du t rùne (j5. L~bo u[ i s in sit u.

.\ l' a rr ière- pla n , port e li;)-!):! com b lée par les ébou lis.

Fig. 115. --- Sa lle du trône fif). \IUl' slld.
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nord, mais les autres (au Sud f'l à l'Ouest), quoique plus 1'('';';l'I'l'éf':' \,:-;() rn, 1,:1.":; m ,

1,:);) III, j ,,-,1) Ill), n'en étaient pas moins i mpo santr-s. Au moment du dégagl'ltwnl

(pl. XXIX,I), la salle SI' truu vait comblée par les éboulis ilig. 1141, des pail:' ('IIIll

piets de murs ayant Il versé » :\otre architecte, Paul Frunço is. comprit immédia

ternent le par-ti qu'il en pouvait tirer et il mesura avec soin tous ('e,; élénien ts

basculés. <:l'la lui permit d'arriver à une certitude mathématique quant à l'élévation

minùuu m à indiquer et qui n'était pas moindre qlU' 9,50 m. Il fallait donc replacer

sur lr-s murs existants (fig. 115), une hauteur sensible mr-nt égale à celle qui avait

('~I{' «onsr-rvée, puisque no us notions: sur la paroi nord: (r,40 m : sur la paroi :'1If1 :

:) rn , ail plus ha nt point.

VI:dgr'é l'épaisseur l'IHlsidérable de,; murs (J,:)() m en moyenlll'i. il avuit ('II',

indispensable dl' soigner l'appareillage. On n'y avait pas manqué, Le matériau

n

Il

7.

lL.-----.-ll
1/

Il
Ji

Il
~
Il

Ch<ifn8Je en oo/s dem; Y"ona's dans dlA/ebe"
el7Îre deu-x couches de roseduK

Il

Il

11

Il

1/

/1

1/

Il

1/

"
II

Il

1/

1/

Il

Il

1/

Il

1/

Enaurtsrne
~

Fig. l l Ii. - Salll' du tl'Ù\H' li;-). Élévation du llllll' ('st a vvr détail d(,s l'haiuag"".

("lail Iltllll' '\'ssl'ntiel de la lu-iqu« crue (44 X 44 X \:1,,-)(11. mais loull''; k,; sUl"'I'

s l i-u r t.urr-s l'I1'ondrél's ('laient r-n briques demi-cuit ('s, Dans la mn s-«: dl'ml'ur{'1' dPilllllt

dig, II()), 1l0U'; uvo us co nst a t é quI' tout es les glial 1'(' assisr-s, on avn it placé UIlI' ('l1ll1'hl'

dl' 1'0,;(':111 x, 1)'aull'I' part, à une hauteur Ill()~l'lllll' dl' ~.~H) III Ù :: III au-d('';';II'' dl!

u ivr-n u dt' la ,;:tIIP. lr-s mu rs uvuivnt l''II~ cha Illés l'l dt' la r:WOIl su iv.uru-. ~III' 11111' l'IIll1'llI'
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de roseaux, des bois ronds coupés par le milieu étaient disposés, côte à côte, sans

pourtant se toucher. Après les avoir calés ct enrobés de boue, on avait reC'ouvert

le tout d'une couche de roseaux (fig. 1J6). La construction avait été ensuite pour

suivie. On s'explique moins bien la présence de morceaux de briques cuites, enchâssés

dans la construction et apparents sous l'enduit de revêtement. Celui-ci avait été

effectué en deux opérations : une première couche (épais. : 3,5 cm), rainée cxtérieu-

VUE Dli MUR NORD

1 r

@ Mur en 1ri?=3 crues 4",x",' x/J
1 Induits ~,5 ,,(:Ir,",
1

._____ J p.fl7 ~
,0.70 .."., ,0.- AIPo ",1

----~l
0<>«><>0 e» «> CI«> «> e <> <> c> ee>10 ......
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Fig. 117. - Salle du trône 65. Élévation du mur nord.
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A p . '~

~~ ~-...: ~

~-E.5-.i

rement pour faciliter l'adhérence, en avait reçu une deuxième (épais. : 2,5 cm), soi

gneusement lissée. Au bas des murs, courait une plinthe en bitume. Haute de 0,18 m
sur les longs l'I)tI',S, elle se rr-levait à 0,48 rn, de part et d'autre du grand escalier.

Sur toutes les parois (fig. 117), nous remarquions de :2,:W m à 2,40 mau-dessus

du sol (pl. XXX, 2), un alignement de trous, creusés après coup, encore énigmatiques.

Espacés de 0,75 m en moyenne, d'un diamètre de 0,10 m, d'une profondeur variant

de 0,25 m à 0,35 m, on y doit voir des trous de scr-llement ou de fixation. La salle

a pu être ornée de nattes ou drapée de tissus 1 et il fallait prévoir un système d'accro

chage. Les marques laissées dans les murs devraient s'y rapporter.

1. "'ous III' supposons pas dl's boiSl'ril's, cal' aucunc trace de panneaux de bois n'a ét.é relevée.
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Lr-s en d u i t s, s i n ou s n 'avions pri s so in d e Jt.s faire di sparait re I L'l Pl là p our /lIIlIS

pf'l'I 1I f'\. 11'/ ' d ' étlldi/'I' la t.r-r-hniqu- de la «on s t r uv t.ion , 1I0 U S nu ra ir-nt (·al·h ," da ut res

Fi g, J 1:-1.

Fi g. 1HI. - l 'a s sa g .. l i.-l· KI.

~I ' hl' lIIa d,,:, sn ll haS:' l' lll l' llh 1' 1\ pi"IT" .

procéd és qU I' nou s a llo ns sig na it" " Tou l. d' a bord nou s a YU/lS ('onsl at,', la p r t"'sf'/l ('e

d 'un cha Î n ag<~ à la h nsf' d 'un 111111' (no rd ), in sl'I'l" r-omnu nous l' ay on s indiqu é plu s

haut , 1 ~ ' l' st-ù-dil'" p osé t.ru n sv cr -s u h -m cn t

pal' l' ll~ /l I C ' n ls d .. dr-mi -huis rond s, enru

1It"s d ans un e couche de lio uo, m ai s ce t.t e

rois sans lits de r oseaux. L e d eu xi ème

trait à noter, 1"I' St. l ' emploi d e fonda

t io ns ou mieux , d e s uhstructu i-es en

bl o cs df' pi erre , pnrfai tr-ment t a ill és (' 1

appa,,('ill l;s. Ellrs a ppuru rrnt à la basl'

du 111111' cs l (il droite d l' l' escalie r)

( l i ~ . II ~ ) et SI' pou rsurvu-ent à l ' angle

sud-est . d l' la sa lle e t SUI' t oute la lon

gUClIl' du passagf' co nd uisa nt à la sa ll e

~ 1 (fig. Il ~) ). L es vroq uis d e détail

(fig. UO-122) indiqu .-ront If' so in qui

1II'("sida ù (' t'l I C von s t.ruct.iun dont o n S I'

df'lIlalll!I ' puu rquui l' III' fut 1'\"SI'I'\'è l' Ù
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CoupeBB'

Fig. 12U. - Salle du trône 65. Soubassements en pierre, mur est.

@ Retour dans langle SE.

-
® Heîoar lace Nord

Fig. 121. - Passage 1;;)-81. Détail des soubassements en pierre, mur est.
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un secteur aUSSI restreint. .\UlJS l'appelons que tout se trouvait, dans l'état dernier

du Palais, recouvert, soit par le revêtement de boue pour les assises supeneurps.

soit par la plinthe en bitume, ici plus haute (de 0,60 m à O,ïCl m ) et plus épaisse

(4 cm). Par-dessus la maçonnerie de pierre, on remarquait une assise de briques

cuites (fig. 121-122), servant de transition avec les briques crues du type courant.

Il

® Retour race Nord @ Retour face Sucf

Fig, 122, - Passage :-\ l-ti5, Détail dps soubassem-nt s l'Il pie rn-. ruur ow'sl.

Ce matériau dur se retrouvait dans les logements dl'S deux pierres de seuil,

dégag{·es à chacune des portes assurant la communication avec la salle au POI!l:ZUII fi~ 1

Voici leurs curactéristiques

Coffre porte est (0,80 rn X 0,54 m) (pl. XXXII, 3), en luiques cuites (fig. 1:!:: 1.

sur trois eôt{·s (à l'Est, on a utilisé les fondations du mur en briques (TIU'S. POSt"l'S

sur un lit de galets). La pierre, un blot' de diorite (1l,:l8 m X O,:~~ rn X (),20 ml, avr-e

logement (diam. : 15,5 cm) pour la rotation du poteau l'l'posait à 0,60 III du niveau

du sol. Chose étrange: sur la pierre, on avait placé (du moins nous l'avons 1'l'tI'OUVt',

ainsi) U1lP cuve-hroyeur en pierre basaltique (haut. : Il,28 m ; dinm.: O,211,-) Ill: prof. :

1. 'I'ou n-s les PlH'Il'S sans t'Xl't'prion, d ouua nt al'l'l'~ à la salle du t rûuo, puuvaÎPltl ètrl' fl·lïllt··l·~. ruais da ns lluatre

eus, ln pipl'!'l' d .. sr-ui l SI' trouvait dans la sa lle contiguë l6:!, 1;:3, 79. 81\.
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@ PORTE E0T

Fig. 123. - Salle 65. Porte est (65-64), cofïre et pierre de seuil.

@ PORTE OUEST

Fig. J:K - SalJe 65.
PartI:' Olll:'st (f;5-(;~!. coffre et pierre de seuil.

0,12 m). Une seule explica

tion, si ('pt accessoire est in
situ: à un moment donné on

a dû se servir d'un poteau de

porte moins long, ce qui obli

gea à diminuer la profondeur

du logement. Des restes d'un

dépôt de fondation furent re

cueillis quelques tessons

et q uelqu es ossements d'ani
maux.

Coffre porte ouest (pl.

XXXII, 1-2). De forme irré

gulière (fig. 124) (0,91 m X

0,65 m), en briques cuites
(32 X 32) sur trois côtés (sur

le quatrième, on a utilisé les

fondations du mur en briques

crues, posées sur un lit de
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galets). La pierre, un bloc de diorite (O,:3.:S m X U,:2S m X U.lfi.-) m'. avr-« logement

(di am. : 18 cm), avait été placée à 0,70 m du niveau du sol.

En relation avec cette porte et avec sa fermeture, nous avons relevé deux a mé

nagements qui méritent mention. Ce sont tout d'abord deux cavités ,fig. 125) creu-

Fig'. 12:1.- Salle ()5. Ca vit é» murales à la porte our-st. I;;-)-li'..

S(~pS dans Il' mur nord (de I'aut rc l'ôté d« la port.e ), respectivemen t à l.(i,-, !II l'I I.ïl) III

du niveau dl' la salk, largl's de n.2;") m X n.2li m : n.::l) III X n,3n Ill. prnfnndps de

O,f)O m. Il s'agit vruiscmb lablcment d'un logl'ment pOttt' un svst ènu- ppt'ItH'ltant

une sorl(' d(' verrouillage dl' la porte lorsqu'l'lit' était t irée. On o hsorv« r-nsuit e à
l'in t.éricur du passagl' (,:;r.-l);-)Î un trou dl' moi-ta ise enchâsse dans 1111 Ido(' de p!:'ill't'

(pl. XXX 11,2). \OIlS \1(' vO:-'OtlS pas à quel usage précis tout (·da pouvait sr-rvir.

~i lUlUS avons nu pouvoir id entitier ('l'tte salle ;1\'1'(' l'l'Ile du trône. (.'pst gr:i('('

à un lu-nu sociP dl' pierre ro truuvé ill situ au pied du mUI' ouest ,fig. 121)1. fact' à la

t rj hu m- (pl. XXX, :2). Ln dnllo \'el'1atlgulail'l' ,:2.18 m X Lï!l m x. n,20 III'. POSt',p
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à ni ème le so l (fi g. 127), sa ns fondation , se trouvait éla rg ie, côté paroi , par deu x

appendices (0,60 m X 0,22 m X 0,12 m ) accolés. Sa face v isible était so ulig née

sur trois côtés par un e élégante m oulure. La pierre av ait certainement souffert

d u feu , ca r elle était pa rti ellem en t r ecou v ert e d 'une couc he de pl âtre, fai sant corps

F ig. 121i. - Sa lle 65. Emplac erueu t du tr ôn e.

avec elle et qui Ile s'expliq ue que comrn e Il' résul tat d 'une ca lcinat ion . '\ ou s avons
signal,', plus haut 1 qu e sur t outes les parois de la sa lle, à quelqu e 2,20 m du sol,

on rr-rnarquait un ali gnemen t de cavités. Un les rr-tro uv a it SUl' ce nH11' oues t , mais

q uatr e autres apparuren t !Gg. 127), en dessou s (1,75 III au-dessus d e la dall e) (pl.

XX.\, 2), correspondan t nettement au socl e de pi erre. Celui-ci indiquant l' empla

cement d'un trône, on pe ut supposer qu e ce dernier ét ait dominé pa r un e espèce
dl ' dai s, fixé gr âce a ux t rous rep ér és.

Da ns son dernier état , le sol était en t err e bat.t ue. Toutefois deux espaces ca r
rel és (2,::1:; m de côté ) existaien t , dan s laxe de la sa lle , ent re tribune et soc le du

trône . Com me dan s la sa lle au podiu m 64, ils étaient faits de 49 briques de 33 X 33.

On songe immédi a t emen t à l' en vironnem en t d 'un puisard. A ut-u n pou r tant ne fut

retro uvé . Co rn nu - dan s le cas pr écéd ent , ces a mé nage me nts doiv ent répondre à
des ouve rt u res dan s le to it-terrasse, indisp en sables pour pro curer de la lumièr e à
u n« sa lle qui ne donn ai t pas d ir ect.em en t S U I' un e co ur et qui , dan s cer ta ins ca s,

1. S upra , p. 11t,.
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pouvait êtrc> fermée. De ces ouvertures sur la terrasse. nous l'l'oyons avoir ret rouvé la

preuve matérielle, avec des objets, à notre co nnaissant-e. uniques. Il s agit d'une

surLe de gros « champignons » (fig. 12t1» en terre cuite, à t(~tC' plus 011 moins trapue

@
600

@

0
t..0c!;) 71" 078 0780.,6 oJ~-o 78

0
:-5. 0 4C1

0:R-o/::'.2o ..o~/O

0- <> <> <>

!
0
0
~

----r .., r: "--

MUR OUEST

DETAIL DU SOCLE

Fig, 127. -- Salle 1;;). Dl'Iail du socle de piel'I'l' el él(~\';\li<lIl d u 1Il1l!' our-s t ,

pt dunt la 1ig{' est nppoint éc. Les dimensions varient un peu: d iu mèt re : 1).2~,-) III à
0,2:-)()m : hauteur: (), 14 III à 0,22 Ill. \ïngt-trois échnnt illnns lurcn t rrcucillis SUI' If' SIII

l'I g{~n('rakll\{'nL assez (lrl's de la hase d{'s murs 1 :\ous pl'Ilsons quI' ('('S ohjpl" SI'

1. Vuici ln l'l'partitinn . :~ ZtHU' ru ur otu-s t , :! mur nord, lK 1l1Ul' sud.
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Fig. 128. - Salle 65. « Champignons ))

en céramique recueillis dans les éboulis.

trouvaient habituellement sur la terrasse, à proximité des trous 1 qu'ils devaient

masquer. On les sortait ou les rentrait, suivant les circonstances, c'est-à-dire en

fonction des pluies. Lorsque celles-ci

se produisaient, et si elles sont abon

dantes, elles sont rares, il était facile

et rapide, de faire recouvrir les voies

par lesquelles l'eau pouvait tomber

dans la salle. Procédé commode et effi

cace, car les « champignons » étaient

aUSSI suffisamment lourds pour qu'on

n'ait pas risqué de les voir emportés

par le vent. Ces trous de lumière suffi

saient-ils? Nous ne savons. En tout cas

rien ne nous permet d'imaginer des

fenêtres, avec des murs d'une pareille

épaisseur (3,90 m en moyenne)!

Le sol en terre battue de la salle

du trône, avait été revêtu d'une l'ouche de bitume en avant et au pied de la

tribune. Ce revêtement (fig. 129), dans l'état où nous l'avons retrouvé, avec d'im

portants manques, se dérobe à toute description. Il portait par contre de multiples

@

-®

@

PLAN DU REvÈrEMENT BITUMÉ

Fig. 129. - Salle 65. Revêtement bitumé au pied de l'escalier de la tribune 66.

1. Ces trous de lumière rappellent étrangement ceux qu'a imaginés Le Corbusier, pour l'église de Ronchamp.

Mais en France où les pluies se produisent toute l'année, il n'était pas question de rien prévoir à travers le toit.

On perça les murs verticaux, d'ailleurs avec une belle asymétrie.
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traces de feu, ce qui étonne d'autant moins qu'à quelques mètres, nous avions

encore sous les yeux, les poutres d'un brasier. Rarement spectacle plus évocateur

aura été réservé à un fouilleur qui ne peut que constater, plusieurs milliers d'années

après l'événement \ avec quel soin la destruction du Palais fut organisée et exécutée.

Ces poutres avaient été disposées en étoile (fig. 130) et l'on imagine assez bien les

Babyloniens jetant dans le feu tout ce qu'ils n'avaient pas jugé bon d'emporter et

qui devenait ainsi la proie des flammes. Dans ce cas l'incendie avait dû être

éteint par l'effondrement de la terrasse et des superstructures.

Cai//ou!Js de fondc7lt"on C

~-~~I~iiii;llso/ enphïre b
?1!rrefE/tue
Morcé'aux

ditn sol en plaire

Fig. 132. - Salle 65. Coupe des différents niveaux du sol.

(a)

1. Cela rappelle la parole dAga tha Chris t ie , femme d'archéologue (( Les archéologues sont les détectives
de l'antiquité li.
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L'état caractérisé par le sol en terre battue, s'il avait été le dernier du Palais,

n'était qu'une restauration, ainsi qu'il apparut à la suit e de deux sondages effec

tués au pied des murs nord et sud, et qui r-évélèrent au moins trois phase; architec

turales, dont une étude minutieuse a permis de préciser ['r-xacte succession (fig . 1:31
132). Voici comment elle se présente de haut en bas:

1. En surface, sol en terre battue, correspondant à la plinthe bitumée. Ce sol

fait de couches superposées d'un enduit argileux (d u ('(lté du mur nord, au ruoms

quatre), reposait sur un lit de terre mêlée de graviers.

2. Le niveau :2 diffh(, tout à fait par la qualité du sol, entièrement en pl ât.rv.

Celui-ci avait été posé en plusie-urs couches, deux sinon trois, la couche inféri('url'

Fig. 133. - Salle Iii).

Technique dl' lètublisscruent des sols de plâtre.

avant été rn mee , à la main sr-rnhlc-t-il (fig. 1:1:\), pOUl' mu-u x assurer radllt~r(·III·I'.

C'I' sni d.e p!:llr(' l'l'posait sur un lit de l.i-rr«, 1I\(~ke dl' grand.s morcca ux dl' plù!n'.

Te[Te l'l pl:\I\'(' ('II morr-cau x étaient placés SUl' un épais lit dl' galets. Par-dl·ss()lls.

plusieurs assises dl' briques crues.



120 LE PALAIS DE MARI

3. Le niveau 3, le plus ancien, est attesté par les morceaux de plâtre, réemployés

ainsi que nous l'avons dit, pour constituer le soubassement du niveau 2 et arra

r-hés à un sol endommagé que l'on avait voulu remplacer 1.

Des trois niveaux, le deuxième est de loin le plus soigné, par la qualité du maté

riau (plâtre) et le fmi de l'exécution. En l'étudiant de plus près, un autre trait de

technique apparut : la couche de plâtre avait été coulée de façon à constituer des

Fig. J34. - ~alle 65. Les éléments du sol de plâtre.

Par-dessous, galets et morceaux d'un sol antérieur.

panneaux rectangulaires (0,97 m X 0,65 ml, assemblés ensuite (fig. 134), alors qu'ils

étaient encore humides. Cela donnait plus de régularité, sans nuire à la cohésion.
La datation de ces diverses phases architecturales est naturellement impré

cise. Si le dernier état répond à l'époque ultime du Palais, détruit en l'an 35 de Ham
murabi 2, nous serions très enclin à considérer la phase 2 comme appartenant à la

1. Ce sol n'a pas dé retrou \,é in situ dans les sondages, mais il semble à peu près certain qu'il existe encore,

au centre de la salle. "'cotre architecte, R. Duru, est arrivé à la même conclusion, ainsi que cela ressort de ses notes

de chantier: « L'empierrement du sol de plâtre de l'état précédant celui de terre battue, contient de nombreux

débris, plaques d,' p lât re de 2,5 cm-Ii cm dcpaisseur, provenant semble-t-il d'un 3e niveau en plâtre, affaissé

près du mur et reconstruit. On aurait alors ra t t rapé la diflérence de niveau en mettant une plus grand"

('paisseur de plâtre contre le mur H.

2. Pour cette question, infra, p. ';~o.
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résidence certainement endommagée pendant la campagne de l'an 33, au cours

de laquelle le roi de Babylone soumit Mari. Cette soumission ne dut pas aller sans

heur-t, ni résistance, ni quelques dégâts architecturaux par conséquent. Or le Palais,

«n dé' td's nombreux points, que nous signalerons au fur et à mesure de notre d es

cription , porte la marque d'une restauration dont divers indices permettent de

dire qu'elle fût hâtive. On avait paré au plus pressé et les travaux exécutés avaient

dû l'être dans les délais les plus brefs. Il était plus facile et plus rapide d'établir

un sol «n terre battue que d'en refaire un en plâtre. Si ce dernier nav ait pas été

endommagé, on ne voit vraiment pas pour quelle raison on aurait jugé bon de le

rcro uvrir complètement. Quant à la phase 3, la plus ancienne, aucun élément ne

permet dp l'assurer chronologiquement, Tout au plus songerait-on à la fin de lint er

règne assyrien, quand Zimri-Lim récupéra avec son trône, une habitation que son

Fig. 135, - Salle 65, Foyer en briques vuit .."

prédécesseur n'avait aucune raison de lui rendre en hon état. \Lais ce n'est là quune

hypothèse, fondée seulement sur un raisonnement. ()n la co nsid é rcrn par ('()(ISl"

quent uniquement comme cela.
La restauration finale du sol de la salle 65 (niveau 1), avait r('('ouY(','l t o ut «

uru- st'l'il' d'installations qui réapparurent dans la partie orientale de la salle. L'une

d'elles (fig, 135) était au pied du mur, entre la pierre de seuil de la porte f):)-!:i4 et

un socle de briques cuites dressé à l'angle de l'escalier de la tribune 66 1 Ip!. XXXIII.

2), On ~. peut voir un élément de canalisation en briques cuites, mais l'absence de

bitume est inexplicable, d'autant que les matériaux sont ajustés sans grand soin.

Un a u l n- aménagement ret rouvé plus en avant dans la salle (fig. L:1/)) e t ('01'-

1. Ce sucle ainsi que son svniéu-ique, à I'uutrc allg-I,' de lcscn lier, Slll'Ont d écri ts eu ruênu- tl'Ilq'~ 'I'!" nuu- l'lu

dil'l'ons la t i-ihu uo. duut ils ïont p.ut i«.
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resp ondant com me le précéd ent d 'ailleurs , au niv eau 2 (sol de plâtre), qui fut découpé

(pl. ~X~III , 1) pour en permettre l'insertion , était fait de briques cuit es (de b eaux

carrea ux ou demi- carreaux de 33 X 33 ) pla cées à pl at ou de champ (fig. 137). On

songe plutô t cette fois à un emplacemen t d e foyer , bi en qu'un trou ait ét é prévu

dan s l' assise de base. puisqu 'au cun puisard n 'y a été reconnu.
P al' cont r e un e magniftqu e év ac ua t ion d 'eau fut déga gée, sy métriq ue me nt

Fig. 136. - Sall e 65.

Vue plongean te sur l' an gle nord- es t, av ec (o~'e " s ln situ.

à ce « fo;;( '" », a u pied et à droite de l' escali er de la t ribune, mais bien en avan t de

cc dernier. ~ulle part nous n'av on s r encontré de systè lll(' plus soigné (pl. X~XIII ,

:J-4; fig. 138, 139). Il ét ait destiné à l'f'l"lleillir et à év acue r l' eau qui a r r iva it par

un e lon gu e canalisat ion. Partie de la sa lle 79, après avo i r t raversé les salles 80, 82,
elle emprunt ait le passage :-; t -65. Faite de hriques .-uit.es bitumées, elle a bout issa i t,

a p rès S ' t~ t l ' (' coudée à ang le droit , à un ba ssin de décantation en céra miq ue (ha ut. :

0,55 Ill ; di a rn . : 0,44 m ), recou vert par un massif de briques cuites (ha u t , : 0,56 m ),
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endl.l/[ ete 1':"-t cTépaIsseur.

Fig. 137.

Fig, I:\~. :-;,dl,' (i;-,. C:uwlisalion. puisard l'l « regard 1)
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formant « regard », Du bassin de décantation, l'eau passait dans un drain circulaire

(dia rn. : 0,16 m) en céramique, pour se déverser ensuite par une grande cloche retour

née, dans un drain vertical, fait d'anneaux superposés (diam. : 1 m) et s'enfonçant

à quelque 10 mètres. Ce système remarquable, retrouvé en parfait état, fut utilisé

aux niveaux 2 et 1, ainsi qu'on a pu le comprendre, en observant que le massif de

Fig. 139. - Salle 65.

Canalisation, puisard et « regard ». Détail de l'aménagement.

briques avait été rehaussé. L'eau à évacuer provenait, nous l'avons dit, de la salle 79,

mais il apparaît très vraisemblable que la salle 65 en fournissait aussi. Le revête

ment bitumé que nous avons signalé plus haut et qui recouvrait le sol en avant de

l'escalier, correspond à une utilisation d'pau en re secteur. On ne saurait préciser

davantage.
La salle du trône, incendièe et dévastée, nous permit non seulement de faire

des constatations d'ordre architectural de première importance, mais encore dr-
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f'(~('llCillir une documentation de choix, avec la statue du prince lsht.u p-ilu m 1, ramas

spp co u.hé« SUI' If~ dos, au pied do l'escalier de la t ri hu nr- 1fig. l'III"

.\ous avons f10ll" au ssi , divers i'I(~nH'rlts en 01' : Feuilles, épingle, aiguilll" l'p,'oul'b,'',,:

des cylindrr-s ; 1Il Il' a rnulet.tc en «oq uille du type de l'aigle st.vlis«. I)arllli ,'"s «hjet s.

,'ertains sont bien a ntérir-urs à l'époque du Palais, puisqu'ils remontent aux temps

présargoniques 2. On peut considérer qu'ils avaient été conservés, soit pour leur

valeur intrinsèque, soit pour une raison symholique ou sentimentale. Par contre

aucune céramique intacte ne fut rarllaSS(',p, mais seuleruent de très rares fragments:

un pol de jart'e à verseur trilold' : un ('01 df' jalTf' du 1YP(' à anse hifid e : lin morceau de

Fig, HO, - - Salle (i:1. La s ta t ui- d'Ishtllp-i1l1lll in situ,

drain 1'1 quelques « couvct-clr-s » (?), d(' Iorrue circulaire ïdi.uu. : (1,1ï Ill: haut. : (1,1I~ III !

nvcc poignép dp prl~hensioll (Iarg, : O,Oï,-) m). La statue royale eX('('I"(>", le butin fut

en somme assez mince, Pli ôgal'd à I'jmport.an.-t dl" la salk. Harement pillagl' fut

nur u x ol'gamse pl destruc-tion plus mét hod iquo ment l'xé''lIt,',(,. L','rnpia('plll('n!

du hrasipr ind iquc ussr-z ,',' qu'il advin t dl:' tout t'P qui ne fut pas «mport é. I<~! la

VUt' d cs socles d e st.n t.ur-s pr(>cipitt;s du haut de la trib uue (pl. XXXI, '2), !H' plIllvail

que t'OnIiI'IlH'I' ;1 v,',' quelle rage les vainqueurs dl' .\[ari sacharnèrr-nt su r ce qui meu

hlait 011 d(;t'orait l'lm des plus bca ux palais d e l'antiquité, sans avoir réllssi Illalgr,',

t.oul., à Il:' n(;pouillel' nf' la majesté archit er-t urale qui le caractérisait aussi ct do nt la

l rj hu nc av,',' son mo nu mr-u tul pscalif'r, dplllellrait If' t.é mo in.

l . La s l u t uv d'lshlul'-ilulII seru pu hl ié» da us l" 1Il Ill" ~l, J)o(,/II//I'/Iis e! IIIU/I Il 1//1'/11,·.

" L'n igui ll.: l'I'l'IIU t-l""l', l'aig-II' s t ylis.", la ll\ll' dl' 1'1'1111111' '''.1.", 1. l'. ~.-'I. Tous s,','olll d"''I'ils i la ns II' 111111":1.
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C'est en efIet vers elle qu'on regardait et qu'on regarde encore aujourd'hui.

Les yeux sont immédiatement attirés par ce magnifique portail (pl. XXXI), à double

reda~, le plus large (3,98 m) du Palais. Dès l'ouverture, l'escalier commence (fig. 141).
Une volée de 11 marches fait passer du niveau de la salle, à une plate-forme surélevée

de 1,68 m et de forme oblongue (5,40 m X 2,25 m) 1. Les marches, faites de deux

Fig. J~ 1. - Tribune 66. Élévation de l'escalier avec les coffrets en bitume.

briques cuites (32 X 32; 33 X 33 ou 40 X 40) superposées, sont de hauteur variable

(de 11 à LS cm), leur profondeur étant celle de la brique. Le sol de la plate-forme

était lui aussi carrelé. Tout I'ensemhle avait été revêtu de bitume. En même matière,

une plinthe courante, accompagnait l' ('sl'Hlicr et soulignait le bas des murs de la
trihunc (fig. H2-144).

Toute l'exécution dénotait le plus grand soin. Avant de poser le hitume sur

1. Dimensions prises, compte tenu des enduits. Si l'on mesure de brique à brique, on obtient 5,,53 m X 2,{14 m.

I! ll'~' a donc pas lieu de s'étonner de certaines discordanccs dans les cotes indiquées. Rien n'est plus difficile à mesurer

que la rchi tvct.u re en hriques crues et les dimensions varient aussi, en raison des dégradations successives que

peuvent subir les monuments, du fait de l'érosion (pluie, vent, gel).
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les marches, on avait enduit ces dernières d'une mince couche de huur-, destinée

à niveler les surfaces et à masquer les joints. On coula ensuite le bitume, non sans

l'avoir mêlé à de la paille hachée..vl ê rne raffmement pour la finition du sol de la

tribune. On avait d'abord procédé à la pose de la plinthe, ensuite placé les briques

cuites du carrelage, recouvertes d'une mince couche de boue, enfin coulé par dessus
le bitume.

Sur les marches 7 et 9 de l'escalier 1 et contre la plinthe, on avait façonné dt'

petitp" caissettes en bitume (pl. XXXIV, 2 et fig. 142). dont voici les dimensions

Marche 7, a) caisse à gauche

b) caisse à droite

Marche 9, c) caisse à gauche

ri) caisse à droite

34 cm X 16 X 8,:).
34,5 cm X 17 X 10.

35 cm X 15 X 9.
33,5 cm X 16,8 X 9.

Vve ver.s /eSrJd

~~
~ _EnalA/C

À1urenle~
8r''1ut?5 "I.:?~~~j

~/

@

DETAIL DU'PlfD DU MUR

oo rOND DE LA T~ilNE:

Fig. H2. - Tribune 66. Coupe de l'escalier, vue vers le Sud.

11 n'pst pas impossible que ('ps coffres aient èl(" en bois, recouvert de liit.uruc.

Dans l'un d'eux (d) nous avons en cll'et ramassé des restes de bois, peint rougp

intéri('urPllIPI1t. l)p uiê nu- on peut supposer que la caisse était couverte, car en rl on

remarque un rr-Lo ur du bitume..\ quoi pouvaient sl'l'vi t' ces réceptal'll<l ~ans do u t c

1. TJt'~ mnrchos sont nUIHt"I'O(l't'S rie haut e n bas.

0) I-:lIl'8 sont prises lhl lïntt"l'i('ur, donc sans cumptr-r les épaisseurs.
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à l'N'l'voir des offrandes. Toutes avaient disparu, à l'exception toutefois de 5 ha me 

çons de hro nzr- ramassés dan s le coffre a.

Pour en finir av ec l' escali er , signa lons qu 'à main droite en montant (fig . 142 ),

à hauteur des march es 6 et 7. et à 0,49 III au-dessu s, un e n ich e murale (fig. 143 )

nv nit été amé nagée (0,85 m X 0,40 rn X 0 ,39 m ), à l'intérieur d l' ln ma çonnerr e

Fig. 143. - Tribune (iCi.

:\ j..Jw murale dn ns l' escali er. mur su d .

r-n briqu es crues (44 X 4.11). (ln l'ava i t enduite de bou e mêlée de pai lle haché e, qUI
éta it le revêtement de tout l' ensemble de la tribune.

Au pied du grand ('sl'a lier, de part et d 'autre du portail , deux socles en briques
cuites (pl. XXX I, 2), .ioinl o~· f:(' S av ec Ull rnort ier de terre, furent retrouvés qu elque

peu endo m magés. A ga uche (fig. 145), le socle haut de cinq assis es, avait une ba se

dl' 0,60 III X 0,56 m. A droite (fig. '146), le socl e qui compt a it six assis es, ét ait un
Pf'U plu s grand, mesurant OJ iD m X 0,68 m . Tous deux étaient recouv erts d 'une
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('ouchr' de bitume et ce revêtement se raccordait très exactement ayr-t ' la plinthe

des murs et de I'escalier.

Ces socles ne peuvent avoir servi qu'à recevoir des statues ou emblèmes 1, irré

médiablement disparus. On en dira tout autant des trois bases de pierre, précipi-

Vue vers Je Nord

.,
~
l( 'Cl 'Il
:::, f II)

~ C'l
,

.::.
~

@
su ivan l a b

Fig. 144. --- Tribune GG. Coupe dt- l'escalier. vue vi-r-s le Nllrd.

t.écs du haut de la t.rihune et retrouvées sur le sol de la salle du t rt'lIlt' (pl. XX.'\.I\.

1.), d cu x co n u:o la marche inférieure d(' l'escalier, la troisième léghenH'rll l'n a va nt .

l icux (lig. J"'7) sont de même t~-pe carré IO,:n m X ll,:lï m X ().Iï mi, <\\'1'( ' lin l't'S

saut t'II l'cirail et deux trous de scellement, rertnngulaires. sur la fac(' sllpéripurc.

La troisii'IlH' (fig. I/I~. l'''D) a la forme curieuse dun« petite zigglll'at à St'pt étagl's

nvr-« escalier unique, normnl à la façade. Il est rendu d'une façon très schématiqlH',

l. \'oil' l'al' oxempl« ceux du t.emplo dt' Na hu il Kh orsubud , OfP. XL. pl. ',',.
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Fig. H5. - Salle 65. Socle de briques cuites, au pied de l'escalier (côté nord).

@

Fig. 146. - Salle 65.

Socle de briques cuites, au pied de l'escalier (côlé sud).
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par une succession de ressauts reproduits au milieu de chacun des paliers. :-'111' la

face supérieure du bloc, trois petits trous circulaires, pour un scellement. Cette fois

il ne saurait faire de doute: nous avons trois bases qui supportèrent autrefois de
petites statues, dressées dans la tribune.

om~o ..

SOCLE n° 1

3 5

IT)
oD1CQ

DJ

'0:"

1r-
I

Fig. 147. - Salle 65. Bases de statues.

Cette dernière ahrita certainement divers aC('('ssoil'('s et en part.i.ulier des meu

bles en bois (fig. 150), cal' nous avons relevé ou leurs ernplacr-ments (surf'ac« de hase :

1
11cM,

~

Fig. 148. - Salle 65. Base de statue en forme de ziggurat.

1,05 m X 0,95 m) ou leurs débris (poutre de O,SS m >; 0,:28 m X 0,:38 m, avec

trous dl' mortaise). Indications précieuses dont on ne peut tirer davantage.

L'examen attentif de la tribune, révéla la preuve de nombreux rvma uictne nt s

aussi bien dans le gros Œuvre que dans les sols, venant d'ailleurs confirmer les consta

tations Iait.cs dans la salle du trône où, nous l'avons vu, le sol pst unr superposition

de plusicut-s niveaux. Tout d'abord la tribune communiquait prirui t ive ment avcr

UI1I' pl·titl' pit'l'l' annexe 66 bis, au Nord. Le passage s'en trouva muré ult érieu

rl'IlH'llt. ;\ u Sud, elle se prolongeait très sensiblement. Un mur de refend vint sup-
III
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primel' L'eLLe dilatati on , r a l'Court' iSS[l ll t la t rib une d e 2,40 m et L'réa n t une p etite

j1 iiT I'. (-il -i ter. ~all s l'o lllm u n icatio n, ( ' ( ' S pi èces e ure n t un e d estinée su r laquell e n ou s

revi en dron s plus loin .
Da ns so n d ernier ét a t (n iv ea u 1), la tribune ét a it caractér isée p a r un d all age

«n beaux ('<lITeaUX c ui ts 1Tl X :~\:\ X :5,5), reco uv er t d ' un lit de bitume. 1)elIX son -

Fig. 1~! I . - Salle (iS. Base cie st.a Lue en form e de zig gllt'H!..

d a ges efl'eut u és, l'un cla ns la partie no rd , l' aut r e d ans la parti e su d , r év élèr en t p ar

d essou s, UUI ' in st all a ti on tri·s soig née, avec pod iu m n ' occupant p a s to ute la p a roi

clu foncl 1Il ,53 m a u lieu cie 5,40 11l ), large cie 1,22 m , h aut cil' 0,22 m. Il éta it fait ,

cie m ênu- que le so l pa r-deva nt Pl s ur le ('(hé no rd, cie b ri ques cuit es de gra n d forma t

1 ~ 2 »: ~2 j, le Lout re vê t u d 'une épaisse cou ch e (2 à 3 c m ) d e pl âtre très compact.

Le so nd a ge d e la p artie sud (fig . 1;51 ) cil' la t.rihun r- co n firm a C(' S con st a t a t io ns,

en y aj outant un rP llse ign eme nt d e choix : la présen ce d 'un coffre d e fond a tion

il l,SI 1 m X () . ~ !I rn ) à l' angl e s ud-o ues t e t cor-respondan t a u ni v eau 2. L a cachette

ava it été rp m b la :,"",(· soigne usenlP n l av "" d es hriques cr ues (42 X 42 X 10,5) quand
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on voulut n~haussel' l'ensemble (niveau l , briques cuit.es pt bitullll'1. En I)I'uI'édanl

au dégagerlll'nt, nous avons pu faire les observations su ivan tes : le «offre "'l'nI'on

çait à 1,05 ru sous le niveau ~ du podium 1,45 ru sous le nive-au 1) j usquà un sol

dl' plâtre correspondant tl'i~s exactement au sol de plâtre repéré dans les pièces

contiguës 66 bis et 66 ter. Indication précieuse puisqu'elle confirmait ce que nous

avions supposé par Ie xa ruen du gros œuvre: l'unité archj tor-t u i-ale primitive. dl' la

Fig. t50. - Tribune (ili. Hesles d'lin me uble l'Il bois.

t.ribunc 66 d dr-s deux pii'('('s 66 bis ('[ ('lI) ter, dont dit, fut plus lard sépan"I' o u amplt

1t"l' 1. ~i nous l'Il avions douté, le sol inférieur de plât r«, réapparu ailll'urs duns la

t.ribu nc , à 1,1i:l m sous If' dernier niveau (ln-iques cuites et bit u mr-}, la p lint he dl'

]llâtl'(' co n-ospo ndn n t, l'auraient t'neon' at.tcst é ••\Y('I' l'Ile et aYI'I' lui, nous rr-t ruu

vions ('(' niveau :1, dont nous avions n-cueilli les Irares , dans (p sol de la salk du

trône..\insi tout concordait. pour al [('sler dl' même l'unité nrchitect uralc ent r«

('l'II (' dl'rnii'I'I' ct la t.i-ihuru- f-;(-;, qui en tout tr-mps. fut plus ou moins sU\'("('vél' ~

Dans SOli omplace mcnt d'angle, le cofh-e-cachct tc uvait ("Ié «nduit illl'olllpli'

ll'nu'lIt : (p pl:itrl' reco uv mit ent.ièt-e mo nt sa fal'p l'st, jusqu'à (),,-)() BI dl' pl'ofoll-

l. S/I//I'I/, p. I:l~.

,) L,' sol d,' pl;ill'" (lIin'au:3 d,' la 1ri hu Ill') ,'Iail l'Ill'oJ'l' à Il,',~ III au-dessus du sol t ni ven u \1 ,k la ,<,1\,. du

Il'tlllt',
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deur sa face nord, pas du tout les faces ouest et sud. Il fut malheureusement retrouvé

complètement vidé des objets précieux qu'il avait pu contenir.

La plece 66 bis (fig. 152), dans le dernier état du Palais avait la forme d'un

puits (1,70 m X 1,33 ml, profond de 3,60 m. La paroi sud présentait un ressaut,

CoupeAB VU(? vers leSt/cf

Fig. 151. - Tribune 66. Coffre de fondation.

à 1,75 m du sol inférieur, ('C dernier en plâtre compact (épais. : 5 cm), posé sur un

mélange de terre et de briques crues. Une plinthe en plâtre (haut. : 0,30 m) existait

sur trois côtés 1 (ouest, nord, est), mais pas sur la paroi sud, ce qui prouve bien que

la pièce communiquait avec la salle-tribune 66, contiguë. D'ailleurs le sol en plâtre

passait sons le mur sud, confirmant que le mur de séparation entre 66 bis et 66 avait

1. Ainsi que cela fut habituellement la règle, la plinthe était placée à la hase du mur, avant que le sol ait été
posé. Elle se prolongeait sous celui-ci de quelque cinq centimètres.
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hien été élevé après coup. De même la plinthe du mur est, se prolongeait derrière
ledit mur.

Fig. 152. Salles 66 bis et (jf) ter (de part el d'autre de la t t-i huur- (jfi).

@

Fig. I.-):~.

Élél1H='l1b 1'11 ""ramiqll!"

Le revêtement du reste de la pièce était fait dl' boue et paille hachée. Il fut

retrouvé brûlé dans les zones hautes. De cette salle sortirent des centaines dl' prisnu-s

en terre Cl'l1P (fig. j :):n, plus ou moins durcie (long. :

0,09 Ill; largo : 0,0~~5 Ill; haut. : (),()~;-) m). En moins

grandes quantités, furent ramassés aussi, des sortes

d(' ('ilnes (haut. : 0,10 m ; diam. : 0,04 et 0,030). \'ous

avons noté cnfin un plat cassé, à large rebord, de la

La pièce 66 ter, au sud dE' la tribune (fig. 1:52),

{'tait beaucoup plus spacieuse que 66 bis (2,40 m X

2,26 m). Sa paroi nord présentait un ressaut, à 1,33 m

du sol infl~l'ieur, ce dernier comme celui de 66 bis, en

pl:\ll'l' compact ({'pais. : :~ cm), posé sur une fondation

l'('ufol'c{'(' (dl' haut ('II bas: enduit de t errc, briques

«rues. couche dl' gall'ls). l.'ue plinthe cn plâtre .haut , :
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0,:\6 m), existait sur trois côtés (ouest, sud, est), mais non au bas de la paroi nord 1.

Le sol en plâtre passait sous ll' mur de refend nord, de' même la plinthe qui se poursui

vait derrière' lui. On ne pouvait trouver meilleure confirmation de la construction

après coup, du mur qui amputait, ainsi que nous l'avons dit, la tribune de son

prolongement méridional.
Les murs de refend (fig. 134) ('ntre 66 bis et (i6, comme entre 66 el 66 ter) n'avaient

qu'une faible épaisseur d'enduit 12 à 3 cm) différant ainsi des autres murs, dont le

revêtement pouvait atteindre 7 c-t même 8 cm. On retrouvait la technique déjà

Fig. 15~. - Tribune Iii;. "\ngle sud-ouest du gros œuvre.

observée dans d'autres secteurs du Palais. Une première couche d'enduit de boue

était plaquée à même l'appareillage des briques crues. Elle était striée horizontale

ment, avec la main, pour assurer une meilleure adhérence de la deuxième couche

posée sur la précédente.

Le sol de la pièce 66 ter, recouvert de plâtre, avait, ici el là, gardé des traces

de bitume. (ln avait déjà fait un e observation identique dans la pièce 66 bis. Nous

rappelons que leurs niveaux ccrresporidair-nt exactement entre eux et avec le niveau

inférie-ur 3, de la tribune. Tous trois étaient à près de 0,50 m au-dessus du sol de

la salle du trône Ij.) (niveau 1 supérieur).

L COllstatalions co u li rrn an t celles l'ailes dans la salle CC his.
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D e la salle 66 ter so rtirent a ussi d es p ri smes en terre crue ffig. 155). s i rnila i re 

à ceux recu eilli s en 66 his , ma is b ea u coup m oi n s n om b reu x. :\ou s ne t rouvon s a ucu ne

ex plica t io n à cc ge nre d ' obj et s, ni à leur local isa ti on en ces em place me nt s.

A insi qu e nous l' av o ns d it p lus h aut , cette salir. m al gré sa p or t ée co nsidé ra ble

(11,60 Ill ) éta it co uv erte. :\on seule men t

no s architectes ont estimé l' op éra ti on t eehni-

q uem en t t out à fait p ossible, et si n éces-

sa ire, g r'âce à un système d e « fermes », et

cie « tira nts» m ai s P aul Fra nçois a u co urs

do bs er-vatio ns minu t ieuses, a re levé d es

déb ris d e la poutraison rf l'ondrée, da ns la

parti e occ id en t ale et a ux enviro ns d'un des

ca rrelages (fig, 156 ). Les po utre s avaient

d es d ia mètres diff érents (0,20 m , 0,30 Ill .

0,60 m l . L es élémen ts recu eillis, m esurai ent
respectivement 0,35 m , l m , 1,20 111 , 2,10 Il l , Fig. 1::>;-> . É l é rn e I1 1 ~ " Il cèrn miquc.

2,80 m. L ' empl a cemen t où ils réappar ure nt

v int d o ne co n fir me r , si l' o n en avait d ou t è . I' cx is t.en cc du m- co u vert. uro, qlll a

l'i m a ge d e to utes les t errass es , d evait être en t erre, la «o uclu- d r- sur rn('(' pou v a it (' t l'(,

so it d e la bou e « a rmée » d e paille ha ch ée, so i t d e p lât.re, a ins i C(1I f' nous avo ns pli
le co ns t.a t cr a u ('(IIII'S du

d éga gl'l1lent dn ut.ros su llr -s ,

par l"\(' m p le l r-s 'n . 7~) , C('

. ,.< '/' /c / / ; ma t elas p ro u -rtcu r ("Ia il SlIp

port é p al' une COl/l'he dr
ra scirH's - 0 11 dl' ('OSI';III:'..:

pla<',',s dii -r-r -te m .-n t SIII' la

poutraison .
~\ I a i s il ét ait 1l ("( '('SS:III '('

d' éclairer et d l' v en til cr la

sa lle , :\ous avo ns d éjà sig na It'

les tro us d e lu mi èr-e , q ui 1'011 

vaie nt, à certains m o ru ent s .

êt r e obs trués pa r I<'s ( 1'11<1111

p ig no ns » en céra miqu e. Il

fa ut a uss i SI1PPOS<' I' (lI lf' d an s

la t erra ssc , f () I' ('( "ll1 f'nl à dOIl -

bl e p rnt !' 1 1' (' l lf' -I'i. rù t -('Il<-

•., O,'~l<>- l ,.
i @

Fig , 1['ln . . - Déb ris d e pout.ra iso ns sur Il' sol d l' la salle l i :).

1. ( :1' (" 1'~ 1 impl iqu é p a l' 1" s,'·::'l t·lt l P dt' « l't' r ll u 's '1, I( ('ut ra il :::; l' 1' 1 .< t ira nt s Il «(\ li (' Il l l' l'li t d u us la s t ru vt ur«

d" la l'OllY" " l l lI" ' ,
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numme , avaient été ménagées deux « lanternes », véritables puits de lumière, qui

correspondaient aux deux emplacements carrelés, retrouvés sur le sol. Ainsi, la

salle du trône pouvait, sans ouverture directe sur aucune cour, être pourtant très

correctement éclairée et aérée.

Salles 81, 82, 80, 79, au sud de la salle du trône.

Ces salles forment une unité architecturale qui ressort du seul examen du plan.

Elles furent aussi très certainement construites en même temps que le bloc que nous
décrivons d'ensemble et dont la cour 106, les salles 64

et 65 constituent le cœur. Il s'agit de salles très allon

gées, où des constatations fort importantes ont été

faites qui jettent une lumière vive sur les sous-sols du

Palais, comme aussi sur ses superstructures, avec la

possibilité de l'existence de pièces en étage, non pas
sans doute sur la totalité de la construction, mais en

tout cas dans quelques secteurs.

Salle 79 (fig. 157). Communiquait avec la salle du

trône 65, par une porte large de 1,40 m. Toute la

surface du passage était couverte par une épaisse

couche de bitume, posée sur terre battue. La paroi
Fig. 1.57. - Salle 79. est, était piquetée d'un quadruple alignement de trous

semi-circulaires (diam. : 4,5 cm), disposés en quinconce

et qui étaient tous remplis de bois carbonisé. Rien ne fut relevé sur la paroi ouest,
vis-à-vis. Étant donné les épaisseurs différentes d'enduit (3 cm à l'Ouest, 19 mm

à l'Est), on peut supposer que ce piquetage était destiné à mieux assurer l'adhé
rence du revêtement.

La salle était fermée intérieurement par une porte dont la pierre de seuil fut

retrouvée dans un coffre (0,70 m X 0,55 m) construit en briques cuites et profond de

0,80 m. A côté du bloc de pierre, plusieurs assiettes remplies d'ossements d'ani
maux.

Toute la superficie de la salle (4,80 III X 2,65 m) était couverte d'un magnifique

dallage de carreaux cuits (33 X 33) posés sur un radier en galets. Dans le gros œuvre,

au bas du mur ouest et à l'angle sud-ouest, des poutres (long.: 1,60 m et 1,50 m)

avaient été placées horizontalement dans la maçonnerie. En hauteur et sur toutes

les parois (fig. 158), on remarquait une double rangée de trous, creusés respectivement

à 1,55 m et 1,85 m (mur sud), 1,52 met 1,86 m (mur ouest), 1,65 met 2 m (mur nord),

1,70 m-l,98 met 1,52 m-l,89 m (mur est). Espacés sans grande régularité (de 0,25 m à

0,05 m), profonds de 0,10 m à 0,25 rn, ils durent servir de logement à des éléments
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Vue vers l 'OUe5t

Fig. 158. - Sa lle 79. Él éva tion des murs, av ec t rous de chainage.

F ig. 159. - Sa lle ï!l .

Da ns lr-s 1' 1J ou lis, effondre me nt dun étage supérie ur .

145
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Salle 80 (pl. XXXVI, 1), Prolongeait vers l'Est (fig. 160), la

salle 79 dont elle n'était séparée que par un passage (larg.: 1,42 m;

prof. : 1,90 ml, sans porte, puisqu'aucune pierre de seuil n'a été

Fig. ]liO,

~aJle sn,

décoratifs ou à des fiches destinées à fixer des nattes ou des tissus, Rien n'en avait

subsisté.

Cont rv la paroi ouest, nous retrouvions dans l'éboulis, un effondrement de bri

ques cuitr-s (fig,1 59) ayant « vr-rsé » vertil'alement. SOllS avions sous les yeux, un

dallage précipité d'en haut, en même temps que son enduit et les l'estes des nattes

qui avaient constitué l'infrastructure de l'ensemble. Celle-ci était supportée par une

poutraison dont nous pouvions situer l'emplal'ement très précis, à 2,75 m (paroi nord)

pt 2,;)() rn (paroi sud).

En effet, les murs avaient conservé l'alignement des trous «reusés très profon

dément (entre (),1i() rn et I,S);") m) à l'intérieur des briques crues. Il faut pourtant noter

que cet.te poutraison n'existait à la hauteur indiquée que dans la moitié occidentale

dE' la salk précisérnent là où s'était produit l'effondrE'ment des carreaux cuits. Cela

semble impliquer une différenciation dans la c-ouvert.ure de la salle, ici en nattes, terre

et briques cui te..;, là simplement on nattes t't terre, mais cette fois a ver une poutraison

placée heauroup plus haut 1.

Pr-ut-ou supposel' LUI(' demi-pièce à l'étage2 , au-dessus de la

partie occidentale de la salle? Le dallage retrouvé en postulerait

I' exist encr-, mais à l'pla on objectera sans doute la pente consi

c1él'élbk d(, 18 poutraison (0,2:) m pour une largeur dl' 2,5.5 ml.

La difricu lt.é est évidente, est-elle décisive? :"ous ne savons, mats

('C' qui pst {tahli par J(,S constatations archéologiques, c'est qu'il

y r-ut à l'étage une construction en matériaux beaucoup plus durs

que de coutume, peut-être un escalier, alors que les toits en

terrasses, de règle dans cette architecture, n'avaient besoin que de

terre bien tassée et correctement roulée, avec tout au plus et par

dessus, un enduit plâtré,

Ajoutons pour en finir avec la description de cette salle, que

le dallage effondré, avait sérieusement mis à mal la céramique

qui était entreposée en cet endroit et en particulier une énorme

jai-re, encore debout à l'angle sud-ouest.

1. Les rnu r-ssout co"ser\',',s dans la moitié orientale Je la salle, il une hauteur de 3,90 m (face nord) et de 3/,0 fi

(face sud), Aucune trace de poutraison n'a été relevée SUI' j'une IIU l'autre des parois, On doit donc la supposer

plus haut dans la superstructure, ce qui est co n fir m c par l'examen des salles 82 et 80 en particulier, Naturellement,

mais il faut le l'ri',';s'"r explicitemenl, a ur-u n carreau cuit ne fut retrouvé dans les éhoulis de la partie orientale de la
salle,

:l, J)'apl'l'S u uc t ahl .. II" (~('()ullnli(IUl', d"s ('II(lIl"es sllnl alT"I,'s « SUl' le t ni t ", "1RillT, VII, § l.8 pI 87, fi bis,

(Ill l'eul eonsirl"'l'l'I' LIU 'il s'ag'il d'u nr- vi'ri 1abl« pièr-r-.
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retrouvée. 1)(' forme oblongue (6 m X 2,ïO m) \ elle était entièrement dallée de

rarrr-a ux cuits 1:12 Â :)2 X ;),5), posés sur la fondation habituelle dl" galets. avr«:

couche intermédiaire dr- t r-r-rr- ~ix gl>andl"s jarres, dune hauteur mO~'enn(' de

Fig, Iti l . - Salle KU. Ernp luccment d"s j<lITI'S.

1. Ill, ct aient aligné(~s contre les parois cst ,,' sud Uig, Hi 1). Ll's murs avaient l'Il'

r-nd ui ts dl' houp Pl paille hadJ"'I', mais l'on :" l'l'trouvait, co ru uie dans la salle ï~). ln

d ouhlo l'anl!J'1' d e trous (dialll. : :3-11 r m : prof. : I~ "III), ('l'PlIS'',S n'sp('('[iV('lllI'Il[

Vue vers lEst

""'0

• of

f
~I-,

Fig. IH2. :-;;1111' Kil. 1~:lé,"atioll des murs. <ln'c trous dl' chaînage.

1. ,\"('(' les il'l't·g·lll;ll'ilt··~ ha lrinu-l h-s : long's l·t\lt··~. ti III ('( .-).~l.-) Ill; pt'Iits t'lllt',s. ~."7() III pt :!.l~:~ ln. );nus donnons

toujours les d inu-usi ous mn x i mu.
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à 1,(;;") met 2 m (mur sud), 1,68 met 2 m (mur ouest), 1,70 met 2,10 m (mur nord),

1,G:") m et 2,05 m (mur est). Le travail avait été effectué après qu'on eût tracé sur

les parois, de minces lignes rouges, qui facilitaient la régularité de l'opération 1.

:\ous avons dit plus haut comment nous interprétions ces aménagements.
Le mur nord, conservé au mieux sur une hauteur de 4,60 m, permit de retrouver

partout où l'architecture avait gardé cette élévation, un alignement de trous (14,

espacés de 0,45 m d'axe en axe, profonds de 1,50 m) creusés à 4 m au-dessus du

dallage (fig. lG2). Nous avons donc ici la hauteur exacte du plafond et partout, compte

tenu de l'épaisseur de la terre, celle de la terrasse 2.

Le mur est, était percé d'une niche étroite (larg. : 0,70 m), profonde de 1,50 m,

Fig. 163. - Salles 80 et 82. La lucarne double.

haute de 1,35 m. Elle était entièrement dallée de carreaux cuits. Détail nouveau :
une double lucarne creusée dans l'épaisseur de la paroi (fig. 163), permettait d'avoir

vue vers les salles 82-81 et réciproquement.
::\oU'S l'Il aurons fini avec la salle 80 en signalant des poutres de chaînage dans les

murs sud (transversalement) et est (longitudinalement). Dans les deux cas, le bois

avait été noyé dans la masse des briques crues, à une hauteur de 0,35 mau-dessus

du dallage. Cf' dernier recouvrait une magnifique canalisation, construite en briques

cuites et qui traversait toute la salle d'Ouest en Est, 'Se poursuivant en un tracé recti

ligne dans les sous-sols des salles 82-81, où nous la retrouverons pour l'étudier dans
le détail.

1. Pro(',"J,' identique, mais moins visible, Jans la salle 7'J.

2. Xous ignorons sa penil', car le mur sud n'était conservé que sur une hauteur de 3,65 m. La poutraison était

placée l'lus haut.



Fig. JI;~.

Salle :-;~.

1
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1
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L.\ S.\LLE DU TRO~E

Salle 82 (pl. XXXV, 1). De forme oblongue ,6.~)U m X 2.6;) rn ) (fig. H;~. elle

apparut a V('(' un sol entièrement recouvert de sable fin, gris-vert,

de 0,10 m d'épaisseur. Le sable masquait un dallage de carreaux

cuits (32 X 32), parfaitement assemblés. Les murs avaient été

revêtus de l'enduit habituel en boue et paille hachée i épais. :

2,5 cm), qui portait de violentes traces de feu. Sur la Iace nord,

grâce à une élévation de 4,50 m (fig. 165), il fut possible de

retrouver un alignement de trous (12, espacés de 0,45 m, d'axe

en axe), creusés à 4 m au-dessus du dallage (fig. 165). ~loins bien

conservé par la suite, le mur ne nous permit pas de poursuivre cette

constatation qui vient confirmer étonnamment celle faite dans

la salle contiguë 80. Ici encore, nous avons donc la hauteur exacte

du plafond.

Sous le dallage, nous retrouvions la canalisation (pl. X XX YII,

3) signalée dans la salle 80 et poursuivant sa marche vers l'Est.

Sur la face ouest, où l'élévation variait entre 4 m Pl li .,")() m,

la double lucarne apparaissait au nu de la paroi, avec des dimen

sions un peu plus restreintes que dans la salle 82. Il semble qu'il

y ait eu originairement un passage creusé dans le mur (haut. :

1,40 m ; largo : 0,65 m en bas, 0,50 rn en haut), bloqué ensuite, mais

incomplètement, de façon à réserver dans le haut, la double

lucarne. Celle-ci a l'épaisseur d'une brique (0,43 m) et sc }J1'("sl'nLI'

avec deux ouvertures de largeur différente (().()~ m à ga\l('hf', (),2~ III à dl'oit!')

mais de même hauteur (O,2G Ill).

Vue vers JOuest

Salle :-;~. Élévation des murs avec trous de ehainagl'.

Dans Il' rond. la lucarne double.
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Une grande quantité de céramique l'Il miettes (fig. 166) fut l'amassée sur le sol

de la salle ou dans les éboulis qui l'obstruaient. \ous avons noté les éléments de

gro,;,;c,; jarres, du type de l'l'Iles retrouvées dans les salles 80 ou 78. Dans le passage

Fig. 16(i. Sail!' :-:2. Emplacement. de,; trous de la poutraison du plafond.

Au premier plan, gouttière en céramique.

Salle 81 (pl. XXXV, 4). ])e forme

oblongue (fig. 168) (10,30 m X 2,65 ml,

Scille :-:2. GOllltii'I'(' en céramique. elle communiquait directement avec laFig. Hi7.

K1-82, deux ehampignons de terre, identiques à ceux de la salle du trône 65, furent

l'amassés. Pe même une grande gouttipre (fig. 167) en cérnmique (long. : 0,95 m;

largo : 0,43 Ill, 0,32 m (intérieure);

@ haut. : 0,28 m et 0,25 m.

~ Toujours dans le passage 81-82, et

::I-. à la base du mur sud, nous avons
:: relevé un alignement de trous (haut.

moyenne: 0,35 m, au-dessus du dallage

du sol), correspondant comme précé

d cm mr-n t à un chaînage, par poutres

en row'{'es transversalement à l'intérieur

des brique') crues. Rien n'a été remarqué

SUI' la paroi vis-à-vis.
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salle 82 qUl ~ nous venon s dl : décrirr: mais aussi av ec la sa lle

du trôn e 65. Elle était esse nt ie lle me nt caract éri sée par un

pod ium (fig. 169) en briques crues (5,76 01 X 2,65 01), haut d e

0,75 01 au-d essus du niv eau de la salle et occupant toute la

m oitié or ien t a le d e celle -ci. On y accédait par un esca lie r

d e cinq mat-ches en briques crues (hau t eur des march es de

0,11 m à 0,1401 ). Le tout (podi um et r-sta lier ) av ait naturel

lem ent reçu un enduit ass ez rési stant , de boue et paille ha ch ée .

Le reste de la salle ét ait en t ièrem ent dallé d 'un b el

ass emblage de carreaux cuits (:\;:: X 33, pour la partie p roch e

d e l' esca lier; 32 X 32, pour la zone occ identaleJ. se POU I' 

su iv ant à travers t ou t e la longueur (3,80 01) du pass age

conduisant à la salle 65. On consta t a it pourt ant des remanie

ments-restaurations devant le podium et dans le passage
81-6 5, Ces reprises furent probablement rendu es n écessaires

par le tracé de la canalisation souterraine qu e nous décriv ons

ci-a p rès . H ernaniemcnt au ssi , que la pose de ('d.t (' vasqul' l'Il

plâtre (p l. XXXV, 3), au fond in existant, qui t enait la plat'c'
d 'un d es ca rrea ux presqu e à la sort ie d e la sa lle t' 1 ct da ns

l'a xe du passa ge 81-65. On vo i t a ssez mal , à quoi dan s un

pareil ét at, elle po uva it Ilil'lI S( ' I'V I I' .

A l'angle de la pOI ' I( ', dan s un logem ent en l.riq ur- s

lot

81

1 J-.-.--
\ Il 1 Il 1

- ife" ~f Jff-R
0

r0-

I
1
1

Fig, I l i:-: .
Sal lt ~ :-:1 ail pori;1//1/ .

Fig. iii! 1. _. Salit' 81. L" [unl iu m .
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cuites, un e pierre de seuil r n basalte , r epo sait à 0,70 rn sous le niveau. Près d 'elle

furent re cu eillis les dép ôts classiq ue s : fragments de jarres à anse bifide , ossements

d 'animaux, charbon de bois.

Face à la porte, un e nich e murale (ou un e porte) 1 (pl. XXXV, 3 et fig. 170 )

avec son enc adreme nt parfaitem ent intact . Large de 1,35 m, le linteau rectilign e placé

Fig. 170. SalJe 81.

Port e muré e vers 87, face au passage 65-81.

à 1,95 m du sol, elle fai sait encore grande impression. Seul le blo cage de la haie
expliquait cette ét onna nte conserva t ion.

:\ous avons signa lé plu s haut qu e les assises inféri eures et les fondations des

murs du pa ssage 81-65, étaient cons t r uites en b eaux blo cs de pi erre (fig. 171 ). Au
dessu s de l'assise sup érieure des pi erres , un e rangée de briques crues et par-dessu s,

1. S 'il s 'a gissa it d 'une po r te , T"'I'lIll'tta n t de pas ser dans la cou r 87, i l Y a lieu de signaler un e diff éren ce con sidé

ra hle de ni veau , le linteau dl' la p ort- se t ro u va n t à la hauteur du so l de la cour 87 !
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un« assise de hriqur-s cui tes. ~ous n'insistons pas sur cette 1f'('hniquf' (1'app:ll'f'illage

qui nu été rencon t.rée qu'ici.

Cl' souci de lu construction se retrouvait encore plus net dans la canulisat ion

quP nous avons su ivir: depuis la salle 79. Elle traversait en leur milieu, d'Ouest en Est,

les salles 82 et 81 et se coudait à angle droit (pl. XXX\, 2), pour emprunter le pas

sage 81-65, ('l'ttl' fois non pas en son milieu, mais sur le ('11té, presquf' au pied du

Fig, :l7t. -- Passage 65-8J.

Canalisation à la base du III ur. Vue vers le Sud.

Fig. lï'2. P<lSS<I~I' ~I-f;;-).

Canalisation à la base du IIlUI'. Vue V'·I'S l,· Xorcl.

mur pst (fig. ITl). Tout était monté en briques cuites (32 X :U < (l,'-)I, r1ispos(',f'S ('11

einq assises SUPI'I'JlOS("('S (fig. l7:1), la dernière débordant pOUl' rr-re vuj r la luiqu.: d('
couvcrt.u ro. LI' l'and t"lail lui aUSSI dallé en beaux carreaux, a\,('(' dans ('('l'tailll's Sl'('

t.inns, une co urho dl' hit.u me. La canalisation large d« 0,29 Ill, était PI'OI'OIl<!:' d('

o,:n m. EII(' avait (',té aménagée sous le pavement des salles, qui l'f'('ouvrait It- t o u t ,

rl'lHlsant sur sa prO]H'1' l'ondation de sable, terre et galets, :\ou" <l\'OIlS JlI'(;('is(·· plus

hau t quI' 1'1'11(' r-anuliaat.io n, la plus belle que nous ayons dégagél' à \Ial'i, pr('lIail

son d cp.u'L dans la salk 7~) 1 r t a hout.issait dans le grand puisard dl' la s;tllt- d u Il'<lne

(1[) 2, ('('('i t.out au mo ius dans lin prrurier état, Par la suite en 1'11'('1, 011 su p m-imu ("'11('

1. :,\(lII~ IH' POUVOIlS ind iquvr ro m m r-u t e xn c n-me nt , fautt' de l't'l'lJ('l'chf'S i nt crrmu puvs .

.) S,.,/,/," , l'. 1:10.
Il
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liaison ct avec les briques (il n'yen avait plus que quatre assises, au lieu de cinq),

on construisit le bassin de décantation. On boucha en outre la section du passage 81

G,), avec de la terre et des briques cassées et il y avait un vif contraste entre cette

obstruction volontaire et le parfait état de fonctionnement dans lequel nous retrou

vions ce système hydraulique tout au long des salles 81, 82 et 80, alors même qu'il

était privé de son débouché. Qui expliquera aussi la présence dans la zone intacte,

d'ossements d'animaux (vertèbres et mâchoire), dont on ne voit ni comment, ni

pourquoi, ils furent amenés là?

Quelle était la destination de cette salle au podium? Proche de la salle du trône

et de la tribune 66, on lui aurait volontiers accordé une attribution rituelle, car son

aménagement suggère ~quelque majesté. Il n'y aurait pas eu d'objection non plus

®
r NtVedU cfLe sol

Fig. 173. - Salle 81. Détail de la canalisation.

à ce que le 1'01 y ait siégé dans certaines occasions, peut-être lorsqu'il rendait la
justice puisque nous savons qu'il exerça cette fonction dans son Palais 1. Ces deux

hypothèses se heurtent cependant à une difficulté majeure : le podium et l'escalier
disparaissaient l'un et l'autre, au moment du dégagement, sous un amoncellement

de céramique cassée. Nous avons dénombré 31 jarres à anse bifide, 28 jarres à

bel' trilobé, 4 jarres à col mouluré, 1 gobelet à pied tourné. Ces trouvailles incitent
donc plutôt à reconnaître ici une salle vouée à un service plus proprement utilitaire.

La salle du trône, à quelques pas de là, pouvait être parfois le théâtre de céré

monies réclamant qu'on se servît de certaines jarres, peut-être d'un type déterminé.

Et cc n'est sans doute pas par hasard, qu'on avait réuni, dans la salle 81 et sur

cette plateforme tout à fait adaptée à cet office, une vaisselle courante mais pourtant
pas commune 2.

1. (:. BOYER, ARJIT, VIII, p. 1.

2. Un penserait sans doute à retrouver dans cette salle, la « table du roi)) si souvent mentionnée dans les

textes économiques Icf. "tH,\lT, \'11, S 76). Mais il nv a que des récipients destinés à contenir des liquides, ni
assie t tr-s, ni pla ts, ni coupes, nécessail'Ps pour un vrai repas.
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Salles 78, 63, 62, à l'ouest de la salle du trône 1 fig. 174). Cr's salles dépr'Illll·nt de

la salle du tr-ônr-. Les drux premières n'ont de raison d'être qu'en fonction d'elle,

J .

1 r
Fig. 17~. - Salles fi2, 63, 7'(1, (à l'ouest de la salle du trônel.

la troisième est une pièce interrnédia irr- assurant la co m municnt ion à l'Oul'sl, ;\ \"1'('

lc quartier des « cummuns ».

Salle 78. Bien q u'architecturalernent elle fasse plut.ô t partie des « communs », dit

n'a aucune communication avec eux. Oblongue (5,35 m X 2,90 m), elle é t ait or-rup ét

presq ue entièrement par d'immenses

jal'l'r's (fig. 175) «ncore in situ, certaines

assez endommagées par l'effondrement

du plafond-terrasse (pl. XXXVI, 2-3).
Huit grands réceptacles, cinq contre la

paroi méridionale, un à l'angle nord

ouest, les deux derniers e n avant et

obstruant presque le passage ouvrant

vers la salle 63. Aucune crapaudine ne

l'ut re tro uvèe. La baie était donc libre.

~a lal'gcur (1,:20 m) avait r[I', tout juste

suffisante pour qu'on ait pu amener (,C'S

pit/lOi (haut. : 1,15 Ill; dia m. :1,10 m :

o uv . : O,!t:l m (intl~l'.), 0,57 III (l'xtér.),
Fig. 17::5. --- Salle 78. Emplacement des jarres.

qut·l'on ne dut pas bougt,l' SOUVI'nt, dès

I'i nst.a nt où ils lure-nt mis en place.
La salle uvu it été n-nuu-quablement bien dallée de carreau x cuit s ,T.!

passagl' 7~-():1 ~' ('()ll1pl'is 1, nvr-v u ne légi'I'I' pente vrrs la s,dit' Ci::' LI pii'('t'ayail rl'çu

1. Pal' ('l'I't'lll' I('~ plans HP pllrll'Ill pas l't' tlallngt' ruais los photo,", sont Iot-nu-llrs.
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l'enduit habituel, bouc et paille hachée, très fortement marqué par l'incendie, surtout

sur les parois ouest, nord et est. :\'ous avons noté une ligne de couleur rouge, sur les

murs est (à 1,1)7 m du pavement) et ouest (à 1,50 m du pavement), mais sans qu'on

soit allé plus avant dans la décoration. De même, des restes de plinthe blanche

(haut. : 0,26 m) étaient encore visibles à l'angle nord-est. Sur le pied-droit ouest du

passage 78-63, fut relevé l'emplacement d'un trou \ dont le contour avait reçu un

renfort de fragments de briques. Bien que conservés encore sur une hauteur appré

ciable i :),7;') m, paroi nord; 3,50 m - 3,30 m, paroi sud), les murs étaient pourtant

ici trop bas, pour que nous ayons pu retrouver les trous de poutraison du plafond

terrasse qui ne sont jamais en dessous de 4 mètres.

Salle 63. Pièce oblongue (6,20 m X 3,05 m) servant de transrtion entre la salle

du trône 65 et la salle aux grandes jarres 78. La porte vers la salle 65 était fermée

Fig. Lil;. - Passage 63-65. Revêtement bitumé débordant sur la salle 65.

intérieurement. Une pierre de seuil en diorite, reposait à 0,68 m du niveau dans u Il

10gf'l1lent fait de briques cuites et aménagé à l'angle de la baie. Le dépôt de fondation

ne comptait pas d'ossements, mais six petites assiettes à fond plat et pied tourné,

un petit Ila con, un bouchon de jarre en terre crue. Le montant de la porte avait laissé

une trace très nette sur le mur. La salle était entièrement dallée dl' carreaux cuits

1. Ni nos notes, ni ccll ..s de j'architecte, niud iq uen t il quelle hauteur pal' l'apport au pavement.
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(:~2 x :r~), mais le passage 1/)-1),-) était reeouvert pal' urie double couche de bit u nu

qui n'avait pas été arrêtée régulièrement au débouché et « mordait)) de l'e fait SUl' le
sol r-n terre battue de la salle du trône (fig. 176).

Les murs étaient revêtus de l'enduit de boue et paille hachée, mais l'incendie lui

avait donné une teinte ocrée. I TIH' plinthe en plâtre blanc sOldignait le bas des parois.

Toutefois dans le passage 63-65, elle était en bitume plaqué SUl' une rangée de hrjq u.-s

cuites, dressées dl' champ. Hautr- de 0,33 m, elle se repliait à même hauteur, dl' part

el dau t rr- de la porte (côté salle 6,)), pour sabaisscr ensuite en se raccordant il. la

plinthe hitu mér- de la salle du trône qui n'avait que O,:2Il m. L'enduit du passagl' était

en boue et paille hachée mais son épaisseur SUl' la paroi nord était insolite puisquclh

atteignait 0,18 rn, alors que tout était normal (épais. : 0,0:: m ) sur la paroi sud.

Fig. ln. - Salle (j.3.

Demi-disque en céralllique, perct' de trolls.

:\ II<'Iln objet ne Iut \'('l'ueilli dans la salle. l rans Il' passag" ii::·ij,'), nous ;1\""IS

ramassé 1111 (1 ehampignon » r-n terre «uite et un de nii-rvrrlc r-n ('éramiqlll' (long. :

O,:J,7:1 m : lal'g. : 0,16 Ill; épais. : O,()()~) m), pert't' de 1l'CHIS (fig. 1771 et l'0l'lalll ('11"01'"

quelques traces de bitume.

Salle 62. Comme la pl'él'édl'nl", OU\Te SUl' la salle du t rùnr- p;ll' une ial'g" purll'

( 1,:1;) Ill). 1ks murs d'une élé vat.io n impressionnant l' 1 ~,l"\O Ill) p(']'lllettenl dl' dil'l' <[III'

la hai(' uva i t au minimum celte hauteur, p ujsquu ucu nc 1l'an' dl' linteau Ill' rut cons

lall',(, Il est ("videllL que la porte de bois qui [ermaj t "l'Ill' ouvr-rt urc. nr- la mnsq uuit

pas t.ota lc rucut r-t qu'il devait rr-st er « un jour» par-dessus ..\ l'allgl p int crivur su d-r-st ,

HIll' pil'ITI' d,' seuil en d iori t.o reposait au rond ( - 0,7,') m ) dun lugl'Illl'III IO,~)I) III

O/Il"\ Ill) l'OIlSll'IIil en luiq uos cuit cs o t Il mordant )) SUl' '" passag" \)" l",\lIII'I' 1'1111" "t

SUI' la paroi ol'iellla)P, à 1,70 III du sol, dcux t ro us proronds Idialll.: O,::~) III l'l O,:2~) Ill:

pl'lll'. : n,7,') Ill), d"SI inés ('l'ri ai 1l1'1ll('11 1 ù \'(','('yoÏt' 1111 allll"lIagl'lllellt pour )P Yl'l'I'(1I1il·

lag(' d,' la pode lorsqu'<'lIe l'Iail rel'Illl'e ,jig. l '~/.
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Toute la sa ll e (5,SO m X :2 ,70 m ) avait été dallée de b eaux carreaux cuit s (32 X

:.\:2 ). Le revête ment d es murs, en houe et paille ha ch ée, avait , du fait d e l'Incendie,

Fig. 178. - - E nfila de de portes 6 1-62 , 65, ver s la tribune GG.

Fi g. 17!). - Sa lle fi;,.
Plin th e e \ ba s des murs aux en viro ns des portes v er s 62 et 64 .
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65

pris une teinte ocrée, en même temps qu'il en avait été durci. Cnr- plinthe, de qualité

semblable et en relief de 3 à Li cm, soulignait le bas des murs. Dans le passage 62-lj,-).
die continuait, haute de 0,365 m, mais en

bitume cette fois (fig. 179). Au débouché sur

la salle du trône elle se repliait à même hau

teur, pour se poursuivre en une bande rétrécie

(0,20 ml. Le bitume se retrouvait sur le sol

du passage (3,40 m X 1,35 m ) et en bordure,

dans la salle du trône. Le raccord bitume-terre

hat tue, était tout particulièrement soigné et

l'on avait procédé en deux temps: le bitume

de la plinthe et de la bordure avait été placé.

Ensuite lm enduit de houe avait été plaqué

sur la frange, pour assurer le joint entre bitume,

partiellement recouvert, et terre battue du sol

de la salle du trône. C'est à des détails comme

('('ux-là, qu'on peut apprécier avec quel raffi

nrment la construvtion avait été conduite.

,\ ucun objet important ne fut ramassé

d a ns ('<'lte salk qui ne jouait qu'un rôle

d'intermédiaire, permet.tant la communication

ent.rr- sallr- du trône et quartier des «communs».

N " Fig, Iso. - Passage li~)-1;2.ous n avons noté qu un « champignon » de
Traces de ,'ordages a u linu-u u d" ln porI!'.

1('I'I'f' cuite, analogue à tous les autres, rr-cueil li

près de la porte. 1)ans le coffre dr- la crapau-

dine, il y avait les dépôts traditionnels de fondation: plats à large l'l'bord, OSS('

monts d(, plusieurs animaux (omoplates, l'ôtes, vertèbres]. Dans los éboulis, nous

avions aUSSI constaté los t.racos laissées pal' plusieurs coi-des autr.-Iois r-nrou lér-s

autour d'une poutre (fig. 180).

Salle 56. Cdl<' salle (7,7:"5 m X 3,40 m) (fig. I~t), comme la préc'pdl'lll", sr-rvuj t

uniquement à assurer des communications mais dans deux d irer-t.io ns : VITS 1'(luvst

r-L un qua rt.icr de ronl'tionnail'es, vers le .\ord et la zone d cs appartements priv,',s d u

rui, L'examen du plan montre qu'il :'; eut de sérieux remaniements et q u'rn pnrt i-u
lipr on Il"hésitn pas, probablement pour agrandir la pièce, à faire sautel' un mur i mpur

l an l., primitivement ,\l'('olé à la paroi orientale 1. C'l'st la svu le explication du dalla}.!e

inco mp lr-t (carreallx dl' :1:1 '< 33) qui ne 1'('COUVI'I' que la moitié longitudinalr du sul

dl' la sa llo. l ;111' pielT(' de s.-uil, placée dans un logement profond dl' (),l)() III à Lmgl,'

1. Cl'l'l l'si ll'i's ur-t : le HUll' tll'il'lItal dl~ la saUt> ;d. ("l:lil originairt'Illl'llt rail dt' deux 1l1111'''' at·t·1I11·'~. r ouuur: on le

"lil t'Ilt'Ol'(' dalls li-s su llr-s ,-)'1 .'1 l(l~, t uu t es pl"ol'IlC'~ el sur It.' môuu- aligïH'lllt'llt.
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sud-est, indique que la porte (larg. : 1,30 m) vers la salle 64 au podium, pouvait être

Iormce .
Les murs avaient reçu l'enduit de boue et paille hachée, mais son examen révéla

deux états: le revêtement dernier avait été posé sur un autre, entièrement brûlé.

l'ne plinthe en bitume soulignait le bas des murs. On la retrouvait dans le passage 56
6[. et elle se continuait (haut. : 0,.33 m) jusqu'à la salle 64.

Les murs sont partout remarquablement conservés (haut. : de 3,80 m à 4,20 Ill).
Cette élévation permit de retrouver grâce aux marques laissées sur les parois (deux

trous renforcés par des fragments de briques) que le linteau de la porte 56-1 avait

1
Fig. I Hl. - Salle 56.

été placé à 3 m au-dessus du sol. Les baies sont donc dans ce s('t'1(~ur -- et CPCI se

trouvera confirmé à plusieurs reprises -- moins hautes que dans les salles dépendant

architecturalement de la salle du trône. Par contre, la porte 56-64 avait la majesté

de ces dernières, puisque avr«- des murs conservés jusqu'à 3,80 m, aucune trace

d'encastrement n'a été repérée.

Cour 106, salle au podium, salle du trône, tribune, apparaissent comme de par

faites ]'("ussites nrchitecturales. Cela ne signifie nullement que l'effort s'était porté

exclusivement sur re seul secteur. Bien au contraire. Les quartiers de l'administra

tion pt encore plus celu i des appartements royaux, laissaient apparaître certains

acvcmplissements tout aussi réussi:", bien que naturellement, à une échelle réduite.

A l'intérieur de l'enceinte de cette ville dans une ville, le roi avait sa résidence et

nous allons, r-n la visitant, constater à quels raffinements elle avait donné lieu.



CHAPITRE YIII

LES .IPP.IRTEME.YTS ROY.IUX

(PI. XXXYIII-XL)

Cr-ux-ci Iuro n t. retrouvés et facilement identifiés à l'angle nord-ouest du Palais.

Il s'agissait d'une résidence de :2:3 salles, ordonnées autour d'une cour int èrir-un

ouverte. Le chi llre des chambres indique à la fois pt l'importance de ('pll('

habitation privée et son intimité puisqu'elle n'occupait qu'un vingtième environ dl'

la superficie totale, Tout y avait été conçu pour l'agrément, la tranquillité et on pput

aussi l'ajouter, la sécurité du propriétaire, L'épaisseur insolite dl' la mur-aille il:3,lO Ill)

à cet angle nord-ouest du Palais, est assez «xplicit.e pOUl' qu'il n'y ait pas lieu d'insis

ter, Aueu n« machine de guel'l'p, aucun travail de sapp, rr'u ura ir-ut pu, en ce sr-rtr-u r,

avoir des chances d'être efficaces. Et si au moment du dégagPlIlent, la ha u tr-ur dps

murs des chambres accolées au rrmpar t , était du côté or-r-idr-ntu l. à IH'U pri's incxis

lante \ ('(' rut sans doute à la pioche dr-s démolisseurs antiques qu'on le d evnit., mais

('Pl'lainement aussi et encore plus Cl'o:,ol!s-nous, à l'érosion qui sur celte pcnt e du tell,

s'était montrée particulièrement destructrice. Pourtanl l'architecture était mir-u x

('ons('l'vt"p à mesure que l'on s'avançait v ers l'Est Pl des hauteurs pouvant att ri nd rr

et même dépasser 3,50 m ne laissaient pas d'ètr(' encore i mprcssio nna nt r-s. 11 ('si

heureux qur-lles aient été prt"s('J'vt"('S, car elles nous ont permis de rrlr-vr-r une dl'('O

ia t.ion ruurale moins spectaculaire qll(' celle de la .-our HUi, mais nous l'avions d'au

tant plus appréciée qu'elle était apparue di-s la première saison du déblaiellH'nl el

qu'alH'lln chantier mésopotamir-n n'en avait révélé autant pt d'aussi loint.aino anti

quité 2.

L't',tude monumentale était ri('he en enseignements. Elle nous révélait mir-u x

qucn da ut u-s S('('tl'urs, les conceptions ingénieuses pt plein(', dl' suht ilité, des a ri-h i

le('(I's d'alors, k soin apporté pal' I('s entrepreneurs à une finition d'I'xt',,'ution qui s,'

rt-Lrou ve dans le plus petit recoin l'! le rn lli ne me nt de ve rt a ins alll,"nagplIlent s qui

durent combler I('s désirs dt' la reine, tout autant que du rui.
C(' qui rl'appe encore immédiatement, c'est qu'on a l'(''solu parfaill'lllellt un ]ll'O

hlè m« à deux données contradictoit-cs : faciliter les «onuuunicn t io ns. sans nuire ù la

1. Ou l'"u\'ail d" la sa lh- dl' ha i ns '"i, surt it su us dillil'ullé' du Puiai», h- ~ol d,' la sal h- ". l ruu va nt dl' l'I:oil1

l'i,'d ,,,.1'" la mu rn ill.-, ,'oIllJlIl'1 o mo u 1 al'a~"""

:.!. \011:-\ uuu hl iuus pus h-s ll':ll'l':-\ dt' dt't'C1I'aliull mu rn h: l'I'Il'Yl'4'8:\ Eridu uu il (;awl';{ 1,11011'1' .. t,.,.J/I~olo;;/I' ,1//·,\'tl/'lI

'1IIIIi"IIIII', 1, l'\'. :.!ï:.! <'1 ',0\11, mais ru-u duuss] l'O hé'l'l' Il 1 'lU" 'tari.
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"éeurité de la résidence. ()r il est évident que la multiplication des passages complique

la surveillance. Tout fut réglé pourtant pour le mieux. Le roi pouvait en effet, de sa

maison, gagner par une porte différente, l'un ou l'autre des secteurs importants :

à l'Est (porte 29-113), en direction à la fois de la grande et unique entrée 157 et de

la salle d'audience 132, par 113-111-112-114 et 131; au Sud-Est (porte 110-10G), vers

la l'our 106, la salle au podium 64 et la salle du trône 65; au Sud (porte 26-109), vers

le quartier administratif et par un dédale de salles et de vestibules, jusqu'à l'empla

cernent de son trône qu'il pouvait s'il le désirait, gagner et occuper, sans avoir été

vu d'aucun étranger.

Or ces trois portes étaient fermées (les pierres de seuil se trouvaient encore

in situ) et avaient été prévues dans le même angle sud-est de la résidence. Toutes

trois à chicane, de façon à ce qu'au cas où elles fussent ouvertes, il n'y ait pour des

gens à l'extérieur, aucune possibilité de vue en direction des appartements royaux.

On pouvait difficilement mieux garantir une discrétion totale. Lorsqu'il était

rentré dans sa résidence, le roi pouvait vraiment se dire et se sentir chez lui. A
quelques pas seulement d'une ruche bourdonnante, il devait s'en croire fort loin.

En quelques minutes, sinon quelques secondes, l'homme privé pouvait pourtant
redevenir le chef de l'État.

Fig. 182. - Salle 110

aux archives économiques.

110

Salle no. Cette salle (6,90 m X 3,70 m ) sert de transition (fig. 182). Elle peut tout

fois être considérée comme appartenant au bloc architectural de la cour 106, ou

au contraire faire partie du secteur des appartements

privés. C'est d'ailleurs en fonction de ces derniers que

nous l'étudions ici. Originairement elle avait été percée

de trois portes: deux étaient restées en usage jusqu'au

bout 1 j 10-106; 110-29); la troisième murée (110-26) mais

pas sur toute l'épaisseur, ce qui avait permis l'aména
gement d'un placard (1,30 X 0,45).

La presque totalité du sol était en terre battue, mais

contre le mur sud, on avait disposé, très certainement en

réemploi, d'une part, un socle de six briques, placées

côte à l'ôte, de l'autre, une banquette faite de briques

disparates r:r2 X ::':2: 36 X 36; demi-carreaux, 33 X 16,;'5).
Deux pierres de seuil: à l'angle de la porte 110-106

(bloc de diorite, dans un logement profond de 0,45 m); à

l'angle de la porte 110-29 (brique cuite de 35 X :3:">, avec

un 10genH'nt profond de 0,55 ml, ce dernier recouvert de

à la

évidement central, dans
dr-ux J))·iques.

Le rcvête mr-nt des murs était en boue et paille hachée. Il portait partout les
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Fig. 1:-;/,.

S:dle 2!).
Fig. 1:'{3.- Salle jJ O.

Fraglllcn t dl' gau t.tièrc

et 1'('l't'p':ll'il' en céramique.

Salle 29. ::\e servait quà assurer la co mmunieat.io n

(fig. 184), puisque PITI't"p de trois po rt cs : VI'I'S l l.l

!lal·g. : 1,15 m), :WPI' pierre

dr' seuil à l'angle int éricur

droit, dans lin logeml'nt pro-

fond de n,70 m : V('I'S 110
(lnrg. : 1,0:) m}: cnfin , VI'I'S la

(:0111' :31 (larg. : 1,10 m), aver
pir-rr« de seuil à l'angle int.é

rieur gallche. De l'ail trI' ('llL(~

dl' l'pl te porte et sur la pa ro i ,
à 1/i~) ni au-dessus du nivr-au ,

dr-ux gros trous ronds rlliam.:

O,4~ m et 0.45 m; pruf. :

0,70 m), en relation avr r un

dispositif de fermeture.

L« sol (2,8:'1 rn X 2)-\0 m )

t"tait en t crrc battue, rrco u-

vert du nr- mince pellicule dt- plâtre gris. L'enduit des murs. en houp et pailll'

hachee. 1~lait durci et rougi par l'incendie. A la base co urn i t une plinthe l'n hitflll\('

(huu l.. : 0,27 m).
\0111' avons recueilli un assez grand nombre d'objets: une grandI' jarre, à duub l«

hn ndr-nu ('oI'(1t'., sl'mblait in situ, à l'angle sud-ouest: dam; le IOgl'IlIl'llt dl' la P0l'tl' 2!1.

Il :1, des fragments dl' céramique (('01. fond à pied tOUl'l1É', rr hnrd d(' plat) 1'1 1111 hl',l1l

.-vliud rc. Cl' qui était plus (~Iollnant dans une salle dl' passag(', nous avons a ussi

(Ù'lIomlll'l~ 11111' a ho ndn nt e cPl'amiqll1' cassée: ,)8 jarres à ans!' bifide pt q uc lquvs jal'I'I'"

Ira er-s les plus violentes de l'incendie. Au bas des parois courait une plinthe de bit u rur

(haut. : o,:n rn}. Dans le passage 110-106, la plinthe était en plâtre, de mème qUE' le

sol. Ainsi on retrouvait le matériau de règle pour la cour 106.

De ('dte salle est sortie une abondante collection de tablettes de caractèrc

économique 1, mais aussi quelques lettres, contrats, t ex tr-s administratifs. Ajoutons-y

la moitié de la correspondance féminine. Xous avons

aussi ramassé deux pièces de céramique Ifîg. IS::I :
une espèce de dalle à rebord 'long. : n,.)S m : largo :

0,28 m; haut. : 0, 22 m : épais. : n.o.) rn] 'gouttii'l'I"

et un curieux réceptacle circulaire, ouvert sur le

devant (diam. : 0,35 m : haut. : 0,16 m ; épais. :

0,030 rn ).

\. Puhl ié«, 11I1Il!' YI\ d," .1,.,.11;"<'$ l'Oya/<'s dr .\/,,1'/, pal' J. Butté'l'II.
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à bel' Yf'l'~(·ur. On peut pourtant se demander si ces récipients étaient vraiment en

place.

r

-2.'-""-_--J

Fig. J:-;;;.- Salles 2(j, 28,32.

Salle 26. Encore une salle à trois portes (fig. 18;)), ce qui lui confère immédiate

ment le même rôle d'intermédiaire. Plus grande que les deux précédentes (12,20 m X

.J, 1:S ml, elle assurait les communications entre les secteurs occidentaux. Deux pas

sages 26-28 (larg. : 1,05 ml, 26-27 (larg. : 1 ml,

ouvraient vers les appartements privés; un autre

26-109, vers la cour 106, les salles à l'Ouest de

celles-ci et les écoles 24-25, atteintes après avoir

emprunté le couloir 23.
Dans les parois étaient encastrées trois armoires

murales (larg. : 1,30 m, 1,05 m, 1,05 m; prof. :

0,15 m, 0,40 m, 0,80 ml. Une pierre de seuil fut

retrouvée à l'angle intérieur droit de la porte

26-109, dans un logement creusé à 0,60 m de pro

fondeur et assez sommairement appareillé en briques

cuites. Le sol était en terre battue recouverte d'une

mince pellicule de plâtre gris. Le revêtement mural

était en boue et paille hachée. Au bas des parois,

courait une plinthe en bitume (haut. variant de

0,17 m à 0,28 ml, mais dans les passages 26-28 et

26-27, elle était en plâtre et plus importante (haut. : 0,40 ml.

:\ous n'avons recueilli aucun objet.

Salle 28. :\'ouvelle pièce intermédiaire (fig. 185), de superficie moms grande

(6,40 m X 2,70 ml, avec deux portes en chicane: 28-26 (larg. : 1,05 m) (pierre de seuil

à l'angle intérieur gaLU'he, à 0,.30m de profondeur) et 28-31 (Iarg. : 1,15 m) (sans pierre

de seuil).

Toute l'exécution avait été particulièrement soignée: sol en plâtre compact

posé sur lin dallage de carreaux cuits, plinthe biseautée, en plâtre (haut. : 0,43 m)

courant au bas des parois. TJans le passage 28-31, on remarquait encore les traces

d'une décoration pein tr-, identique à celle de la l'our :a, que nous signalerons plus

loin. L'enduit mural était en boue et paille hachée. La marque de l'incendie nappa

raissai t que dans le passage 28-26.
Aucun objet, mais dans le logement de la pierre de seuil, de très nombreux osse

ments d'animaux (dont UI\f' mâchoire de mouton, des côtes), et un fragment de jarre

à anse bifide.

Cour 31 (pl. XXXV] Il, ] r-L fig. J:-~(;). :\v('<' la cour 106, c'était la plus soignée

du Palais. La plus réussie aussi par ses proportions, par l'emplacement de ses 7 portes,
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28

18fi. - Cour 31 aux peintures

r-t au jeu dl' palets.

Fig.

où celle du :\ord, attirait immédiat.erur-nt lat tent.ion. a vr«: son ampleur pt son orne

mentation. Après toutes les chicanes des salles prérédent es. on était enfin parvpnlt
au ('0'111' de la résid enc« privée.

1)1' forme oh longue (12,SO m X !:J,30 Ill), la cour était orientée quant aux fal'('~.

Crâcc à une élévation très satisfaisante

sinon rcmarquabk- (murs encore hauts

de :{,:)O m à lOuest., un peu moins au

.\oI'CI, :\,'10 m à l'angle nord-ouest, 2,80 ni

pt 2,.50 m de part et d'autre de la porte

31-34, 1,80 m à l'angle nord-est), on en

appréciait plus facilement l'harmonie,

('p1lp-(,i ne sc manifestant vraiment

qu'uvr«: trois dimensions.

Les murs avec le revêtement hahi

tuel, ho ur- et paille hachée, avaient reçu

un mince enduit blanc qui leur conférai t

immédiatement un aspect plus soigné.

Sur tou tes les parois, et à une hau te ur

variant entre 1,80 m (face nord) et

1,7.5 III (face sud), 1111(' ornernen t.at io n

peinte avait été pl:u'{>(' Il s'agissait d'une frisp (haut. : O,J~ m) ~I' c-oruposan t df~

deux torsades en :-; rr-nversés (pl. XXX\' Ill, 2), avec point ('entré, ('olol'("('~ de hl e u

de cobalt et cantonnées chai-une en trc deux traits blancs, ('('S dctniors ho rdés dl'

noir 1. Au centre du motif, un (TPUX, destiné vraisc mblable ment à un ('I)('a~tl'I'mellt,

dont il n'était rien resté. La décoration était d'une fragilité ext rê me. Le bleu de

cobalt transformé en poudre, disparut malgré t.ou t r-s les opérat.io ns d(' fixation

auxqur-lles nous avions procédé immédiatement et la protection mo hile qlll' no us

avions réalisée avec la même promptitude.

Tout aussi fragile, une étoile à six branches, chacune de l'es del'I1ii'I'I'~ se tro u va n t

('prn<'e d'un double trai t noir..~ lt centre, deux cercles coru-entriq ues. la zone in t ("ril'll l't'

étant peinte en bleu de cobalt. Tout pouvait êtl'(' iBSITit dans une ('il,(,(lIli'él'l'IH'(' dl'

(),2!~ rn de diamètre.

;\ u bord des murs courait uno plinthe en plâtre (haut. : 0,42 m) a l'r(~t ("l' l'II hisrau

(haut. : 2 cm) et soulignée par un trait de peinture noire. 1jans lt- pas~ag<' :;t-:\~. ('1

sur les rr-t o urs Il'cll('' l'our 31 et côté salle :VI). la plinthe était i-ehaussér- :(IJi /, III 1. st'

tPl'lllillant d e mô mo on biseau (haut. : l,;) «m). On ~- avait ajouté au pin('pau d es tou

(,I1('S dl' pt-i nt ure rougI', dl' [açon à réaliser du « faux mm-hre » (pl. XXXIX. 21 ~

1. .,,'.'/",0, l!);~7, l'. :t:!l., où nous n vo ns dOllllt', HIU' dl'Sl'l'Îptilill suruuui irt-. Tuu t SPI'<l l'l'pris a vvc dl·'\I·IIIPIIl·nlt·lll~

dans Il' t um-- J.

:!. ( Fn u x lual'IH't')1 l'Il p li n r lu- ou cum m« paYI'1l1Plll. (laus II' pu la is dt' CII1I,';':"tJ3, ~Ir .Vrt hu r E,'\"'" Titi'

1)II/flCC or llino .... , IY. p. ~D'I. Iig', ~-;;L p. ~~H;. fig:. ~"7'1
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Une Il.d1l1iqu e id entique se retro uv a it au pied du mur nord , ent re. les portes 31 

:34 et :\1-33 . S U I' le so l de plâtre, on avait dessin é un lon g rectang le (p l. XXXIX , 1 et

fig. 187 ) (2 ,60 m X 1,62 Ill ). encadré d ' un band eau triple (ocre-rouge, ocre -ja une , ocr e

l'ouge ). ~euf ca ses rect an gulaires, limitées p al' des traits inc isés dans la ma sse e t

soulignés de noir, étaien t disposées en un triple rang 1. Nous ne pensons pas proposer

Fig.1 8i. -- Cour 31. J eu de palet s.

un e hypo th èse problématique , en reconnaissant ici un jeu , du t ype « palet" ». Il sembl e

qu e l' on se livr-ai t à ce délassement en se pla çant à l' entr ée du passage 31-33, ca r
nou s avo ns rem arqué à cet end roit , un a ffaisseme nt circ ulaire qui correspond ra it

parfai t emen t à la « réserve de pal ets », qu e le jou eur a ur ait eue ainsi devant lui . La

peiriturr - de la plinthe, aussi bi en qu e celle du jeu , av a it été pl acée co m me un e fr esque,

\·' est- à-d il'e s' incorpora nt immédi a tem ent a u support. ~i le dégagem ent, ni l' eau

dont nou s l' avions h u m ecté e, pou r raviv er les couleurs avant phot ogr aphies, ne

l'avaient P H rien ab îmée et pas non plus t ern ie. La con servation en ét a it parfaite et

.'). Leu rs d imensions res pec t.ives n r son t l' as r igoure usement id enti qu es m ais les écarts ne sont jama is p lus

importa nt s que 2 cm . Voici qu elques in di ca tions. Case s de la )'an gée nord : 0,7 8 m X 0,47 m ; 0 ,79 m X 0,t.7;

U,ï l'\ m X U,!. (j Ill ; rangée m éd ian e : U,78 m X 0, 45 m : 0 ,79 m X 0 ,/. 5 m ; 0 ,7 8 m X 0,'04 m ; ra ngée su d : 0,80 m X

O,"l i m : fl,ï8 m ',/ 0,"6 m : 0.80 m y 0 , l , ; ,;' Ill .
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cela contrastait fort avec la frise en bleu de cobalt, elle disparue après qur-lqur-s
jours, sinon quelques he-ures.

Le sol de la cour 31 était entièrement recouvert d'une épaisse l'ouche dr plâtr.

Il était partout remarquablement intact. Les seules traces d'usure co nst.at ér-s. le

furent à proximité de la porte conduisant à la salle :32. A peu pl'i's au centre, une

zone (2,55 m X :2 m) annonçait un puisard. Le plâtre reposait ici sur un dallage dl'

t'arreaux cuits. L'un d'eux sur la bordure méridionale, était percé en son milieu.

Toutr- l'eau que l'on voulait évacuer, était dirigée vers ce t.ro u , SOllS lequel s'amorçait

un drain en éléments de céramique, qui s'enfonçait en oblique dans le sol.

L'existen('(' des peintures murales, du jeu de palets, la résistance relative dun

sol en plâtre, ('1' sont là tout autant de raisons de supposer que la cour :31 était partiel

lerncnt eouverte. Elle aurait eu alors l'aspect d'une sorte d'atrium, avr-t: son t'('ntre à

«iel ouvert. On peut sans doute hésiter devant la largeur que l'on doit accorder à l'et

auvent. Cela dépend de la résistance des matériaux, des portées, en un mot d('s

« servitudes» que l'on ne peut éluder..\lais il est en tout cas certain, qul' les parois

de la cour reçurent une protection, car les teintes aussi différaient, du sol à la hase

des murs et du sol au centre de la cour. Le plâtre n'avait pas, ici et là, réagi dl' la

même façon parce que, ici et là, il n'avait pas été soumis à la mêrne usure. aussi

hien celle duc à la pluie qUI' celle provoquée par le soleil.

r
Fig, I~~,

Salle 34. Par la plan' qu'elle occupait dans le bloc architectural (fig. I~~), le

double portail (larg, : 2 m) qui l'annonçait dans la cour 31, cette salle 1 ~1,40 rn X 4,55 m)

était certainement la pièce de réception, où le roi sans doute

pouvait se tenir avec les siens, celle aussi où il accueillait les

visiteurs de marque ou les hauts fonctionnaires, admis à péné

trer dans sa résidence privée. L'exécution en était impeccable.

Le revêtement mural en boue et paille hachée avait reçu une

couverte blanche (lait de chaux). Au bas des parois courait une

plinthe de plâtre (haut. : 0,47 m dans la salle, 0,65 rn dans le

passage 31-34), teintée de bleu ou imitant le faux marbre

(dans la porte). Bien plus, l'ornementation en double torsade

de bleu de cobalt se retrouvait aussi. La frise posée à 1,7.) rn

au-dessus du sol, s'achevait à 2,0;) rn, par une mince bande

rougl'. Une autre décoration s'y ajoutait, dont nous avons la

prpuve mais non l'vmplaceme nt, avec plusieurs lambeaux

rl'('ul'illis dans les éboulis. On ~' reconnaît entre autres une

mai n ouvr-rt.e et les élérnents d'lin vêtement festonné. Tout

l'l'la rappellP st.vle et tec-hnique de la peint ure du sacrin,,(' (('(Hlr IOH), a vr-r: t'cll('

dil1'pl'clll'e que le support ici n'est pas le plâtre, mais unr tri's mi nec J1plli(,tdt, d(,

challx.
L .. sol d(' la sali .. (;Iait, crnuruc celui dl' la COUI' :~L l'Il plût re l'! dl' nu' m« qllalill'"
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Fig. 18~~. - Salles 33, 30.

\"ous ne savons comment expliquer l'usure constatée, face au portail, au pied du

mur nord. Huit trous, soit circulaires, soit allongés, à peu près alignés, avaient défoncé

Ir niveau.
La salle pouvait être hermétiquement fermée par une porte à deux battants.

Deux pierres de seuil furent retrouvées à chacun des angles intérieurs, dans des loge

ments, profonds respectivement de 0,75 rn (à gauche), 0,70 m (à droite). Nous n'avons

pu situer la position du linteau, les murs n'ayant pas ici plus que 2,80 m et 2,50 m '.

Les objets recueillis étaient tous de la céramique (jarres à anse et à bec trilobé,

jarres à anse bifide) mais en petite quantité.

Signalons enfin, que cette salle de réception était percée de cinq portes. Nous

avons décrit celle qui ouvrait sur la cour. Dans les quatre autres, le passage (34-35,

34-36, 34-38, 34-39) était régulièrement recouvert de bitume, ce qui contrastait avec

le sol des pièces qui était, soit en plâtre, soit en terre battue. Remarquons aussi, que

de la salle 34, on ne pouvait gagner directement la chambre du roi, mais qu'il fallait
repasser par la cour 31 et emprunter ensuite d'autres salles intermédiaires. Ces aména

gements avaient sans doute été dictés par des raisons de sécurité. Dernier détail :

la salle 34 était orientée face au Sud. On n'avait donc pas craint de rechercher le
soleil, mais si comme nous l'avons indiqué, la cour 31 avait un auvent, les rigueurs

solaires étaient bien atténuées. Il est aussi certain que puisqu'on pénétrait dans la
résidence royale en arrivant du Sud, un emplacement au ;-\ord était le plus specta
culaire, puisque c'était lui qu'on voyait dès l'entrée.

Salle 30. Celte salle (8 m X 3,10 m) (fig. 189 et 190) placée à l'angle sud-est de

la cour 31 était d'une exécution moins soignée. La porte (1,20 m) ouvrant sur la

cour n'avait pas été négligée. Elle était
III!!!!! ""TITI il! !!!!!!!!!!!!iI""!!!Q

ornementée de la même frise en bleu de

cobalt; la plinthe était en plâtre et le sol

du passage, de même matière. Tout

changeait dès l'instant où l'on était entré
dans la pièce. L'enduit mural, en boue

et paille hachée; une plinthe (haut. :

0,12 ml, en bitume; un sol, en mauvais

plâtre gris, placé sur terre battue. Face à
l'r-nt rée , un petit placard (larg. : 0,40 m ; prof. : 0,15 m) non loin d'un pilastre,

en saillie de 0,1:-\ m. Une pierre de seuil (diam. : 0,20 Ill) était encore en place à l'angle
intérieur droit, à une profondeur de 0,40 m.

Quelques traces dr fumée à l'angle sud-est des murs. Sur le sol, 3 jarres, cassées,
à arise hifide.

L Là où les porI es so n I ('onsprv{'ps, nous a vuus re trou vé les linteaux à une hauteur proche de 3 m. Supra,
p, 98 el infra, p. 21{..
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Fig. 191.
Salle :r"i.

Salle 33 (fig. 189). On retrouve une exécution impeccable dans cette petite

pièce (3,50 m X 3,20 ml, située à l'angle nord-est de la cour 31 et légèrement en

contre-bas de cette dernière. Une pierre de seuil (diam. : 0,30 m) était en place à l'angle

intérieur gauche, à une profondeur de 0,60 m. L'enduit mural était recouvert d'une

Fig. 190. - Cour 31 et salles 33, 30. A droite, à l'arrière-plan, cour 131.

mince couche de chaux; une plinthe (0,45 m dans le passage, 0,41 m dans la salle) en

plâtre blanc, courait au bas des murs. Le sol était en plâtre gris. Les murs de fond

n'étant conservés qu'à une hauteur de 1,55 m - 1,40 m, nous ne savons s'ils avaient

reçu quelque ornementation. Nous avons dit plus haut que les joueurs de palets se

plaçaient à l'entrée de cette salle, pour se livrer à leur amu-

sement. Aucun objet n'a été recueilli. _

Salle 35 (fig. 191). On y arrivait de la salle de réception 34.
La porte (larg. : 1,15 m) pouvait être close, puisqu'une pierre

de seuil fut retrouvée (diam. : 0,30 m; prof. : 0,;)2 m) à

l'angle intérieur gauche. Cette pièce (5,90 m X 3,10 m)

n'avait pas non plus été négligée. Le passage 34-35 avait été

hitumé, cependant que la plinthe de ses murs (haut. : 0,53 m),

était en plût l'!, blanc ..\ l'intérieur, le sol était en terre battue

l't'COII\'C\'' (' dune mince pellicule de plâtre gris. Les murs

rnrl u i t s dl' houe o l paille, avaient gardé des traces d'un n-vô teme nt superficiel

l'II chaux, dont k hln nc contrastait uvee le noir de la p lint he bitumée i haut.
12
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...

Fig. 192. - Salles 36, 37.

0,13 m) courant au bas des parois. L'incendie avait laissé partout une marque

profonde.
La salle était un véritable magasin de céramique, retrouvée comme d'habitude

cassée par les éboulis, où nous avons inventorié: 25 jarres à anse s'attachant au col,

2:1 jarres à anse bifide, 10 jarres à anse et à bec trilobé.

Salle 36 (fig. 192). On y arrivait de la salle de réception 34. La porte (larg. : 1,15 rn)
pouvait comme toutes les précédentes être close. Unc pierre de seuil (diam. : 0,30 Ill)
était à l'angle intérieur gauche, dans un logement (prof. : 0,62 m) construit de briques.

La construction du gros œuvre était soignée. Les deux passages 34-36 et 36-37 étaient

bitumés, mais le premier avait sa plinthe en plâtre blanc (haut. : 0,52 m) s'achevant en

hiseau. Le sol de la salle (6,80 m X 2,10 m) était en plâtre gris posé sur terre battue.

Les murs avaient leur enduit recouvert d'une mince couche de chaux, la plinthe

(haut. : 0,10 m) étant en bitume. Partout les traces de l'incendie.

La destruction n'avait pas épargné la céramique à nouveau abondante. Nous

avons dénombré: 11 jarres à anse s'attachant au col, 56 jarres à anse bifide (et 29 cols

de ces jarres), 1 jarre à anse s'attachant au col, mais

36 plus large que la règle, 1 jarre à anse et bec trilobé.
L'accumulation de ces récipients dans ces salles

+ (35 et 36) contiguës, mérite d'être soulignée. On en

pourrait tirer la conclusion que le roi était grand ama

teur de vaisselle 1 ...

Salle 37 (fig. 192). Presque carrée (3,10 m X 3 ml,

cette salle apparaît comme une dépendance de la pré

cédente, avec laquelle elle communiquait. La porte

(larg. 0,90 m) n'était qu'un passage, puisque sans pierre

de seuil. La pièce était caractérisée par une installation

en briques cuites, jointoyées au bitume. Il ne s'agit pas

d'un reste de dallage, mais d'un aménagement que

nous ne savons comment interpréter. Nous le décrivons

sommairement : quatre rangées de briques, partiel-

lement encastrées dans une encoignure, une rangée de

morceaux de briques et à nouveau un rang de carreaux mais à 0,13 mau-dessus

des autres. Il ne peut s'agir d'un départ d'escalier, à cause de l'orientation et nous ne

voyons qllP proposer. Le reste dr- la salle ne présente rien que d'habituel: murs avec

revêtement superficiel chaulé, plinthe en bitume (haut. : 0,12 ml, sol en plâtre gris,

placé sur la terre battue, elle-même reposant sur un radier de galets mêlés de frag

ments de briques 2.

1. L'abondance de la vaisselle dans ce secteur peut facilement s'expliquer. A la " table du roi "~, OH pouvait,

suivant les jours, compter de douze à cent convives, AR,HT, VIT, § 76.

2. La porte 37-38 ful murée dans l'état d ern ier du Palais.
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Salle 38. Il s'agit du ne « sa lle d 'eau )) avec d ivr-rsv s inst all at ions , lig. 1~ 1 :: uù

l'on recon naît un W.-c ., un e piscin e et p eu t -être un e ch emi née (? ). La pi èce es t' spa cieuse

38

Fig. 1!13. - Sa lles 38 , 48 .

(bains, w .vc. , etc.)

F ig. 194. - Sa lle 3~ . .\ dr oit e, pis cine.

1/),70 III X 3, :1 0 m ) et percée de qu a t re portes, ass urant des co m m unicat ions a vec 37,

la sa lle de réception 34, la pi èce 39 et un e sa lle de ba ins 48. Ell e ava it été recou v ert e

d ' un beau dallage (car rea ux d e 33 X 33 ), avec re vê te me nt de bit ume 1 . Ll'S mUI'"
étaient so lide me nt fo ndés et l 'on s'expliq ue bi en po urq uoi les assises inf'érie ur es

avaie n t ét é const ruit es en briques cuit es. L 'appareilla ge di sparaissait natu rellem ent

so us l ' enduit de boue, mais à la base, courait un e plinthe en bitume (ha u t. :

0 ,34 ml.
Il est pour le moins curieux q u' on n'ait pas songé à prévoir une ferrn e t.uro rig llll 

l'pIISI' en t.rc 34 et 38. La seu le pi erre de seuil ex ista n t e fu t retrouvée à r an gll' (Ii- la
por te ;~:-\-:n (crapa ud in e de 0,35 m , à un e profon deu r d(' ()':1:2 m). 11 l's t vra i q uun a

pu masqu p!" les t ro is a u t res passages avec d es tentures ou (k~ natt es. di ssim ulant
( ' l'UX qui proc éd ai ent a ux ab lutio ns . Celles-ci étaie n t Facilit ées par lexist enco duru

gl'Hm!P pi scill f' (2,7() m X U S rn À O.J2 m ) (fig . L94). t oute e n hriqu cs h illllllé l'S2 .

1. Le hi tuu« u vui t run sq iu: Ir l"\ITl'1 a ~l' q u i n ' n ppnrut q un p rè s nl' I lllya g..•. C ', ' sl la ra iso n l'0ll l' luq m-Ih- il 1\1'

l'ni l' a ~ 1'"l'l i. su r li- l' iall .

2. I .c's l'h ol o~t'aJ1hi (' s H f' laisseut plus vu irI» bi tuuu-. d is paru à la su it» dt, H n l !"l' Ilell n~-" !.! t · . i ll di ~ rll ·lI "' ah l l' l'our

1" 1,"1.' d.. l'a l' l' H1,..ill a ~" .
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Fig. 195. - Salle 38. Au premier plan, plscme; au fond, socle du w.-c.

Fig. 196. - Salles 38, 48.

Installation en briques cuites.

La vidange était sur le côté, grâce à un

drain de tuyaux de ceramique (diam. :

0,25 ml, posé en oblique et en forte pente
vers un grand puisard fait d'anneaux super

posés verticalement. Ces derniers invisibles,
avaient été recouverts par un énorme bloc

de pierre (1,13 m X 0,58 ml, autrefois non
apparent, parce que masqué par les car
reaux cuits, aujourd'hui arrachés à cet
emplacement (fig. 195).

De l'autre côté de la dalle, un w.-c. « à la
turque ) avait été aménagé. Ces installations

sont faites de deux socles de briques, que

sépare un écoulement. Un des socles avait

presque complètement disparu; le second

était intact (long. : 0,90 m; largo : 0,32 m;

haut. : 0,18 ml, avec sa triple assise de
briques bitumées. L'évacuation était iden

tique à celle de la piscine : drains en élé

ments de céramique, rejoignant le grand

puisard vertical.
La paroi ouest de la salle (fig. 196) était

percée d'une ouverture assurant la com-
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munication avec la pièce 48, cette dernière à un niveau tellement surélevé --[ 0.65 ml

qu'on avait dû prévoir une espèce d'escalier. Un triple ressaut tenait lieu de marches

ct permettait une montée (ou une descente) qui nécessitait une cr-rtaine souplesse de

ceux qui empruntaient cette voie. Entre celle-ci et la paroi

nord, deux banquettes de briques (haut. totale: 1,27 m) se [:J'r 39
chevauchaient, laissant un vide couvert en encorbellement.

Nous ne savons comment expliquer cette adjonction.

Fig. 19ï.
Salle 39.

o:,-- -----

('II cl'ramique.

Fig. 198. -- Salle 39.

S~'SI("IIIl' d,' ve nt.ilat.ion

ou de capt.a tio n d'l'ail,

@

Cette pièce n'aurait pas présenté grand intérêt si

elle ne nous avait fait connaître une «urio use installa

tion. Dans le mur nord ct tou t pri's dr- la pOI'l (' 3~1-::8.

une canalisation verticale (fig. 198). fait (' de manchons

de céramique emboîtés l'un dans l'autre t diam. : ().~!lllll.

avait été noyée dans la maçonnerie Elle -;"arrêtait à

une cinquantaine de centimètres 1 au-dessus du ni vrau
du sol. Sous le conduit, on avait pla('(', un petit soch-.

fait d'une assise de carreaux cuits, deux à lint èrir-ur

du mur, deux à l'extérieur pt dt·bordant d'autant dans

la salle. Sans ('e détail, nous aurions intl'l'p"('l(" l'aména

gement comme un système de ventilation..\ V('(' lui, on

a l'idée d'Lm récipil'nt qut' l'on aurait placé là, pOUl'

l'Pcueillir à la saison des pluies, l'l'au tombée sur la terrasse et qui s",'xpliqIlPrail

d'autant mieux en ('l'l endroit qu'on était à quelques pas de la piscine dont il

avait hir-u fallu prévoir le ro mplissage. Peut-être d'ailleurs, la canalisation sl'r-

Salle 39 (fig. 197). Cette salle (5,80 m X 3,05 rn) commu

niquait avec la salle de réception 34, par une porte (1,15 mi.

pouvant être fermée (pierre de seuil à l'angle intérieur gauche).

LI' bloc (diam. : 0,30 m ) était à une profondeur de 0,65 rn, dans un logement dont

l'encastrement était fait de briques cuites, soit placées en oblique, soit arrondies après

cassure. L'autre passage, vers :38. était plus étroit

(0,60 m) et sans pierre de seuil.
Le sol était en terre battue reco uve rt e d'une

couche de plâtre gris. Les murs avaient leur enduit

en boue et paille, avec à la base, une plinthe en hit ume

(haut. : 0,14 ml. Le passage 39-34 {lait hitu rue, mais

la plinthe était en plâtre blanc (haut. : (),;l:: m), iden

tique ainsi à celle de la salle 39. L'incendie avait un

peu partout laissé sa marque, mais surtout sur Il' mur

ouest.
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vait-elle à cette double fin : captation des eaux en hiver, rafraîchissement et

ventilation en été 1

Salle 48. On ~' arrivait par la salle 38 à la piscine. Il s'agissait encore d'une

chambre destinée aux ablutions. Une baignoire (long. : 0,83 m; largo : 0,65 m; haut. :

0,70 m) était en place à l'angle nord-ouest. Le sol était dallé sur toute sa surface

(4,60 m X 3,10 ml, de beaux carreaux cuits (36,5 X 36,5), assemblés avec la plus

grande régularité. A l'angle nord-est, subsistait une installation en briques crues,

revêtues de bitume et disposées en retraits successifs. L'ensemble qui mesurait 0,95 III

X 0,75 m X 0,95 m, était trop mal conservé, pour qu'on pût y reconnaître quelque

chose de précis.

Entre cet aménagement et la porte à l'Est, on retrouvait l'installation de briques

cuites signalée dans la salle 38 et qui occupait toute l'épaisseur du mur mitoyen 38
48. Jle forme rectangulaire (1,70 m X 0,85 m) (fig. 196), elle était intérieurement

creuse d'une cavité, elle aussi rectangulaire (0,91 m X 0,43 m), ayant l'allure d'un

four. Les briques du fond portaient des traces de fumée. A l'angle gauche de l'entrée,

un trou (diam. : 0,23 m; prof. : 0,55 m) s'enfonçait dans le dallage. Sans doute répon
dait-il à un système de' fermeture.

Une pierre de seuil non enfouie, à l'angle intérieur gauche d'une porte (larg. : 1 m)

ouvrant vers le ~ord, attestait une fermeture bien légère. Un escalier de briques

cuites, de cinq marches (chacune haute de 0,15 ml, occupait la largeur du mur inté

rieur. On arrivait grâce à lui, au niveau d'un chemin de ronde, qui longeait toute

la façade nord des appartements privés, passant ainsi et successivement à la hauteur

des chambres 48, :}~. 37, 36. Après quoi, il se coudait à angle droit, repartant suivant

un axe nord-sud et retrouvant la rampe carrelée, signalée précédemment 2. Ce che

min de ronde était en terre battue, sauf sur un petit secteur, à hauteur de la cham

bre 38, où il y avait un élément en carreaux cuits. D'une largeur moyenne de 2,40 m,

il se rétrécissait ensuite, au fur et à mesure qu'on s'avançait vers l'Est. Sans doute

pouvait-il servir à assurer la surveillance du bloc architectural, bien protégé de ce

côté par un mur extérieur épais de 8,40 m. Le roi aussi, a pu y faire quelques prome

nades à ciel ouvert, quoique entre deux murailles, mais en tout cas, en toute tranquillité

et à l'ombre, la plus grande partie de la journée, ce qui était certainement apprécié.

Salle 32. A l'angle sud-ouest de la cour 31, d'où l'on y parvenait par une porte

(Iarg. : 1,15 ml, pouvant être fermée (pierre de seuil à l'angle intérieur droit, prof. du

logement: 0,60 ml. Toute la chambre présente la trace de multiples remaniements,

aussi bien dans le gros œuvre (le mur ouest est fait de deux, sinon trois murs accolés),

que dans l'installation se rapportant à une évacuation d'eau. On trouve en effet les

1. I "n syst ènu- de ventilation apparenté, semble avoir é-té retrouvé à Nimrud, par Mallowan qui parle des

"usual J'PCCSS(" in the walls for ventilation» (Iraq, XIX ('1957), p. 2ft). Pour cette question de la ventilation dans

l'architecture mésopotamienne, autique et moderne, cf. aussi A. B.\.DAWY dans JNES, XVII ('1958), p. 126-128.
2. Supra, p. S/r.
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restes dr~ de ux systèmes (fig . 199). Dans l' un d ' eu x , il s 'agit de mmen er t l'i '~ prof ond é

m ent l' eau r ecu eillie su r les terrasses. Celle -c i captée en hau t. éta it ce n t ra lis ée d a ns un e

ca n a lisa t ion v erti cal e fa ite d ' élém ent s d e céram iq ue, n ov és d ans la m a çonn erie et

about issa n t d ans un large p uisard en a nneaux d e cé ra miq ue superposés , jusqu 'à un «

profo n de u r d e 10 m ètres. L e d eu xi ème système m ettait en œ uv re la ca na lisa t io n en

Fig. I!J!J. -- Sa lle 32. D ra in devac uat.ion en céra m iq ue I ii gauch e 1

c l tr oll de puisard i.à droi t e).

1111)('s d e l'éra miq llP (lo ng. : 0,80 Ill ; diam. infér . : 0,25 m : super. : n,:\~ m : (·'p ai s . : n,w1 m )

se mboîtnnt l'un d a ns l' a u tre et a ssem b lés en très forte prnt e. Le point d l' (!t" pa l't

nva i t 1"1 1" d él.ru it., P r-ut -ê t.n- s'agissait- il dun (l' . -c.?

Dan s If' mur s ud , o n avai t install é d eu x p et its pl ac ard s (n ,:;! l 111

n,:2 ;-) m X 0,22 111: n, : ~~~) III X 0 .:2~ 1 rn X ().:2 :2 m l, à l , ~iO 111 du p a vr-u u-nt . CI'!lIi-l'i

nv ui t ("\ 1" lui t d e oru-rcaux ruit s \:1;) X Ji) : 33 X 33), rr-co uvc r t s dunc l,()tll'hl' d l' hi t u nu-.

L es mu rs. ond uit.s dl' hou e 1'\ p n ill e hach ée. avec co ut -he su pt'l'lil'il'llP dl ' l'h,\IIx,a va il' ll l

l'q :u 1111 1'1'111'01'1 à la h us r-, u vr« UIH' ligne d e In-iqu es pl a cé es dl' (·halllp . Pal'·(It- ~ ~lI ~.
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courait une plinthe de plàtre (haut. : 0,40 m), que l'on retrouvait naturellement dans

le passage :32-3l, carrelé et plàtré. Ajoutons que les deux parois étaient ornementées

de la frise en bleu de cobalt. Ainsi, l'harmonie de la cour 31 était partout sauvegardée.

Jusqu'à présent, dans ce bloc architectural, nous n'avons pas encore retrouvé

les chambres où avec la plus grande vraisemblance il devrait être possible de dire:

voici « la » chambre du roi, voici « la » chambre de la reine. Cette localisation, croyons

nous, peut maintenant être précisée avec une probabilité qui confine à la presque

certitude. En effet, nous situons le roi et la reine dans les chambres 46 et 43 que

l'on n'atteignait d'ailleurs encore et c'était tout naturel, qu'après avoir traversé

une ou deux pièces intermédiaires.

@

Fig. 201. - Salle 40.

Cavités murales et plinthe bitumée.

Fig. :200.- :-:'allc, 40, 41.

Salle 40 (fig. 200). On ~' arrivait de la cour 31, par une porte (larg. : 1,15 m) qui

pouvait être close. l'ne pierre de seuil fut en

effet retrouvée (diam. : 0,30 m), dans un

logement en briques cuites (prof. : 0,65 m),

à l'angle intérieur nord-est. De l'autre côté

de la baie et sur la paroi est, on remarquait

les deux gros trous (fig. 201) dont nous

avons vu qu'ils se rapportaient à un méca-

nisme de verrouillage (haut. au-dessus du
niveau : 1,4;) III et 1,;-)(1 m; diam. : 0,20 m et 0,2.5 m; prof. : 0,25 m et 0,75 m). Sur

la même paroi, un petit placard mural (0,32 m X 0,.30 m X 0,40 m), à 1,40 m du

sol (fig. 201). Sur le mur nord, installation identique (0,35 m X 0,30 m X 0,40 ml.

Le sol (4,40 m X 2,80 m) était recouvert d'un dallage posé avec la plus par
faite régularité, gràce aux carreaux d'un module uniforme (36 X 36). Au bas des
murs, revêtus de l'enduit en hou c

et paille hachée, une plinthe en

bitume (haut. : (J,Og ml. Par contre,

dans le passage 40-31, le sol et la

plinthe (ici haut. : 0,40 m) étaient
en plâtre bien lissé.

L'incendie avait laissé des traces

violentes. L 'enduit brûlé, avait pris

une teinte ocre rouge et l'environ

nement du seuil était jonché des
morceaux d'un poteau carbonisé.

l'ne abondante céramique ap

partenant aux séries habituelles (jar

res à anse bifide, jarres à lH'c trilobé
et à anse, jarres à anse 'l'attachant

au col ), avait été rnt.reposé« dans
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cette pièce. Elle fut retrouvée complètement fracassée par les éboulis. l' ne trentain,'

de tahlettes (comptes variés, huile, moutons, vêtements) furent ramassées.

Fig. :.!/I:.!.

:-;alle Il:.!.

t

Salle 43 (pl. XL, 1). Une di-s plus soignl'I's du Palais

(Iig. 2o:r). Presque carrée I fl ,60 m x: ",,-)) rn) pt d'UII('

superficie assez restreinte, ellc était pourtant 1)('1'('("1' dl'

qunt.n- portes, une par paroi. Le sol était l'n plût r« hu-n

lissé, posé sur un daIlag,' l'Il ca n-e a ux cuit s..\ l'allgl!'

sud-est, une zo nc rel'tangulairp 2,~),-) m " 1.20 III 1 avait

Fig. 203.

Challlhl'l' de la l'pinp \'t~1

l'I salle dl' huins 't:).

Salle 42 (fig. 2(2). Encore une pii>('e intermédiaire 14,1)() m >~ :1 Ill).

IJ{'ITép de trois portes, une (Iarg. : 1 m) "ers 43, l'autre !Iarg. : 1 m )

vers 40, la dernière (larg. : 1,05 m) vers 46. Deux de cr-s portes pou

vaient être Ir-rrnées : au Nord, vers 46 (pierre de seuil, dans un loge

ment profond de 0,38 m); au Sud, vers 43 (pierre de sr-u il , dans

un logement profond de 0,6U m). On rr-rnat-q ua it sur la paroi sud,

à 1,10 m du pavement, le trou (diam. : 0,16 m; prol'. : U,tll m) en relation avec 1111

système de verrouillage.
Le sol était recouvert de carreaux cuits (:35,0 X :l~),;): :\1) X :16) assc mhlés nvr-r

le plus grand soin. Ce dallage était de plain-pied avec cc-ux dp "0 et de ft/;, mais l'II

contre-bas de 0,09 m avec celui du passage 42-43 (la différence étant cpIlc dl' l'vpais
seur d'une assise de briques ct du 1'('V('lplllpTlt l'Tl pH\II'('

L POSt', par-dessus).
La pièce avait été ornementée d'une d ècurat io n

peinte rappelant celle qui sr- l'l'trouvait dans I('s salles

contiguës, 46 et 43. Dans le passage 42-4:3, on l'I'IlIaI'

quait une triple bande, Ol'l'P-I'ougt' l'lair, noir, O('J'p-I'Ollg('

clair. Dans la salle 42, sur le mur est, il n'y avait plus

qu'une bande, ocre-jaune. Le bas des murs était souli

gné pal' une plinthe en bitume (haut. : (1.10 m ).

Salle 41. Pièce intermédiaire (3,50 m X 2,95 mi, percée de deux portes, une

(larg. : 1 rn) vers 40 (pierre de seuil, dans un logement profond de 0,30 m. à l'angle

intérieur droit), l'autre (larg. : 1,10 m) vers 43, pièce ornée de peintures. Le sol était

soigneusement recouvert de carreaux cuits 13.5,5 X 3.J,5: 36 X :36), les murs enduits

de boue et paille hachée, invisibles sous une mince couche de chaux blanche.

A nouveau cette pièce qui ne devrait servir qu'à assurer des communications,

était jonchée de céramique, cassée sur place par les effondrements.

Nous avons dénombré : 98 jarres à anse bifide, 3 jarres à anse et à

bec verseur, 3 jarres à anse s'attachant au col.
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par-dessus les briques et le plâtre, reçu une couche de bitume (fig. 204). Une décli

vité très nette annonçait un puisard dont l'orifice apparut sous une brique percée

d'un trou circulaire. Alors que les murs avaient partout une plinthe en plâtre (haut. :

Fig. 204. - Chambre de la reine (43).
A droite, installation bitumée. Aux murs, peintures.

0,20 m), se terminant en biseau, celle-ci à l'angle sud-est, avait été recouverte de

bitume, pour mieux être protégée contre l'eau.

Ce qui apparaissait le plus remarquable dans cette chambre, était l'ornemen

tation murale, étonnamment conservée sur les parois nord, est, sud, un peu moins

du côté ouest, où l'élévation était beaucoup moins satisfaisante.

Cette décoration avait une unité évidente, qui l'apparentait d'ailleurs avec

celle que nous avons rencontrée précédemment sur les murs de la cour 106. C'était,

ici et là, le même principe de la juxtaposition des bandes polychromes. Le fait que

nous la retrouverons encore dans la salle 46, n'est certainement pas le résultat d'un

hasard. Cette similitude d'ornementation rapprochait les deux pièces. :\ous essaye

rons de l'interpréter plus loin.

Salle 45. Communiquant directement et uniquement avec la salle précédente

par une porte (larg. : 1,10 rn}, pouvant être fermée (pierre de seuil à l'angle intérieur

sud, à 0,35 rn au fond d'un logement en briques scellées au plâtre), il s'agissait d'une

installation de bains (pl. XL, '!.), la plus parfaite par le raffinement qui avait pré-
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sidé à son aménagement. La salle (6,80 m X 3,30 m ) était divisée en deux parties :

au .:'lord, avec un dallage de carreaux recouverts dl' plâtre: au Sud, avec un dal
lage identique mais avec un

revêtement de bitume, puisque

c'était la zone des ablutions. On

y voyait contre la paroi

(fig. 205), deux baignoires en

céramique, enrobées dans du

plâtre recouvert de bitume et

séparées l'une de l'autre par

une petite banquette munie d'un

ucco udoir proéminant, ce der

nier en plâtre seulement.

A l'angle sud-est, un acces

soire en céramique, la base en

forme de clochr-, le sommet

paraissant s'achever en eoupe,

où nous avons cru reconnaître

:,alle de bains '15.Fig. 205. -

un cha uffe-ea u. li fallait en réa

lité le rt-Lourner : la cloche deve

nait LIn réceptacle où l'on met

tait l'eau; le sommet redevenu

une base, avec ses perforations,

1«nait lieu dl' foyer.

La region bitumée aux

environs des baignoires était en

forte pente. Celle-ci amenaitl'eau

à évacuer, vers le trou d'un

puisard s'enfonçant à 12 mètres de profondeur.

Voici les dimensions des baignoires et du « chauffe-eau » :

a) baignoire ouest: longueur l,OS rn (de bord à bord); 0,91,-)

0,67 Ill: profondeur (1,66 m.

ni 1 int ér.j : larg,'ur

h) baignoire est: Iongueur Ll.Sà m (de bord à bord); 0,74 rn r in t.ér.j : largeur

0,61 1I\; profondcur 0,G5 m.

c) « chaufTe-eau )) : diamètrc 0,63 m (oxtér.}: 0,,-)7 rn t int er. J,

Eni 1'(' les d cu x baignoires, nous avons mentionné une banqur t u pt un <II','IIU

duir. Yoi('i leurs d iuu-usio ns respectives :

d) hn nquet II' : longucul' n,GO Ill; lal'geur O,:j~) m : hnut.-ur O,:Hl III.

l') al'('oudoil' : longueur 0,1,-) III (d'avant en arrière): hn ut cur O. LO Ill: ("paiss"1I1'

0,10 1I\ <1 0, Ul Ill.
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Les murs avaient été end uit s de boue et paille haché e avec revêtement en plâtre.

Les plinthes éta ient en pl âtre, mais dan s l' en vironn em ent des baignoires , le maté

riau avait é té re couvert de bitume. Leur hauteur n 'était pas uniforme : au Nord

(1 ,313 m : à l'Est , 0,24 m : a u Sud, 0,28 m ; à l' Ou est , 0,31 m à 0,38 m .
Il est regrettable qu e l'érosion accent uan t la de stru ction, ait autant abîmé

le gros œ uv re . Les murs n 'a vaient plus, cont re le r empart oues t, qu 'une hauteur

variant entre 0,50 m et 0,80 m . Ainsi on pouvait sortir de la sall e et en même t emps

du Palais, en un e seule enja mbée et sans diffi culté aucune. On y p ouvait en t re r

F ig. 2(1). - Chambre du rOI (46).

de mêm e façon et ce fut souvent la VOle empruntée d e n os jou rs , par des tourist es

ou vi sit eurs pressés.
Tou t le sol de la cha mb re éta it jon ch é de céra miq ue cassée, en très gra nde partie

de la sér ie des plats, à la rge rebord. Cette fois enc ore , on s'expliq ue mal ce dépôt

de va isse lle dans un e salle de bains, pas plus qu e nous n 'a von s compris cette profu
sion de jarres , dan s des pi èces qui n 'étaien t que des ves t ibules et servaie nt av ant

tout à ass urer des com munica t ions. Cela aurait dû ex clure pareil enc ombre me nt.

Dernière obse rvat ion: à l' an gle de la po rte, on voya it encore la trace lais sée

'3Ul' Il' mu r , par la co mbus t ion du mon t an t de bois, b ascul é en obliq ue et res té coincé

dan s le logem ent de la pier re de seuil. L 'enduit du m ur av ait brûlé, exacte me nt à
cet emplace me nt et la plinthe en bitume, à Cf' contact, av ait fondu et coulé.

Salle 46. Sa décor ation l'apparente direct em ent à la cha mbre 43 dont elle

ncst sépa rée qu e pa r la pi èce interm édiaire 42 (fig. 206 ). De superficie plus co ns i-



Fig. 2117.

Chambre du roi.
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dérable (9,45 m X 6,30 rn}, on y pénétrait par une porte (larg. : 1,10 m ) placée à

l'angle sud-est (fig. ~(7). C'est de ce côté, que les murs ét.aient les mieux conservés

(haut. : 2,70 m), car l'élévation de la paroi ouest passe

de 1,10 m (angl(~ sud-ouest) à 0,20 m (angle nord-ouest).

C'est a ssez dire que là il en l'este fort peu.

Toute la sa ll« 46 était dallée de carreaux cuits

(36 X 36), assemblés av ec le plus grand soin, au niveau

mêrne de la salle 42. Les murs avaient l'enduit habituel,

de boue et paille hachée, masqué par une mince couche

de chaux. A la base, courait une plinthe en hit.uru«

(haut. : 0,12 rn}, La décoration murale (fig. 2(8), iden

tique nous l'avons dit, à celle de la chambre 43, était

faite de la triple bande polychrome (noir, ocre-rouge,

noir), qui n'avait pas été exécutée partout à la même

hauteur. Il y avait en effet un décalage assez sensible

et certainement voulu, non seulement, de paroi à paroi.

mais parfois aussi sur la même paroi. :\ous avons ainsi

noté ces hauteurs différentes, en fonction du dallage: mu!' est. l ,;ï~;) m : mur sud

angle de la porte, 1,49.5 m ; mur sud, de gauche à droite. d'ahord 1,~:~ m e nsuit o

1,28 m.

Au milieu de la bande ocre-rouge, nous relevions comme dans la salle 4:3, ('l'S

@

Fig. :201-\. Chambre du 1'01. Peintures murales décalées.

trous (',II'1'("S (5 l'Ill dl' (,()t(~: prof'. de ;) rm à l::11'11l). espacés régulii'l'l'lIll'nl rn t r« l'UX

de OJ)() IJI, qui auraient sei-vi. suivant no t rr- interprétation, ù Iixer un niot if ()l'II(''

nu-n t ul l'Il n-lief'.
.\ rangll' surl-uuost dl' la salk Id), s"ouvruit pal' u tu- port e dt' 1,1;-; m de largl'.



Fig. 210. - Srtlle ~7.
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un petit réduit oblong (3,13 m X 0,80 m), au sol non dallé, en contre-bas de 0,12 m

par rapport au niveau du carrelage. La plinthe que l'on suit sur toute l'épaisseur

(1,5:) m) du passage, cesse à l'entrée de la salle. On peut se demander si le sol de

celle-ci ne correspondait pas à un ancren niveau de la grande chambre. En effet

27.. 1

Fig. 209. - Chambre du roi. Plinthe décalée.

en étudiant la base de la paroi ouest, nous avons retrouvé sous la plinthe corres

pondant au dallage, une plinthe inférieure, faite d'ailleurs de deux décalages (fig. 209).

Si l'on peut admettre ce procédé dans une frise, on ne se l'explique plus quand il
s'agit d'une plinthe, sauf bien entendu dans le cas d'un monument à paliers succes

sifs. :\ous nous bornons donc à rapporter nos constatations.

!\'ous déplorions d'autant plus la dégradation du mur ouest, qu'on y avait
autrefois accroché un curieux monument en bois, que nous avons appelé « l'étable » 1

et qui fut retrouvé effondré sur le dallage de la salle .

.\ propos de cette chambre, signalons que plusieurs tablettes économiques

recueillies dans les salles 110, 79, 5, indi
quent que le roi surveillait « dans le Divan»

ou dans la « Chambre à coucher », la
remise aux orfèvres, des métaux précieux 2.

Salle 47. A l'angle nord-ouest de la
salle 46, vis-à-vis du réduit décrit plus

haut, une petite pièce (3,80 m X 3 m)
était aménagée (fig. 210), comme une

annexe. On y arrivait par un passage
(Iarg. : 1,20 m ) non fermé. Le sol était entièrement dallé de grands carreaux

(.36 X 36). Au bas des murs, une plinthe en bitume (haut. : 0,15 ml.

Snl1 trait digne d'être noté: sur une brique (fig. 211), un dessin incisé, fait
de deux figurrs distinctes, relatives à un jeu du tvp« de ceux qui se sont déjà ren
contrés dans la co ur 154 3

1. Syr/a, XYII (1936), pp. 27-29 el rnme 2, Peintures murales.

2. BOTTERO, .IRJ!'!', vrr, § 19.

3. Supra, p. 13.



Fig. ~l2.

:-;;)lles 'l'I et ~ï.

De cet.t e salle en hordur'f' du Palais, les murs ont presque totalement subi les

méfaits de l'érosion. On ne note que 0,15 m à l'angle nord-ouest. (J.:)() m au nord-

t><I 1 1 D<J 1 1 ~

Fig. 211. --- Salle 47 . .Ieu gravé sur brique.

est ct comme les remparts sont tout aussi abîmés, on n'a plus a ucun e idée de ('1' qll('

pouvait représenter ('('tte masse angulaire qui s'avançait telle une ("ll'av(', do mi

nant le flot des maisons.

Il ne l'l'ste que deux salles (27 et 44), pour en avoir fini avl'(' Ct' bloc architectural.

Toutes deux ne servaient daille urs qu'à assurer un passage et des co tnmunicat.ions.

Salle 27. Cette pièce (5,30 m X 2,70 m) (fig. 212), était percée d- dr-u x port os :

à l'Est, vers 26 (larg. : 0,90 m) avec une pierre de seuil à l'angle irrtèricur droit (Iog('

ment profond de 0,25 m); au Nord, vers 44 (larg. : 1 ml, sans Ier me ture.

Le sol était de plâtre posé SUI' un carrelage en briques. L'rie plinthe en plâtre

(haut. : 0,40 m) se retrouvait au bas des murs du passage 27-26. mais pas dans la

chambre 27. Elle reprenait (haut. : 0,25 m) dans le passage 27-44. Les enduits étaient

en houe et paille hachée. L'exécution avait été partout très soignée.

Salle 44. Une des plus petites du Palais (1,72 m X 1,65 m) (fig. 212), qui nf' s'expli

que que par une succession de remaniements archit ec

t.uraux. PPI'('{'(' de deux portes (larg. : 1,00 m) vis-à-vis

l'une' de l'nu t.rr , elle assurait la communication dans le

sens S.- N. L'exéj'ution en avait été très soignée: sol

('n plûtre Jl(lS(~ SUI' un lit de briques, enduit mural

l'('('OIlV('1'I de chaux, plinthe en plâtre (haut. : 0,2,-) mi

s'ach('vant l'Il biseau. ,\ ce propos, on remarquait ce

d(~lail dl' 1('chniqu(' : sur la paroi est, on avait o mis

d'enlever le n-hut du biseau (fig. 213), ce qui donnait une rain ur« t out en allg

nH'ntanl la hauteur d(' la p lint he. Il fallait éviter dint erprét er ('1' ('J'PUX, j'(llllllll' lP

(h'p<l1'1 d'lin pure nu-ut sllpérietl\' en plât n-.
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Fig. 213. -- Salle ti4.

Plinthe inachevée.

~ignalons aussi que les sols des salles n et 44 avaient été faits au cours de la

même opération, postérieurement à l'établissement du sol de la salle 43. En effet
('e dernier, à la ligne de raccord, passait par-dessous

ct sa teinte différait.
Tels étaient les appartements royaux. Au terme

de cette description, on accordera sans doute qu'ils

constituent une parfaite unité architecturale. Le soin

qui a présidé à la construction, le raffinement qui

apparaît dans certains aménagements, permettent à

notre sens de tenir pour certaine, une attribution

que nous avons proposée dès le dégagement achevé 1.

:\ous avons cru pouvoir préciser davantage : ouvrant

sur la cour « bleue » (31) (fig. 214), la salle 34 est

nettement une pièce de réception, mais où loger le roi

et la reine? Les deux chambres 43 et 46 répondent

parfaitement à cet office: elles se trouvent en bordure du rempart et à un endroit

où il est infranchissable, mais surtout c'est là que l'installation est la plus minutieuse,

la plus confortable, la plus étudiée. Chambres ornementées, salle de bains luxueuse

t out.e proche - il n'y a qu'une porte à pousser pour passer de la chambre au lieu

cr

33

34

Fig. 21r.. - Les appartements privés du 1'01.

1. « Appartvrne n rs privés du prince Pl de sa Iamillo H, SYl'ia, XYII ("1936), p. 18, 326; Ma,." une ville perdue,
p. Hi!.
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des ablutions. Séparera-t-on roi et reine? Dans ce l'as, au roi on attribuera la chambre

la plus grande, la plus spacieuse, celle au l'étable 146), à la reine la pièce la plus intime

(43), Ou au contraire si l'on considère cet éloignement comme beaucoup trop con

forme à cr-rt ain protocole occidental, roi et reine logeront ensemble dans la salle ~(3,

la sallr- dl' hai ns 45, aux deux baignoires, étant nat.urcllement à leur disposition.

Ce qui inciLerait à choisir cette deuxième formule, c'est le fait que dans la chambre 4:3,

il Y a à l'angle, un coin bitumé et un puisard tout proche. Peut-on admettre que dans

une « chambre » on se soit livré à des ablutions? D'un autre côté, cette pièce l'st si

parfaite, si soignée, qu'on peut difficilement supposer qu'elle n'ait été qu'une \'111

gail'f' (( salle d'eau »! A ussi nous n'hésitions pas il y a quelques années, à :- loger la

reine 1 et aujourd'hui encore nous hésitons à l'en déposséder. li :- a parfois comme

('l'la, sur un chantier de fouilles, certaines intuitions plus fortes que tous les raisonne

menLs et un contact prolongé et multiplié avec les monunu-nt s est souvent plus

révélateur que le seul examen d'un plan, loin des réalités. Lorsque les deux s\ ajou

tent, on aurait tort de ne pas se laisser conduire et de ne pas oser co urtr ('1' l'lsque,

(,'est-à-dire soi-tir de lirnprècisio n 011 cie l'iru-ert it ud c.

1. Syria, XVII (1936), p. 326.

1\



CHAPITRE IX

LES ECOLES

(Pl. XLI-XLII)

Entre les appartements royaux et le quartier des fonctionnaires, nous avons

dégagé deux salle" caractérisées par des aménagements jusqu'ici jamais rencontrés.

Il s'agissait de petites banquettes disposées tels les bancs d'une salle de classe. Après

a voir quelque peu hésité devant une interprétation qui pouvait paraître participer

davantage à nos conceptions occidentales qu'à des pratiques orientales, nous avons

proposé de reconnaître là des écoles. Il est bien évident que les « élèves » risquaient
de ressembler fort peu aux écoliers d'aujourd'hui et que ceux qui s'assirent sur ces

bancs, les apprentis scribes, n'étaient pas toujours des enfants. Certain aussi, que
l'enseignement a dû être donné suivant des règles bien différentes de celles qui régissent

nos systèmes scolaires 1. :\"empêche que dans un Palais où nous retrouvions des

tablettes par milliers et même dizaines de milliers, il était de toute nécessité qu'il

y ait eu, disponibles, un fort groupe de spécialistes instruits de la science difficile

des signes. Il n'était nullement insolite que dans le Palais même où cette science

était mise à l'épreuve, les rois aient prévu des locaux où l'on formerait ceux qui
auraient à lire ou à écrire. Jusqu'à présent, quand dans une ville antique, on a cru

devoir reconnaître une « école », rien dans l'aménagement 2, ne permettait d'identi
fier une salle plutôt qu'une autre, avec le local où ces apprentis avaient dû recevoir

enseignement. A i\Iari, pourquoi nous serions-nous dérobé devant cette interpréta

tion, en nous refusant à accepter que ces banquettes alignées, eussent pu servir

à autre chose qu'à permettre à des gens de s'asseoir, tout en recevant des leçons

d'écriture sinon de calcul 3.

1. Pour cette question, C. J. GADD, Teachers and Students in the Oldest Schools.

2. Il faut pourtant signaler une « longue banquette de briques et, contre elle, deux rangs de boîtes en bri

ques )J, d'une salle du palais de Nimrud , JliIALLOWAN, dans Iraq, XV (1953), p. 33 et pl. IV, 1. Exception qui confirme

la règle.

3. No tre interprétation a ôté contestée par J. LAUFFRAY,dans B. Or., 1951, pp. 163-16 l. , avec notre réponse,Syria,

'\ XIX (1952), pp. 17.5-176. Elle a été admise pal' un sumérologue dont on ne contestera pas l'autorité, C. J.GADD,

op. cit .• p. 25 « Perhaps the most convincing of ail apartments variously dubbed schoolrooms by excava tors are

1"'0 adjoining rooms uncovered in the great palace at l\Iari », S. N. KRAMER, From the Tablets of Sumer, p. 8, admet

l'identification, mais avec un doute cal', "'t'rit-il, « aucune tablette n'a été trouvée dans ces chambres », C'est là une

erreur matérielle, puisque la découverte de tablettes nombreuses et de « matériel scolaire» fut signalée pal' nous

immédiatement, Syria, XY II (1936), P: 21; Mari, une ville perdue, P: 168, Cette erreur a d'ailleurs disparu dans

"édition française du livre de Kramer, L'Histoire commence à Sumer, p. l.8,
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Salle 23 (Pl. XLI, 1). Cette pii:('c (fig. 215) servait d'anti

chambre aux écoles (pl. XLI, 2). Elle assurait aussi une com

munication entre ('es dernières et plusieurs quartiers du Palais:

avec les appartements royaux au .'\ord, la cour 106 à l'Est,

le S('('tPlH des fonctionnaires au Sud. Qu'on examine le plan et

J'on verra que cette salle s'imposait et qu'elle ne fait nullement

double emploi avec la salle 109 qui la prolongeait à l'Est.

De forme rectangulaire (9 m X 3,60 ml, elle avait origi

nairement été percée de quatre portes: vers 109 (larg. : 1,40 m)

et par elle vers la cour 106; vers 19 (larg. : 1,15 m); vers l'école 24
(larg. : 1 m). Le quatrième passage vers 26 et les appartements

royaux, fut ultérieurement muré. Il n'existait qu'une pierre de

seuil, à l'angle intérieur nord-est, dans un logement profond de

O,:~S m. Ainsi toute vue pouvait être supprimée, de la cour 106
ou vr-rs elle.

La salle était dallée de carreaux (33 X 33; 31 X 31) parti

culièrr-ment usés et qui semblaient avoir gardé la trace dr-s

pas innombrables qui s'y étaient posés. ~Iais le gros intérêt de

('pU(' pièce était la marque indubitable laissée par un escalier

J
.or +

r----

-

1"

1

Fig. 215. -- Salle 2:1.

antichambre
des /·(·ol.,s.

Fig. 2!1i. Salle 23, Plan et coupe dt' l'escalier mont ant il la t errussc.
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plaqué l'antre sa paroi sud (fi g. 216). Cette montée à l'étage ou à la terrasse, était

entièrement en bois. Les marches calcinées par l'incendie n'avaient pas entièrement

disparu, puisque leur accrochage dans le mur avait subsisté, sous forme de charbon

(fîg. :217). Tout était si net qu'il fut facile de comprendre l'agencement. Au départ

et à l'angle sud-est, un palier carré (l,OS m X 1,10 m) haut de 0,30 rn, fait de briques

crues, avec parement en briques cuites, placées de champ. De ce palier, on avait

accès à l'escalier lui-même. Large de 1,35 m, il prenait appui, d'une part, contre le

mur sur un ressaut du mur (larg. : 0,45 m) en briques crues, de l'autre, sur une pou

traison disposée en oblique, avec support en bois. Chaque marche, profonde de

Fig. 2Li.- Salle 23. Restes de l'escalier. Vue vers le SuC!.

0,30 rn, était haute de 0,15 m. La cage de l'escalier était creuse et servait de
resserre pour des jarres. Les murs n'étant hauts ici que de 3,10 rn, il ne fut pas
possible de comprendre comment l'escalier débouchait et s'achevait.

L'existence d'une grande quantité de bois rend compte des traces abondantes

laissées par l'incendie. Sur la paroi nord, l'enduit en boue et paille hachée, était large

ment hrùlé. Sur la paroi sud, une des poutres du plafond en s'effondrant, avait laissé
en se consumant, une longue marque oblique.

Peu d'objets, sinon de la céramique cassée. De nombreux petits coquillages, du

tvpe dl' ceux qm seront ramassés dans l'école voisine, qu'il nous faut maintenant
décrire.

Salle 24 (pl. XLI, 3 et fig. 21S). Elle a une forme trapézoïdale (longs côtés:
13,30 m r-t 13,:2() m ; petits côtés: 7,40 rn et 6,S5 ml. On y pénétrait par une porte
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(larg. : 1,10 m) percée sur la paroi est et qui pouvait être fprmpp 1 pipr!'(' dl' seuil

en diorite, à l'angle intérieur sud-est). On se trouvait bien vite au milieu des banquet t es

(pl. XLII, 3), disposées de la façon suivante:

-~

I~

T

T

TT
:r

l

1

~

1

1

1 T TT l
1 i

1

,

r.\ 1 1
,." l

• 1 lIT

Fig. 21K. -- Salle d'él,nie 12~

Il

c-

- .......

bancs (à une ou deux places) (long. n,90 Ill:

5° contre J(' mur r-st., quatre

petits bancs (long. : O,S5 m : larg. : de

0,40 m à 0,65 m , haut. : (),:2~) ml.

L'intervalle ('r11l'1' les bancs était

variable (de 0,24 m à 0,:28 m en

moyenne) mais l'espace pouvait èt re

('lIcor(' moindre,' puisque nous avons

noté parfois seulement 0,21 m. Les

photos pris('~ montrent qu'il était

(·ppcndant possible de s'asseoir (pl.
XLII, 2).

Nous avo us mentionné plus haut une « barcasse ». \OUS <l\,IIIS d o n né ('(' 110111

à des récipiellts l'II céramiq ue (fig. :2Hl). de forme ovule. à rond p la t , l<lrg(' rPllol'(1

cl d- P('11 dl' profondeur. EIIE'S s(' rapport.ent à un mô me 1:"1)(" ;IVl'(' d('~ d iuu-nsio n

assez co nst uut cs : IOl1gU('III' O,3D m : largeur 0.22 m : hauteur O.O().-) Ill. \Oll~ l'Il aYOII~

rl'lroIlY(' :21 (17 iut a.-Lr-s, '1 remontées et cornplè tvs l m'lis 011 doit l'II njollll'l' 1 ou

:2 nu t n-s, co mpt c 1('1111 des rragIllenl~ é pa rs. Deux harcusscs étnil'Ilt ~III' 1111 ~Il..t(' d('

1° contre le mur sud, huit petits

largo : 0,45 m; haut. : de 0,27 m à
0,23 m) et sur un socle carré

(0,45 m X 0,45 m), une « barcasse ».

2° une travée de dix petits

bancs, décalés par rapport aux pré

cédents (long. : 0,75 m; largo : de

0,40 m à 0,55 m ; haut. : 0,25 ml.

3° au centre, dix grands bancs

(long. : 1,SO m; largo : de 0,40 m à

0,50 m; même hauteur) et cmq

autres, endommagés.

40 contre le mur nord, huit demi

bancs (long. : 0,90 m; largo : 0,45 m;

haut. : 0,25 rn}.
A l'angle nord-est, un aména

gement avec lin vide au centre,

difficile à interpréter mais où peut

être on pr-ut voir un co ll'rr-.
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« Barcasse »,

Fig. 2HI. - Salle d'école.

terre, les autres étaient éparses, soit sur le sol, dans les allées ou les espaces vides,

soit entre les bancs (pl. XLII, 1). La plupart contenaient de petits coquillages blancs,

peut-être utilisés comme « matériel scolaire », pour apprendre à compter. Quant aux

barcasses, elles ont dû être employées comme

réceptacles, pour la terre molle destinée à façonner les

tablettes.

La salle avait reçu un dallage fait de carreaux

(32 X 32) mais assez mal cuits. Les bancs, en briques

crues, renforcées par des briques cuites placées de

champ, furent construits sur le pavement. Dans la

travée centrale, au pied du 4e banc, une brique percée

ouvrait sur un puisard entièrement maçonné en

(gr -dl ,-~" pierre ct s'enfonçant à plus de 10 mètres de profon

~~~~l deur. Cette installation surprend au premier abord.

Elle peut, croyons-nous, s'expliquer, si l'on admet que

la salle aurait d'abord servi à une autre fin. Ce n'est

qu'après coup, qu'on l'aurait transformée en école.

Les enduits muraux étaient en boue et paille

hachée. Aucune plinthe ne courait au bas des parois. Tout était couvert, à en juger

d'après les traces d'incendie, sur les murs et le long des bancs sur lesquels la poutraison
avait brûlé après s'être effondrée.

Fig. 220. - SalIe d'école (25).
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3° contre le mur nord, sept petits
banc-s !long. : 0,80 m ; largo : (l,45 ml.

Salle 25 (pl. XLII, 4 et fig. no). En annexe de la précédente que l'on devait

tra verser pour y pénétrer, cette salle avait reçu un aménagement identique. On y
arrivait par une porte (larg. : 1,14 m) et

un plan incliné, dallé de briques cuites :

(34 X 34; 35 X 35), car il y a une diffé
rence de niveau de 0,30 m en plus (fig. 221).

Trois travées de bancs, ainsi répartis:

1° contre le mur sud, huit petits
bancs, à une ou deux places (long. : 0,90 m;

largo : 0,45 m ; haut. : 0,30 ml.

2° au centre, une travée de cinq

grands bancs à trois ou quatre places

!long.: 1,60 m ; largo : dr- 0,40 m à (l,50 m ;
haut. : 0,35 m) et de trois petits barre-s

!long. : 0,90 m : largo : 0,45 m ; haut. :
0,30 ml.
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Dan s l' all ée n ord et à la hauteur du cinq uième gt'a nd ha nc. m ais déra l é Yel'S

l'O uest, les re stes d 'un socle rec ta ng ula ire (0 ,65 m X 0,35 m j .

T rois barcasses fu ren t ramassées dan s cette sa lle (une en t re deux barn -s de la

paroi nord ; d eux, t ravée sud, dans l' all ée et entre de ux banquettes). C ne qu a t ri ème

avai t été a ba ndonnée sur le sol du passa ge 24-2;'). Un dallage recou vrait tout e la

Fi g, 221 , - Pa ssage réunissan t les deux écoles,

Sur Je dallage, une (( bar casse )J.

sa lle, l'ait d e In-iques d e 32 X 32. Comme dan s la sa lle 2![. les banquettr -s a vaie nt

é té «ons t ruites sur le pav em ent. Au cun puisard n e fu t rr-trouvé
Les murs avaient l' l' pl le m êm e end uit de bo ur- et paill e hat-h ée. .\u cunl' plinthe

ne co ura it au bas d es parois. Les marqu es de l'incen di e étaie nt part. ou t t rès net : ('.' .

mai s surtout co nt.r e la paroi sud et aux env iro ns d t' la porte.



CHAPITRE X

HABITATION DE L'INTEJYDAiYT ET DES FONCTIONl\TAIRES

(pl. XLV)

Dans un Palais de l'importance de celui de "'lari, cité administrative et politique

au cœur de la ville, il n'est pas illogique de supposer que certains des hauts fonction

naires pouvaient y avoir leur résidence. Il serait par exemple difficile d'admettre

que l'intendant du Palais 1 ait été logé ailleurs que dans cette enceinte. Or précisé

ment, au sud des écoles et à l'ouest de la cour 106, un quartier auquel ses salles de

bains confèrent un caractère d'habitation, pourrait parfaitement convenir. L'inten

dant du Palais y aurait été au meilleur emplacement, pour répondre à la fois aux

désirs et aux appels du roi (tout à proximité, à quelque 50 mètres au ~ord), tout

près aussi des scribes ou des fonctionnaires au travail, mais pas loin non plus des

grandes cours, de la salle du trône, où tout ce qui s'y déroulait n'échappait certaine

ment pas à sa haute surveillance. Pour ces diverses raisons, l'attribution de ce quartier

à l'intendant du Palais, paraît fondée, même si aucun texte ne vient encore la con

firmer de façon décisive.

::\ous y logerions aussi volontiers une partie du personnel féminin, dont les

tablett es économiques nous ont révélé tout autant que la variété, le nomhre impo

sant: quatre cr-nts femmes étaient employées au Palais. On ne songera pas à abriter

dans ce secteur une cohorte aussi imposante, mais sans doute, les femmes de haut

rang, qui à côté de Shiptu, la reine en titre, ont pu se partager les faveurs du roi.

L'abondance des salles de bains ... pourrait être un argument à invoquer en faveur
d'une occupation féminine des lieux 2

L'habitation qu'il convient maintenant de détailler est harmonieuse, bien com

prise, même si dans son exécution, on ne retrouve pas ce souci de raffinement qui

demeure un des traits caractéristiques des « appartements privé'> », Et il fallait bien

qu'il y ait cette nuance, car elle correspondait à la différf'nl'(' hiérarchique des occu

pants : ici, un grand commis et des hauts-fonctionnaires; là, le souverain.

1. Tel BabdiliTll, d ou t la corrcspoud auc« re t ruu vee a éU' pulrliée par.J. R. lù;PPET1, Correspondance de Ba&di

Lim, AUJ/'!', YI (1954), "oU" sommes parfaitement re nse iguès au sujet de l'administration ceut ia le à Mari, Elle

comprenait les chargés du Il'aires extérieures, les chefs des ser-vices intérieurs, les représentants des collectivités.

Pour tout cela, BOTTERO, dans .IRJIT, VII, § 5\.

:!. l'OUI' le persollliei féminin emplo~'é au palais (le Mari, cl R,HT, YI I, ~ 5{1 bis, M, Bottéro aurait re trou vé

en t re aUII'("8, les norus des « t ruis prr-rnièrr-s coucuhines » d u roi: Dam-!Jurâshi, Inibshina el. Belassunu.
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Cour J:) et salles environ na ntvs.
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IL\BI'L\'fIO.'l DE L'L\TE.'IU.\.'IT ET DES FU.'ICTIo.'l.'l.\lRE:-- 1~1:3

Ce nouveau bloc architectural 1fig, 222) est construit tre:,; régulièrt'ment u nc

cour oblongue IL)) autour de laquelle est ordonné un rang de «ha mbres. Par suite

dr- remaniements, une petite pièce (7) a été ajoutée, en annexe et hors de l'aligne

ment, qui primitivement faisait partie du bloc contigu, plus au ~ucl. que nous d érri

l'ons ultérieurement.

Cour 15 (pl. XLV, 2). Très spacieuse (fig. 222) et de forme oblongue 112"j() m

X 6,50 ml, cette cour était percée de quatre portes, placées en angle: deux, L'ôté

nord (vers salles 19 et 21); une, côté est

(vers salle 16); une, côté ouest (vers petite

cour 14). I ln très beau dallage de carreaux

(;)/.,5 X 34,5) recouvrait le sol, avec une

pente destinée à amener l'eau des pluies

vers un puisard en drains de céramique,

disposés verticalement. Les murs avaient

été revêtus de l'enduit de boue et paille

hachée, avec légère couverte de chaux blan

che. Une plinthe en bitume (haut. : 0,40 m)

courait au bas de chacune dl''; parois.

1)(' très violentes traces dinccndic

furent relevées. Nous devions constater à

nouveau que le rcvêtenu-nt mural du der

nier état, avait déjà pl} posé sur un

enduit brûlé. Preuve dl' deux incendies

destructeurs.

Salle 21. On y pénétrait de la cour

'15, pal' une porte (larg. : 1,2() m) fermant

de l'intérieur (pierr-e dl' seuil à l'angle sud

0111',;1, dans un logement profond de 0,45 rn).

ne forme presque carrée (4,35 m X 4,10 ml,

dit- était dallée de briques soigneusement

dispos('l'S, malgré des modules différents

(;1;1 X 33; ;l(),r) X 30,5). L'enduit mural était
d(' houp et paille hachée, rougi par l'incendie. t'nI' plinthe en lnt u tuc- .huu t . : lIA:: III

«ourni t lUI bas des parois, Innovation: la plinthe de l'angle sud-ost était l'('llfOl'l'l"('

par l'upp licnt.ion du nc nn t.tr , découpce à même hauteur iO,II:: Ill) et lii t u nu-c.

Salle 20. (>lle pièc« ([d~) m X 3,60 m) fait ofJiet' dl' " salit' d'l'au" t'al' t'[[l'

uvu i t son sol ('lllii'I'('nH'llt hit u mé, la couche isolnt rivo ayant été t'oult"t' sur dalla}.!l'

r-n rnrrt-uu x cuit s. I)c même, le passagt' 21-20 \larg. : Il,~,-) mr. était bit ume ui nsi que



temps.

Dans ce bloc architectural, on trouve

à plusieurs reprises, l'association de deux

chambres, l'une d'elles étant régulièrement

réservée aux ablutions ou aménagée

en salle de bains. C'est le cas de 21-20 que

nous venons de décrire, ce sera celui de

18-19, 16-17, 10-11,12-7. On aura rarement

vu pareille concentration d'installations

hygiéniques ou hydrothérapiques.

r
'---

Fig. 223. -- Salle 20.

Système de ventilation en céramique.

Salle 19 (fig. 224). Servait à assurer

les communications avec les appartements

privés et la cour 106. C'était pourtant

une pièce à ablutions (5,30 m X 3,85 m),

puisqu'à l'angle sud-o uest , le dallage de carreaux (33 X 33), qui recouvrait son sol,

était revêtu de bitume. Une pente dirigeait l'eau vers un puisard en céramique,

s'enfonçant en oblique sous le mur. Tout autour de la pièce, une plinthe en bitume

(haut. : 0,35 rn) soulignait le bas des murs qui par-dessus l'enduit de boue et paille

hachée, avait reçu une épaisse couche de chaux blanche. Quelques jarres cassées,

furent ramassées à l'angle nord-ou est., dont un exemplaire ornementé de peinture
rouge, placée après cuisson.

Les deux portes 19-23 et 19-t5, presque en vis-à-vis, avaient la même largeur

la plinthe courant au bas des murs (hauteur variable, de 0,25 m à 0,50 m à l'angle

sud-est). Les ablutions ont pu être localisées à l'angle sud-ouest, car le bitume y
était plus épais et surtout un puisard en anneaux de céramique, s'y enfonçait à

quelque huit mètres de profondeur.
Dans un état premier, une deuxième porte (larg. : 1,20 m) (pierre de seuil à 0,20 m

de profondeur), permettait de communiquer avec la petite cour 14. Elle fut par la

suite bloquée par un muret (épais. : 0,45 m), placé en retrait, ce qui entraîna l'aménage

ment de deux placards adossés, un en 20, l'autre en 14. La chute de l'enduit mural,
révéla une installation que nous avons déjà

signalée \ faite de la superposition de

manchons en céramique (fig. 223), emboîtés

l'un dans l'autre, que l'on peut, nous

l'avons dit, interpréter de deux façons diffé

rentes : ou bien un système de ventila

tion, ou bien un moyen de recueillir

l'eau des terrasses, ou les deux en même

1. Su pra, p. 173. La l'Ill" parfaite «st ccllc du couloir G8, inîr«, p. 282.
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(1,10 ml. Aucune n'avait de pierre de seuil. La porte 19-18 ilarg. : 1,20 m) qui existait

dans le premier état, fut par la suite bloquée par un muret (épais. : ().ï~ m!. placé en
retrait.

Salle 18 (fig. 224). Originairement percée de deux portes, dans l'axe est-ouest.

cette chambre (4,85 m X 3,80 m) était parfaitement carrelée (33 X :33:. Son asso

«iation avec la salle 19 était évidente, car le passage était dallé des mêmes carreaux

et au bas des parois se retrouvait la plinthe bitumée. A un deuxième état, la por t«

19-18 fut murée et la salle 18 devint dépendante de la chambre 108. Une porte (larg. :

1 ml, pouvait être fermée, car une pierre de seuil fut retrou

vée in situ, angle nord-est, à une profondeur de 0,25 m.

Le revêtement mural était caractérisé par une super

position de deux enduits : dessous, une couche, teintée

vert olive (épais. : 3 à 4 cm), très fortement brûlée: dessus,

une couche, teintée vert jaune (épais. : 3 cm), avec aussi

les marques du feu. Notre archit cct.e avait noté une bande

blanche, à 1,80 m du pavement.

La découverte la plus importante rut Iaite à l'ang!f'

sud-ouest de la salle. Pendant des journées, nous avions

laissé, in situ, un grand disque en terre cuitr-, incliné co ntre

le bas du mur 1, sans soupçonner qlH' la l'ace invisible

pouvait présenter quelque intérêt. La trouvaille était

considérable, puisqu'il s'agissait du « disque de Ia hdun

Lim », avec l'inscription historique datée de ('(' souve

rain 2. Le document n'était certainement plus en place

et on l'avait retourné contre If' mur. Il n'a pas été possihl«

de retrouver quel en avait pu (~lrf' l'emplacement primitif.

Salle 16 (pl. XL l Y, :2 et fig. 2:2;-)). C'est sans dout e , Fig. :tK Salles [~, lU.

par SI'S proportions (7 m X 4,:20 ml, son accès cornmod c,

une pi;'('(' de séjour sinon de réception. Elle était en t.iè re me n t dallée de lJ('aux

cai-reau x (:\:~.:) X :~:~,:-)). Los manques qui ont été constatés, provienn-nt d(' prdi'

vcrnent s ult.érie urs. Les murs enduits de boue et paille hachée, avu ir-n t re ç u UII

l'evètenH'nt de chaux. Au bas des parois, une plinthe en hit urne (haut. : ().~~) m).

La pori (' (Iarg. : I,lU m) o uvrnnt sur la co ur L\ était salis piel'l'e d" seuil. .\ \1 pil'd
du III III' r-st., ell('hùssép dans le dallage, une jarre sans fond, sl'lIlblail aIlIIOIJ('('r k

l. Cnlll'o,'mÙllll'lI1 au x consignos dl' f'ouil les : ne jamais r-nh-vcr UII d'H'UlIll'lIl n n-hit cc tu ra l, u v aut 'l''''\IIUll's

IPs t1pl'l'a(ioll~ (l'l'Ip\,(,s dnrchitvc t ure , photug'raphips) aient l·tl~ l'Jl'('C'llll··t'~.

:!. '1'111'111",\\,-0,,"""'" IIl!Jdllldilll,l'oi de llnna, dans H.1. \:.\:.\:.111119:1Iil, 1'1" ',~)-.-l'" \"'" l','\';''ndl'''"" a ilh-u rs

sur t'l' u d isqur- )l qui sr-mhh- avoir l'lt', r-n l'l'alil.·' la tl\tf' enorme d'un rlou dt' l'olldnti.III,
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point de départ d'un drain d'évacuation. En réalité, aucune installation de ce

genre n'apparut en cet emplacement. A l'angle sud-ouest, une deuxième porte

0 ~
~

1
0

'-ft

~
•I+H+++++.

-""'"'""
f'

Fig. 225. - Salle Hi.

Salle 17 (fig. 226). C'est la salle de bains de
la chambre précédente. Elle était fort bien conser

vée, avec, à l'angle nord-est, la baignoire in situ.
Tout à côté, les deux piles de briques du w.-c. et le pui

sard en céramique, s'enfonçant à 10,10 m. La salle

(4,40 m X 4,10 m) était dallée de carreaux recouverts

d'une épaisse couche de bitume, celle-ci s'étendant, nous
l'avons dit, jusqu'au passage 16-17 inclus.

La baignoire, en céramique, était du type habi
tuel, c'est-à-dire de formes trapues (long. : 0,95 m; largo :

0,555m; prof. : 0,62 m). Le w.-c. avait été endommagé par

un puits dr- pillage, à la suite duquel quelques briques

avaient été arrachées. Il était comme tous les autres,

fait de deux piles, larges chacune de 0,33 m, séparées par

une fen te de 0,15 m. Tout était emmené vers le puisard qui

recueillait aussi les eaux de la baignoire lorsqu'on la vidait.

briques crues, mais nous avons retrouvé des fondations

de base (+ 0,90 rn ) en briques cuites, dans la paroi est.

O·~r7
zr

0 ;ti

~
-

-.

Fig. 22b. -- Salles li, 10.

assurait la communication avec une salle de bains, surélevée de 0,30 m. Dans le

passage ." conduisant (larg. : 1 m) (pl. XLIV, 2), un escalier de deux marches,

chacune faite de trois briques, placées d'abord en une
assise, ensuite en deux assises. Tout était bitumé.

La salle 16 avait gardé des traces particulièrement
violentes de l'incendie, spécialement sur la paroi est.

Les murs étaient en
(- n,Li;) m ) et des assises
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L{~ rrv êt.ernerrt habituel, en boue et paille hachée, avait été plaqué su r un enduit

lrès fortement brûlé 1. Un« plinthe en hitume (haut. : n,30 ml soulignait le ba:" des
murs.

;.

® 'T"~~
--+- ---",1 i -

-====?';.reJ7('j~1 ."'1 ~'" .ç:;

1Jans l'élat pr-cmir-r du Palais, cette salle de bains située à l'angle du bloc an-hi

ll-durai, avait dLI (-tn' mise à la disposition des occupants des deux chambres lfi Pl

ln, qui y pénétraient par des portes distinctes 2. Par la suite, la porte 1ï-lO fut

bloquée (fig. 227) par un étroit muret (épais. : 0,55 m) qui construit en retrait, dans

l'épaisseur du mur (1,48 m), permit l'aménagement de deux placards, un dans la
salle de bains, l'autre dans la chambre 10 3 .

Cru' t.roisièrne portc (larg. : l m) existait aussi

initialement, assurant la communication avec

la chambre 8, contiguë au Sud. Elle fut de
même murée, après coup.

La sallr- de bains pouvait êt.re fermée de

l'intérieur, puisque deux pierres de seuil furent

rl'trouvées aux portes 17-16 el 17-10, aux

profondeurs respectives, de 0,33 m et 0,42 m.

Les linteaux étaient, en place, aux hauteurs de

2,10 m (entre 17-16) (pl. XL IV, '2) pt 3,20 III

(entre 17-j()).

Salle 10 (fig. 226). Cette chambre (6,40 m
X 3,75 m) après avoir été dotée de la salle Fig. 'l'li. ~ Pa,~ag-p muré r- u l rt- li l't ln.

dl' bains 17, fut après la fermeture de la porte

qui y conduisait, associée à la salle de bains 11. Il est curreu x que faisant ru-chi

[l'('turalement partie du bloc construit en fonction de la cour L,-), on l'r-n ait ensu i t r

détachée, pour la rendre dépendante du bloc ordonné autour de la COUI' 1. En elIet, if'

groupe 10- l i n'a plus de communication avec le nord ou l'ouest du Palais, niais

seulement avec le quartier sud. Portes nouvelles percées, portes anciennes nuu-ér«.

attestent des changements qui répondent à des besoins qui se modifient et que

n'avaient pu prévoir les architectes initiaux. :\ous constatons, sans d'ailleurs pouvoir

toujours tout oxpliqu cr.

La chambre 10 était c-nt.ièreiuen t dallée de carreaux cuit:" 1~)3 x. ::;:1. asse mhlés

aver une régularité parfaite. Un puisard fut repéré grâce au trou circula ire idialll. :

'" l'Ill), 1)('I'C(; au milieu d'ulll' brique. Ce svst.è me d'évacuation nr- pe rmc t pourtant

1. C,'111' o hsorvu l io n mu l t i pl ièc , con Iirrnc hien que le Palais fui soumis il un d nu hh- incendie. d'"11' il u nr- dOllhl,'

d('~ll'lll'tioll. 11 l'si ditlit'ill' du t t ribur-r les l'l'l'Illiers ravajn-s à UIlP l'aUSI' PUl'l'HU'lI1 act'idl'llll'l1f'.

:!. C'I',I 1""'01'1' Jp part i dl' hie n dr-s ap part emc nt s III odc"'Ill'S.

:L Cl' svs t ènu: dl' hlul'ag't' l'st fl't'qUI'lll dn ns If' Palais. Il s'a~ll Pli sunuuc duu.: s i m ph- cloisoll, toul all~~i r~lt'i11'

illHOIIII'1' qu'il t1t"1l1Ul\ll'l' t'l d nn t Ip l'iU'Hl'll'I'l' sent plus le pruvisoir« quI' Il' dt"fillitiL Ct':' anu"lIa;!l'nll\lll~ :"'1' r--t ruu vv ut

llill~i l'ni l'l' ~lllll'~ IIO-:!Ii, l~-I!), :!ll-l'" li-Ill, t uu tvs 10l'aliS4"t'~ du ns l'l'tt" 101lt' nord-uuvs t .
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pas, à lui seul, de reconnaître ici une cour plutôt qu'une salle. Nous avons seulement

no t é que le puisard était complètement comblé par du sable, où nous voyons une

indication de non Ionctionnernent. La porte assurant la communication avec la

salle de bains 11, était intacte dans son élévation (haut. : 2,40 ml. Dans tout ce secteur,

les murs sont remarquablement conservés, à une hauteur variant de 3,20 m (paroi

nord) à 3,90 m (paroi sud). Enduit habituel en boue et paille hachée. .\Ti nos notes,

ni celles de l'architecte ne portent mention d'une plinthe bitumée. Celle-ci n'apparaît

pas non plus sur les photographies. On peut donc tenir, pour à peu près certain,

qu'elle n'existait pas.

Salle Il (fig. 228). Il s'agit encore d'une salle de bains, remarquablement amé

nagée, avec baignoire et w.-c. La surface (4,40 m X 3,80 m) avait reçu sur son dallage

en briques cuites, une épaisse couche de bitume, assurant une étanchéité parfaite.

De même, au bas des murs enduits de boue et paille hachée,

courait une plinthe en bitume (haut. de 0,25 m à 0,30 ml.

A l'angle .'\.-E., dans un encastrement en briques cuites, une

baignoire en céramique était disposée. La forme en est toujours

JI' trapue (long. : 1 m; largo : 0,70 m; prof. : 0,72 ml. Contre la paroi

nord, les deux piles de briques bitumées (long. : 0,90 m; largo :
0,36 m) du w.-c. avec la rainure médiane (larg. : 0,12 ml. Une

EtE EtE pente sensible drainait tout ce qu'on voulait évacuer vers un
puisard fait d'anneaux de céramique superposés et s'enfonçant à

9,50 m sous le dallage. Contre la paroi ouest mais détachés d'elle,
Fig. 228.

deux socles bitumés, chacun d'une assise de six briques placées en
Salle de bains 11.

deux rangs de trois.

Le passage 11-10 (larg. : 1,20 m) était dallé, mais non
bitumé. La porte était fermée intérieurement, côté salle de bains. Une pierre de
seuil était encore in situ, dans un logement profond de 0,30 m.

La salle de bains communiqua, un moment, avec la chambre 12, contiguë à
l'Ouest. La porte (larg. : 1,25 m) fut par la suite murée, en raison de nouvelles affecta
tions.

Cour 14 (fig. 229). Il convient sans doute d'identifier avec une cour un espace

presque carré (6,60 m X 6,35 ml, immédiatement à l'ouest de la cour 15, avec laquelle

ell« communiquait par une porte (larg. : 1,10 m), placée en angle (fig. 230). Cette
interprétation semble s'imposer, car il fallait une source de lumière, pour éclairer

plusieurs salles 122, 13, 12, 7) qui, sans cela, eussent été vouées à une quasi-obscurité.

Les portes n'ont en effet ici, ni la hauteur, ni la largeur qui, dans d'autres secteurs,

facilitent très certainement l'éclairage des chambres intérieures, nous voulons dire
celles qui n'ouvrent pas directement sur une cour 1.

1. Par exemple les chambres 4, 6, ,,7 (bloc cie la cour 1), ou encore 58, 69, 72, 73, 75 (bloc cie la cour 70).
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Cette cour était percée de cinq portes l (larg.: 1,10 rn ; 1,:20 Ill, pour la partI' 14-:211 ,
Le sol était couvert d'un carrelage 132,5 X ~)2":)), avec à l'angle sud-est, un I~Sp<U'I'

(3 m X 2,15 m) où les carreaux étaient revêtus d'une couche de bitume. Ln trou

creusé dans une brique, annonçait l'ouverture d'un puisard en anneaux de céramique
superposés.

La porte 14-20 avait, dans le dernier état du Palais, été bloquée par un étroit

muret. Deux placards se trouvèrent aménagés de ce fait (un dans la l'our, l'autre

Jttt1l ~LJjra 14(Q)L
/' '\

Hl- l~

»

t---t---

.

l
Fig. 229. - Cour 11 et salles 22, 13.

dans la chambre 20), Une grande jarre était dressée dans le retrait. .\ l'angle 14-1'"s,
une cuve de pierre blanche, semblait in situ, partiellement enfoncée dans le dallage

(haut. : 0,55 m ; prof. : 0,44 m; largo : 0,54 m ; épais. à l'orifice: 6,5 cm).

L'enduit mural en boue et paille hachée, portait sur la paroi est, de très fortes

traces d'incendie.

Salle 22 (fig. 229). Cette petite chambre (4,10 m X :2,~I) m) était Iimit é« à 1'(lur-s t ,

pal' l'r-nceint.e du Palais. On y arrivait de la cour 14 par une porte de belle apparl'Il('('

(larg.: 1,:.F) m), fprmée intérieurement (pierre de seuil, in situ, à ll,:r'l m de profondeur r.

LI' sol t'lait entièrement carrelé (:12,S X 32,S). Les enduits muraux en boue el paillp

!lav!l('°l' avaient reçu un revêtement dl' chaux blanche, mais aucune plinthe [l'a ("lè

rr-t.rouvéc. ~ur le dallage, un peu de céramique, donl unr jnrre à anse hilidf' pt 11111'

.IHl'I'f' du t~'Jll' des sépultures d'enfants.

'1. La ci nquièuu- Il ',-:!ll) t'lit murv« l'al' la suiu-.
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Salle 13 (fig. :2:2 ~I ) . Cette p ièce est la sy mét riq ue d e la précédente. De supe rficie

Fig. 230. _.- Vue de la cour 15 (prise de la salle 16).

légèr em ent moindre (3,80

@
Fig. 231. -- - Salle 13.
Bloc qu adrangulaire.

m X 2,15 ml, on y ent rait par une porte (larg. : 1,15 ml,
sa ns pierre de seuil. Son sol était carrelé (32,5 X 32,5).
Les murs étaient recouverts d'un enduit moins bon qu e

d' ha bit ude et qui ne porta it a uc une trace de feu . No us

avons noté qu e le dall age ét ait posé sur un radier de

galet s. Le seul obj et retrou v é fut un bloc de basalte

(fig. :2:3J), très soigne us ement taillé (0,50 m X 0,335, X
0,16 m ) avec , sur sa face supérie ure, un trou circulair e de

ï ( ' Ill d e diamètre, per cé de part en part. La pierr e ava it

été aba ndonnée à l'angle nord- est de la chambr e. A quoi

pu t-elle serv ir? Peut- être fut- elle employée com me cont re 

po ids?
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Fig. 232. ~ Salle 12 et salle de bains Î.

Salle 12 (fig. ~:n). Celte piè.:e presque carrée (:3,:";0 III »: :J,f.iU Ill) sert dl' vt-st ihule

à la salle de bains qui la suit. Dallée d'un carrelage recouvert d'une épaisse couche

bitumée, son sol était très fortement

en pente, avec une véritable cuvette

centrale, aboutissant à un puisard fait

d'anneaux de céramique superposés et

s'enfonçant à une profondeur de 10,60 m.

Les murs étaient revêtus d'un

enduit de boue et paille hachée, très

durement marqué par l'incendie. Au

cune plinthe. La pièce pouvait être

fermée, une pierre de seuil étant encore

in situ, à 0,70 m au fond d'un logement construit en pierres et briques.

Cette salle 12 communiquait initialement avec la pièce Il contiguë à l'Est.

Le passage fut par la suite muré. Il ne restait donc que deux portes, dans le même

Fig. 233. Salle de bains Î. vue de la salle 1'2.
l',
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Fig. 234. - Salle de bains 7.

Détail des installations (w.-c., baignoires).

F====================:J._.t

axe nord-sud, la première, vers la cour 14 (Iarg. : 1,20 m); la deuxième (larg. : 1 m) vers

la sail,' de bains 7. L'emplacement des linteaux fut repéré à une hauteur de 1,65 m.

La disparition du bois avait amené un affaissement, mais non l'écroulement des

assises de briques qu'il supportait (fig. 233). Le passage 12-7 fut donc dégagé, avec

sa couverture et l'épaisseur du mur,

en cet endroit (3,10 ml, conférait à

cette architecture quelque chose d'im

pressionnant, d'autant que la salle 7

réapparaissait dans un état de con

servation unique dans les annales de

l'archéologie orientale.

Salle 7 (pl. XLVI et fig. 232).

Dans un Palais où, nous l'avons déjà

vu et le verrons encore, les salles de

bains se multipliaient, celle qui atten

dait les pioches de nos ouvriers l'em

portait par ses aménagements sur

toutes celles que nous aurions à recen

ser. La bonne conservation des murs

(hauteur variant de 2,75 m à 3,25 m)
y ajoutait encore, car diverses instal
lations avaient subsisté qui ne man

quaient pas d'intérêt. La salle est

assez réduite (3,75 m X 2,70 m) et la
surface utile est amenuisée par l'im
plantation d'un socle supportant deux

baignoires, des deux piles du w.-c. et
d'une cheminée d'angle, à « hotte »,

s'évasant de plus en plus vers le bas.

Le sol était entièrement dallé de

carreaux cuits sur lesquels on avait

coulé une épaisse couche de bitume.

A l'angle sud-est, un sode

(1,95 m X 1,25 m) de cinq assises de
briques cuites bitumées (haut. : 0,30 ml, supportait les deux baignoires (pl. XLVI, 2-3

et fig. :2;\11). Toutes deux en céramique, l'une ovale, l'autre quadrangulaire avec arron

dissement des angles. Voici leurs dimensions: baignoire ovale: longueur: 0,94 (extér.)
et 0,:-;,-) m (intér.}: largeur: 0,63 m et 0,59 m; profondeur: 0,71 m.

Baignoire quadrangulaire : longueur : 1 mètre et 0,87 m; largeur : 0,77 m et
0,65 m ; profondeur: 0,74 m.



Fig. 235. - Salle de bains 7.

Détail de la cheminée d'angle.
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A l'angle nord-est, se trouvait le w.-c. nettement en "olltre-1Jas du ~f)de aux

baignoires. Il était du système habituel, dit « à la turque », fait de deux piles de

briques cuites !long. : 0,73; largo : 0,35 ml, chacune constituée par trois assises.

Les briques (31 X 31), jointoyées au bitume étaient encore enrobées de bitume.

qui avait, ou été coulé en plusieurs couches, ou subi plusieurs réfections. Entre

lr-s deux piles, la rainure médiane Ilarg. : 0,1:2 ml, bitumée, avec un trou d't'va

euation amorcé en biseau. Cette installation

hygiéniq ue, en contre-bas, nous l'avons dit,

par rapport au socle des baignoires, était en

surélévation par rapport au niveau de la salle.

1,(, rehaussement très sensible avait été réalisé

non pas avec un briquetage mais par une très

i ruport.ante couche de bitume.

A l'angle sud-ouest, une cheminée (fig. 235

et 236) avait été installée. Faite de manchons

dl' terre cuite (diam. : 0,29 m ; épais. : :2,R cm),

placés bout à hout, enrobés dans un épais enduit

de revêtement (0,10 ml, elle avait été plaquée à
I'r-xt.érieur du mur Pl en ceci elle différait essen

t.ic-llerncnl. des conduits en céramique noyés dans

II' gros œuvre Pl où nous avons reconnu soit des

systèmes de ventilation, soit des aménagements

pour capter l'eau des terrasses. Cette cherninér

s'évasait à la ha se , telle une « hotte » elle-même

en céramique (diam. : 0,60 m) (pl. XLVI, 4). Un

socle arrondi, tracé en quart de cercle, placé sous

la hotte, mais avec entre eux deux, une solution

de continuité (0,75 m), marquait sans doute

l'emplacement du foyer, ou du braséro. On avait

donc eu le souci d'assurer aux usagers, une tem

pérature agréable et en tout cas très adoucie,

pendant la pei-iode hivernale qui connaît à .\[ari des froids dl' la plus gl'andp

rigupur 1.

Dans les murs, on avait prévu dt' petits placards-coffres. Dans le mur nord ,

deux cavités: une à 1,95 m du niveau, avec ces dimensions: Ilngueul' : O,tl~ Ill;

hauteur: 0,40 m : profondeur: O,;")G rn : l'autre, un peu plus basse. à 1.:J /
1 III du snl ,

nH'surant: longucul' : O,:2~) m : hauteur: 0,:2:2 m : profondeur : (),:2,-) m. Lp~ parois

ét.aient r-n cl'I'amiqup Il''pais. : :2 cm). Dans le mur sud, un ('ol!'l'!' dl' d i ruonsiuns t l'i'S

proches : longueur : 0,:2;) m ; hnut.eur : 0,:21 m ; profondeur: O,:W Ill, nvr-c, de' IlH~IIH',
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parois en céra miq ue (pl. XL Y l, 4). Dans le mur ouest enfin, coffre en forme de demi

ova le (dia m. : 0,80 m i haut. : 0,43 m ), mais sa ns céramiq ue et simplem ent cre usé

dan s la brique crue , p uis enduit.
Ainsi cette in st all ation rép ondait au souc i du meill eur confort. L 'év acu ation

de l' eau ava it été prévue de la fa çon la plus logique. Tout se trouvait guidé, par

la pen t e, ve rs l'orifice du puisard gui servait déj à p ou r le lV . -C . Cet orifice a ppa ra is-

Fig. 236. - Sa lle de bain s 7. La chemi née, ang le sud-oues t.

sa it sous le socle bitumé mais en deh ors de lui . :\ ou s ne l' avion s pas rema rq ué au

moment du déblaiem ent. Une violente t ornade s'était abat t ue sur le Palai s le 14 févri er

1935. :\ ou s av ions de gros ses cra intes quant aux dégâts qu'ell e risq uai t d 'avoir

occas ionnés, par des trombes d 'eau r uisse lant et sa pa nt des murs à ciel ouvert . A
notr e st upéfac t ion, qu and nou s re to u rnions au t ravail, nou s retrouvions t out parfaite

men t asséché . Sa ns un seul co up de pio ch e, les puisards avaien t partou t fon cti onné,

r en t rés immé d ia te me nt en action, aprè s qu elque quatre mill e an s d'interruption de
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Plinthe et revèternent.

Fig. 237.
Salle de bains 7.

service. Le puisard de la salle de bains était du nombre et l'orifice jusque-là invisihle.

nous réapparaissait nettoyé. Ainsi nous pouvions juger de son efficacité et du parfait

travail des architectes antiques.

La salle de bains gardait la trace de nombreux remaniements, en particulier

en cc qui concernait les accès. Dans l'état dernier, il n'y avait plus qu'une seule

porte du côté nord (haut. : 1,60 m). Antérieurement, nous le verrons plus loin, la salle

de bains appartenait au bloc architectural contigu, c'est-à-dire à celui qui s'ordon

nait autour de la cour 1. Deux portes appartenaient à cette phase, toutes deux retrou

vées murées: une, face ouest, assurait la communication avec la salle 4; une autre,

face sud, ouvrait sur la chambre 3. Pour quelle raison

furent exécutées ces transformations qui modifiaient la

structure initiale, c'est ce que nous ne saurions préciser.

La salle de bains 7 était parfaitement entretenue. On

avait renouvelé fréquemment ses enduits. Sur la paroi

est, nous les avons retrouvés, sur une épaisseur de 0,10 m.
S:t,k>sc

Les couches superposées, correspondaient d'ailleurs à des

factures diverses. Si extérieurement, tout était en boue

et paille hachée, à l'intérieur, on observait un revêtement

en plâtre. L'incendie avait partout laissé sa marque.

Le nettoyage auquel nous procédions, révéla aussi que

les soubassements avaient été construits en briques cuites,

pas forcément du même module (27 X 27; 33,5 X 33,5).

A l'angle nord-est, nous avons relevé une association briques et pierres, ('l'Iles-ci

ainsi disposées: en dessous, briques (haut. : 0,55 m); par-dessus, un lit dt' blocs d c

gypse (haut. : 0,11 m), soigneusement taillés. La plinthe de bitume recouvrait le tout,

repliée à l'intérieur du mur, pour lui donner une meilleure adhérence (fig. 2:17 J. Ce

sont à des détails comme ceux-là, qu'on peut mesurer le souci dans 1"'xénItion,

que l'on retrouve dans tous les secteurs du Palais et qui se manifeste aussi bien dans

('c qui était visible que dans l'invisible: soubassements, canalisations, puisards, et.r,



CHAPITRE XI

QUARTIER DE L'INTENDANCE

(Pl. XLVII)

Cour 1. C'est elle qui apparut la

première sur ce nouveau chantier que

nous avions ouvert avec l'intention d'y

conduire une recherche stratigraphique.

Dès les premiers coups de pioche, d'énor

mes murs apparaissaient qu'il n'était plus

question de démolir mais qu'il convenait

de suivre jusqu'à leurs fondations. Comme

ils étaient remarquablement conservés (les

hauteurs varient de 3,90 m à 4,80 ml,

l'opération était somme toute aisée. Menée

à bonne fin, elle nous valait un ensem

ble architectural dont l'ampleur laissait

loin en arrière, les constructions jus

qu'alors dégagées (temple d'Ishtar, quar

tier présargonique, maisons au centre du

tell).
De forme rectangulaire (16,50 m X

7,60 m) (fig. 238), la cour 1 avait été origi-Fig. 238. -- Cour l de l'intendant.

Cette appellation nous a été suggérée par la trouvaille dans une des salles proches

de la cour 1, d'un important lot de plusieurs centaines de tablettes de caractère

économique. De certains aménagements de la cour, nous avons cru pouvoir aussi

donner une interprétation évoquant les fonctions d'un intendant ou si l'on veut,

d'un personnage préposé à des enregistrements. Il est en tout cas certain que ce bloc

diffère nettement de ceux qui l'ont pré

cédé dans notre description. Il ne s'agit

ni d'appartements, ni de « communs »,

mais de salles où l'on était occupé aux

besognes de l'État.
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nairement p er cé e d e huit portes , deux sur chaq ue fa ce et se répondant réeipl'oqu l'

ment. Par la suite, deux furent murées , p our répondre à de nouvell es a llec ta t ion s

ct di stributions. Il en résulte un déséquilibre qui portait préjudice à l'h armonie

ini ti al e, mais les besoins avaien t PU le pas sur l' esthétique.

L I' sol dr' la co ur éta it recou v ert par un carrelage très soigne use me n t asse m blé.

Fig, 23D, - -- COUI' 'l . E m place me n t du siège et pu isard bitum é (a ng le n Ol'd' (I1I (' ~ t "

!' l'S qu elques manqu es constatés. s 'expliquent pal ' des pl'r',lè\, PIIH'nt s ('lf l'('lllc" s

duns l'antiquité , après la ruine d e la ville. Les ca rrea ux ,:{ 1 '" :1: 11 rr-posuieut s u r

un e couche d r- t erre ({'pa is. : 5 l'm l, placée su r fond ation dl' galC' ts (é pa is , : n,l ;-) III

Ù Il, I~ \II ).

L'u t.t cut.iun l' la i t inuuédiat omcnt a l tirée par «inq gra ndcs jarrl':' (huu t . : dl' ll.ï.-) III

cl :1 , 1;) Ill ) , d chou t a u pied d l' la paroi nord e t de meu n~t':' i /1 situ (pl. X L YI L ~ ), bu-n li lit'

sl"'i('IISl'IIll'nl. elldoll1l1la g(~ t ':' }J'lI' lclfoudrement d. ,:, :'UP('f'stl'lll'lIlI'l ':', (:l':' l'l,('ppt .lt'Ips
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imposants évoquaient l'apport des denrées solides ou liquides que l'on réceptionnait ici.

En effet, à la base de la paroi ouest et au milieu de celle-ci, une grande dalle

®
t

Fig. 2".0. - Cour L Détail du puisard en céramique.

de gypse (1,30 m X 1,18 m) (fig. 239) avec retrait (1,15 m X 1,04 m) en ressaut

___r-------------__ --'~-~--r_~'&$:v.

MUR SUD

CD

/0 J 0"

e ~
o
Ilj

Fig. 241. -- Cour 1. Élévation de5 murs sud et nord avec trous de poutraison.

(+ 0,13 m à + 0,22 Ill), reposait sur la fondation terre-galets, encastrée par consé

quent dans le carrelage (pl. XLV Il, 2). Sur la face supérieure, deux évidements cir-
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culaires (diam. : 0,10 m et 0,08 m) correspondraient assez bien aux trous de ~('elle

ment d'un siège. Ce siège on l'attribuera volontiers, au fonctionnaire présidant aux

livraisons ou au scribe les enregistrant.

Les murs avaient partout reçu un enduit de boue et paille, particulièrement

épais (0,10 m en certains endroits) et posé jusqu'au carrelage. ~eull'angle nord-ouest

avait sa base renforcée d'une plinthe en bitume (haut. : 0,90 m ; épais. : 0,04 ml. Ceci

s'explique aisément car il y avait là un espace bitumé (3,08 m X 1,45 ml, av ev au

centre, l'orifice (diam. : 0,40 rn) d'un puisard (fig. 240), fait d'anneaux de céramique

superposés (diarn. : 1,10 m) et s'enfonçant à une profondeur de 7,7:) m. C'était le

seul point d'évacuation des eaux de pluie qui tombaient dans cet tl' «our ouverte,

1-5 90

o
lb

MUR OUZST

CD

@
t

92.

Fig. 242. - Cour 1. Élévation du mur ouest.

mais peut-être partiellement protégée. :\ous avons en efIet retrouvé dans k~ murs

sud, ouest et nord (fig. 241-242), les alignements de trous signalés précédc mme nt , mais

avec cependant quelque difl'érence. li y a tout d'abord, une p rr-rniè rr- rangèl', à 1I1H'

hauteur oscillant de 1,55 m à 1,65 rn au-dessus du pavement. Cnp druxiè rn« plus

haut, de 1,~1:) m à 2,15 m. Dans cr-t te dernière, les trous n'ont ni toujnurs la IIH~ml'

[ornu-, ni lps mèrnes dimensions. Ils peuvent être soit circulaires 1 diam. : dl' 0,0;) m

à O,t)(:; m), soit rl'l'tangulaires (0,1 fi m X 0,04 ml, avP(' une pro lo ndr ur mll~'l'nne

dl' 0,2:) m. Cl'! le dernière exclut qu'il s'agisse ici de chaînages, curnrue dans la salk

du t.rôru- li:) et l'on ne peut guère songer à autre chose qu'aux logements dl' t ampo ns

dl' lixut.io n. ~ignalons toutefois, ce qui complique l'interprétation, qu'un dnu hh

aligncnH'Il\. l'ul co nst n té SUL' k mur sud, mais qu'un seul apparut SUI' IP mur nord,

pl'(\'ist'llH'nl ('l'lui au pied duquel les grandes jarres avaient été pla('ées. 1 lu ns ('l'~

co nd i t iuus , nos archi!l'I'II's n'ont pas conclu, hésitant entre les dl'uX hvput hèses :

ou t.ruccs dunc sOl'll' dn u vc n t , ou marques d'attaches d'un rcvôt enu-nt mu ru l tuo hih-.

ou d'plèmenls dl'eoratifs.
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Le mur ouest était plus démuni (fig. 242) . .\ous n'avons noté que deux trous

ronds (diam.: 0,06 m) à 2,78 mdu dallage, et plus bas (1,70 met 1,80 rn du dallage),

deux cavités, une semi-circulaire , l'autre rectangulaire (0,04 m X 0,02 ml, profondes

de 0,20 m. Le socle de pierre s'en trouvait dominé, mais aussi encadré. Il ne fait

pas de doute que ces cavités le concernaient directement.

Salle 2 (fig. 243). On entrait dans cette salle (5 m X 2,50 ml, par une porte

(larg. : l,:W m) percée à travers un très large mur (3,10 ml. Une pierre de seuil, beau

bloc de diorite (0,27 m X 0,18 ml, était à 0,70 m de profondeur, dans un logement

construit en briques cuites, bien appareillées. Le bois du vantail avait laissé une mar-

que très nette sur l'arête du mur, jusqu'à une hauteur de

1,80 ml. Sur la paroi nord, à 1,90 m du sol, deux trous ronds

(diam. : 0,20 m ; prof. : 0,40 m) et sur la paroi sud, exacte

ment en vis-à-vis, deux autres trous identiques. Il y a tout

lieu de penser que dans cette partie de la salle, à gauche

de l'entrée, on avait installé un rayonnage supporté par

deux poutres, destiné à stocker de la céramique. Celle-ci était

abondante sur le sol et précisément sous cette installation

présumée. :\Jentionnons aussi, sur la même paroi nord, à
Fig. 243. - Salle 2. 2,07 m du sol, deux niches murales, rectangulaires (0,44 m X

0,32 m X 0,56 m; 0,45 m X 0,26 m X 0,53 ml.

Dans le passage 1-2 et à main droite, un encastrement carré (0,20 m X 0,20 ml,

avec trou centré (0,04 m X 0,04 m ; prof. : 0,15 ml. Cet encastrement (fig. 244) se

trouvait à 1,30 m au-dessus du sol. Rien ne lui correspondait en face 2.

La salle avait été recouverte d'un dallage de carreaux (32 X 32 X 5,5), placé

sur fondation de galets. Les bords étaient en demi-briques. Le sol du passage 1-2
était aussi en briques mais avec revêtement bitumé, ce qui s'accordait avec la plinthe
en même matériau.

Les enduits muraux étaient en boue et paille hachée. On n'observait qu'une

couche (épais. : 0,05 m) face ouest, mais deux superposées (épais. : 0,025 m + 0,035 m)

Iacr- sud..\ ucun repiquage pour faciliter l'adhérence n'a été constaté. Chaque fois,

la couche protectrice avait été soigneusement lissée. L'incendie y avait laissé sa mar

que, mais aussi ses teintes rougeâtres. Les fondations étaient en briques cuites (33 X

3.3).

Cette salle, dépôt de céramique, ainsi que nous l'avons indiqué plus haut, ren

Ir-rrnait aussi un certain nombre de bronzes, non toujours faciles à identifier: des

sortes de godets, des montures de hampes et des placages cylindriques, autrefois

fixés avec un cloutage, peut-être destinés aux poutres du plafond.

1. Co nsr-rva t ion des murs eu celle zone: 4,90 m .

.) :'\nu:, a vuns d éjà décrit un aménagement similaire, mais circulaire, porte 109-108, supra, p. 103.
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Salle 8. Cette salle (fig. 245) faisait architecturalement partie du bloc ordonné

autour de la cour 1, avec laquelle elle communiquait directement. Par la suite. la porte

Fig. 21/1/. -- Passage entre cour pI salle 2.

Aménagement quadrangulaire sur le pied-droit ouest.

fut murée. Un« aut.rr- pot-te assurait la liaison avec la salle de bains 1ï Ipl. XL 1Y. :2 1. CI'

passage rut aussi l'crmé. La salle 8 ne communiqua plus q uaver la salle 9, contiguë

à l'Ouest, mais bien entendu toujours avec le vestibule ;-);), transition V('I'S la co ur JOf:).

17

~alles ~ et 1ï.
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Fig. 246. - Salle 8.

Détail de la niche d'angle.

Tous l'es remaniements ont entraîné certaines déformations d'ordre architectural, qui

font de cette pièce quelque chose de bien difficile à décrire. De forme rectangulaire

(4,40 rn X 2,45 ml, elle est pourvue de deux

appendices l'un à l'angle nord-ouest, l'autre à

l'angle sud-est, ces derniers étant pris dans

l'épaisseur des murs et à l'emplacement

même des anciens passages 8-17 et 8-1. Ces

deux appendices sont en somme des recoins,

respectivement de 2 m X 0,90 m et 1,70 m X

1,05 m. Ce dernier se trouve élargi, à main

droite, par son renfoncement avec voûte en

auvent (haut.: 1,70m;prof. :0,25 m) (fig. 246).
L'installation la plus nette, est pour-

tant celle d'un w.-c. à la turque contre la

"'\:\ paroi nord. On retrouve les deux piles de
briques bitumées (long. : 0,83 m; largo : 0,36 m,

pour chaque pile), avec, au centre, l'écoule

ment médian (long. : 0,56 m ; largo 0,15 ml,

en très forte pente. L'évacuation s'opère en

fonction d'un puisard en anneaux de céramique superposés (diam. : 1 ml, profond de

10,20 m et dont l'orifice est décelé, en avant du w.-c., grâce à la brique percée qui le

recouvre.
Le sol était entièrement bitumé, mais sans dallage

sous-jacerit. Une plinthe en même matériau (haut. : 0,20 m

à 0,25 m) courait au bas des murs, enduits de boue et paille
hachée. Ce revêtement avait été passé à la chaux mais seule

ment jusqu'à une hauteur de 1,32 rn, le reste du mur retrou

vant dans les zones supérieures sa teinte originale. Par

tout, on constatait une superposition de deux couches (épais. :

4 cm + 1,5 cm), l'une et l'autre peintes. L'incendie avait
laissé sa marque, mais seulement sur le dernier enduit.

La salle était fermée du côté du vestibule 55. La pierre

de seuil était en place, dans son logement, profond de 0,50 m,

environnée d'ossements d'anima ux. Grâce à l'excellente

conservation des murs (haut. minimum: 3,90 m; maximum:

4,40 ml, la hauteur des deux portes demeurées couvertes, a

pu être mesurée. Elle était de 3,65 m du côté est et de 3,35
du côté ouest.

,
-. +-

b

-.
..

y
~)1
1"'< x

--, -
Fig. 247. -- Salle 9.

Salle 9 (fig. 2t.7 J. Pièce rectangulaire (4,10 m X 3,90 ml, entièrement dallée

de carreaux cuits (33 X 33). Percée originairement de trois portes, elle servait à
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assurer les communications entre les deux blocs architecturaux contigus. Par la

suite, la porte ouest fut murée, ce qui donna un placard, tout en rattachant la chambre

Fig. 21/:-\. - Enfilade de portes. Vue prise vers l'Est, de la salle ~l.

il t rn vi-rs les salles :-\, 55. A l'arrière-plan, eour lOI; et porte vrrs 1Iii.

avl'I' le q uurt.ier ordonné autour de la cour 15. L8 porte ~l-S (;tait !'tTmée in térivur-c

mcnt.; la pierre do seuil reposait dans son logement en briques l'uill's el piPIT!'. Ù

0,70 m dt' profondeur. LI' montant de hais du vantail avait laiss(', S:l 11l:lrqup SUl'

t.ou to l'al'(\I(' du mur.
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Seul aménag('ment digne de remarque un sode fait de six briques,

assemblées en deux rangées et disposées de biais, à l'angle nord-ouest, à même

le sol. Les murs se présentaient exactement comme dans la salle précédente :

plinthe en bitume, enduit en boue et paille hachée, passé à la chaux, mais

seulement jusqu'à une hauteur de 1,55 m, le reste retrouvant sa teinte originale.

Fig. 249. - Salle 9. Poutre de bois de 1,10 fi de longueur.

Le nettoyage du gros œuvre auquel nous procédions régulièrement, révéla non
seulement les deux couchr-s superposées d'enduit, mais aussi que la base des murs

était partiellement en briques cuites. Là où ce soubassement n'existait pas, la

plinthe avait été renforcée intérieurement par une rangée de briques, dressées de
champ.

La conservation excellente de l'architecture (les murs étaient encore hauts, au

minimum de 4 mètres, au maximum de 4,50 ml, permit de mesurer l'élévation des

portes. Celle de l'Est (vers 8) (fig. 248) avait 3,35 m, celle du Nord (vers 10) était

un peu plus hassi-, mais avait pourtant 2,60 m.

Partout on observait la marque de l'incendie. Dans les éboulis, nous ramassions

une poul l'l' de bois (fig. 249), d'essence résineuse, longue de 1,10 m et remarquable-
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ment hien conservée 1. Elle provr-nait cr-rt.aincrnent de la poutraison du plafond,

sinon des terrasses.

Salle 3 (fig. 250). Cette salle (3,90 m X 3,15 m) donnait sur la cour 1 pal' une

porte (larg. : 1 m) percée dans un mur assez épais 12,70 ml. l'ne pierre de seuil était

à l'angle intérieur sud-est, au fond d'un logement construit en briques cuites et conte

nanL des ossements d'animaux et une assiette. De l'autre côté, sur la paroi est. deux

trous correspondant au système de verrouillage attesté dans la plupart des chambres.

La porte était d'importance eu égard à la profondeur du coffre de la cTapau

dine (0,90 m) et à la marque du bois du vantail, apparente sur toute l'arète du mur

(haut. : 3,50 m).

Originairement, la chambre était percée de quatre portes. Deux SI' t.rouvi-re nt

murées et il en résulta deux niches murales: au nord,

placard de 1,10 m de large, 1,20 m de profondeur et

ne commençant qu'à 1,10 m au-dessus du pave

nun t ; au sud, placard de 1 mèt.rr- de large, 1 mètre

de profondeur, voûté en encorbellement à une hau

11'111' de 2,40 m (pl. XLV III, 2).

Toute la pièce avait été carrelée (briques de 32 X

32 et demi-briques sur les bords). A l'angle nord-est,

une baignoire du type habituel (long. : ().8() m; largo :
Fig. :2;')0. - Salle dl' bains 3.

0,60 m) était enchâssée dans un encastrement de
demi-briques, jointoyées avec un mortier de terre.
Plusieurs grandl's jarres furent retrouvées, soit dans la baignoir'p, soit dans I'r-uvi

ronnement immédiat. Dans la niche sud, beaucoup de céramique l'HSSPI'. jonchait

le sol. Sl'ule, une pièce du type de la jarre-bouteille, était demeurée int act.e. Les

murs avaient reçu deux couches d'un épais enduit de boue et paille hachée ,

soigneusement lissé. L'incendie l'avait durci, en lui donnant une t.ein t e rouge assez

vif. Des traces de plinthe en plâtre furent relevées à l'angle nord-ouest. Les soubas

sements étaient, ici et là, en briques cuites, le reste du gros œuvre en briques crues

(44 X Ml X 10,5).

'Salle 4 (fig. 2:)1). Grande chambre oblongue 1~.4() m X 3,10 Ill), à la limit c 1)('('1

dr-ntale du Palais. On y pénètre par une porte (Iarg, : 1,10 m) qui pouvait I~lre ferml"I'

La picrn' dl' seuil est à l'angle sud-est, à une profondeur' de 0,42 m. nI' lu ut.rc l'titI"

du passagl', dans la paroi, les deux trous du verrouillage (diam. : 0.1,-) Ill: prof. :

O,Gr) Ill), à l,Ii:) III au-dessus du sol.

1. A Cl' 1110n1('111 (l!l:3rl), 011111' suupçouuni t pas e nouro cornhie n tous l'C'S d(-hris pnu,-ait'nl srrvir a ux du t a t ions ,

g'l':lct' aux l'I'()l'l"d(~s di nv cs t.iga tiuu ù h'HH' tlp cru-houe 1'1. IBis au point u l t erir-urcrne nt , 11 pst vra i q ua vccIu 1l1'1I'g'l'

d't'l'l'PlU' impossible il élimiuer-, l'PS ca lculs u'uura ie nt pu aboutir il u ue l'hl'lIlllllo~it' a hsulu« c11·'linili'·I', la soule

iut ér--ssu nt« dans Il' cas du Palais.



21lj LE P,\LAIS DE ~IAIH

Fig. 251-
Salle 4 aux jarres et à la cheminée.
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La pièce était curieusement aménagée (fig. 252). A l'angle sud-ouest, une cheminée

en éléments de céramique (diam. : 0,24 ml, avec base évasée (diam. : 0,63 ml, recou

verte par l'enduit mural en boue et paille

(pl. XLVIII, 3). Sous la hotte, un petit socle

en briques crues 1. Au bas de la paroi sud, un

alignement de cinq jarres, quelque peu endom

magées sous les éboulis, mais demeurées

exactement in situ 2.

Nous ne nous expliquons pas la pré

sence d'un massif en briques crues (2,40 m

X 2,10 m X 0,85 ml, adossé au mur ouest et

ne laissant de ce fait qu'un étroit passage
(larg. ; 0,70 ml, pour aller dans l'autre partie de la chambre. :\ous avons noté que

Fig. 252. - Salle 4.

Détail de l'installation des jarres et de la cheminée d'angle.

1. Celle cheminée est du même l~'re que celle de la salle de bains 7, supra, p. 203.

2. Voici leurs dimensions respectives (nous donnons successivement hauteur et diamètre) . 1 (0,63 m;

0,35 m); 2 (0,65 m; 0,35 m); 3 (0,68 m; 0,41 m); 4 (0,65 m; 0,40 m); 5 (0,65 m; 0,50 ml.
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l'appareillage, après l'enduit hahitu«l , avait l'f'(.:l! une couche de chaux blanche. LI'
sol de la salie avait été carrelé mais cette opération avait été effpctuft' sans beaucoup

df~ soin, avec des briques 1::1:2 X ::1:2) ou demi-briques 1 :t~ (' 15 > h. placées sur dl'

la terre et des galets. Seule, la partie à la hauteur du massif, n'avait pas été dallée.

Elh~ était restée av ec un sol en terre battue.

Le gl'os œuvre avait utilisé des briques cru es (44 X 44 X 10,,) 1. Les soubass«

1I1l'IItS étaient partidlement construits en briques cuites 'mllr est) ou en hlors 01'

pierre (mllr OIIPst), posés sur lin rad ier OP galpts.

Partout, 11I1 épais enduit l'ait dl' deux «ouches superposées (épais.::::l l'Ill + 1 cm),

toutes deux avec la IllarqlJ(' de l'incendie, masquait l'appareillage..\UCUIl(' plinthe
mais parfois, sous l'enduit, on remarquait un alignenlPnt de briques, complètes 011

cassées, destinées à l'I'IJforc('J' la hase des murs.

Ces derniers Iure n t remaniés à plusieurs reprises. Deux portes a vaient été muréos :

une, ('(II': nord, vers la cha mlnc 1:i: l'autre, d)lé «st (Iarg. :1,20 Ill: haut. : 1,f\O ml,

ver-s la salle dl' bains 7.
Signalons enfin, dans 1(' passaw' Ii-::, à main dr-oit.e, un trou 1 diaru. : Il.10 ni: pm!'. :

O,IiO Ill), à 1,:W III ou oallage 1. Hil'n su r la paroi vis-à-vis.

P n.
r=-

-
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0

Salle 5 (pl. XLVIII, 1 Pl fig. :2:)::). Cette sa ll« I:l,:)() III

1,1'1111'111, xu r la «nur 1. La port (' (larg. : 1,1;-) m) pl'l'I'ép dans

("lait l'("'rllt'~e. La pierre d" seuil à l'angle no rd-est , dans

un logPIllf'nt l'onstruit de In-iques cuites. ("tait en plar:e

à 0,75 m de pvo londcur, accoIllpagnél' dossr-rnen t s

o'animaux et du n« assu-t.t.« de lprJ'f'. L'i mpot-tant-c

0(' ('dt(' cha III 1ll'f' t rnai; à ('(' qu'f'lIp a ln-irait plusieurs

('l'lItaillf'S dl' (ablell('s, cut assées dans des jarl'f's SUPPI'

J1OSt"('S ('ontl'(' la paroi sud. \OIIS n'avons pas rct.rou vé

df' ll'a('('s d'élagères mais nos souvenirs sont nets et

le journal d« rouilles (l'('S explicit e : en ('(' Sf't'tl'Ill', où

les murs èt.aien t encorr- hauts de :1, l;) m à ::,,-)11 rn,

les Irouvailif's épigraphiquf'S 2 coru me m-è r-en t à moins

dun mèt.re (fig. 2:)/1 ) des su perst ru c t ui-es archi tr-ct u

rn los r-L S(' pnursuivu-ou t jusqu'au dal1agf'.

Toull' la .-hrunlu-r- avait été carrelée (briques de

:1:1 X :1:~) 1'1 l'usure tuanifr-st.e indiquait IIIlI' granof'

('il't'ulalion i lig. :2:):)). .\ffaissements, r rn qu.-lur.-s,

X ::,~O Ill) donnait. d i rvr

Ull mur épais dl' :2,70 III.

Fig. 2,-)3. --. :-'"11,,, .-,

(archives Pl'nllomÎ(IIII'S' pl li.

t. Am"'llag'PIlH'1l 1 ideut iqui- à cr-ux sigllali's pl'i'ci'd l'Ill 1111'Il 1, porl,'s I-::! ,'1 10~1-11I~. S"I'I'lI, l'. 10:1. ::!Io,

~. Ct' sont l"'S t ruuva il les l·'pigl'aphiqul's. qui nous n uu-nèrr-u t il pn\'tl~-l'r Il' -; r."'Yl'il'r 19:1.~1. Il' radi r r ,IIlIHH1\';)1I1

III 1it"f'Oll\'t'I'tt' d'un u Palais pl't'halllHltHll'abi Il.

1.-,
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témoignaient de ces allées pt venues, entre ce dépôt d'archives et la cour 1, où le

fonctionnaire procédait aux enregistrements.

Fig. 254. -- Salle S..\ ndré Hia nq uis dégage les premi è res tablet te«,

Fig. 2G5. _0 Salle 5. Le dégagement est achevé.
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Ll's 1lIlll' S ava ie n t reçu l' enduit habitu el en boue pt paille hachée. Part.i culi ère-

m ent ép a is on no t e à nou v eau la s u perpositio n d e d eux l'oul'hes. t.ou t r-s d eux

t r ès b r ûl ées il tomba it jusqu 'au dallage, Aucune plinthe n 'apparut. Ce rev êt e-

ruent n e masquait p a s da ns la p a roi es t, le trou rd ia m , : (l.1 S m : prof. : n .,) 11 Ill: à 1.45111

du ni v eau ), as so ci é a u ve rro uillage de la p orte , n on plus qu I' dans le p :I ~ ~ a i-.!f' 5-1,

à m ain drnitr- , l'autre cavité rd ia rn . : n,20 m i prof. : lU :) m , à Lm rn du dall a gï' ! e t qu P

nous ne savo ns eo rn ment interpréter. Cn e p orte avai t été muré!'. qui fai sait co mruu

niqu er' a n té r'i!' lll'p. me n t les de ux sa lles ~) - ~:.

Salle 6. el'lll' pi èce r-s t un peu plus p etite 1:1.,) (1 III X 2,tj() Ill ). Un ~ . a rriva i!

dl' la sa llo a u x archives Ip l. XLVIII , 11'1 fig, 253), p al' un e portr-i1arg. : L.2() m ) Iwrc pp

Fig. 2f)(l, - _. Sali!' li,

d ans 1111 ("pai s mUI' ( 2 , ~() III ) . L:ll e pi erre d l' se u il l' l a it (' Il pla l'(' à i' an gl(' in! PI'Îelll'

no rd-i- s t., ail rond (().fl() III ) d 'un logl'nll 'Il t qll e J'( '('ou\Tnil'nt dHI SI' nnuvc-llr - dr-ux

lu-iqu r-s l'nlailll"l's ('iITll! ai" ('IIIf'nt d ig. F l fl j pour pr-rme t.tn- le l'assa gI' du Ilois d n

v.mt nil. (Jlll'Iqu( 's osse nunl.s doisenu x a v ai ent ét.é d ép osés Jlri' s dl' 1;1 l'il'I '' '(',

La sa lk uva it lin dall a g l' r éguli pr d l' ea r rea u x , :::: X :::: 1bi en a ssl'lIlblt" s . (Jllt'I

qul' s lu-iqut-s nuuiq unien t , s u i t.e à un préi i'v PIll('lll a n t iqu « l'Il cnd ui t , l' II b Oll l' 1'1

pu ill« haeh{'(', "l'('oll\ï'ail li-s 11\111'5, l'I'IWlldanl quun« plin!hl' dl' pl :]! l't' l'n so u li

gll ait la hus«.

L('s olljl'I s rl'('u l'illi s (~I a il'Ilt uniqur-uu -nt dl' la eè l'a lll iq u(' : plai s. l'l'l il l's .l''I'I'I' S
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à pied tourné, bols, coupes, supports de jarres. Un grand récipient en terre, était

en miettes sous les éboulis.

Salle 57 (fig. 257). On y arrivait de la chambre 6, par un passage étroit (larg. :

0,60 m), qui fut d'ailleurs ultérieurement muré. La salle est petite (2,65 m X 2,30 m).

Elle avait été entièrement couverte d'un beau dallage (32 X 32), où l'on avait fait

un prélèvement antique. Les murs portaient l'enduit de boue et paille hachée, avec

couverte en chaux. Aucune plinthe. Les traces de feu sont ici minimes, ce qui contraste

t Il.
0

Fig. 257. - Salles 6 et 57.

fort avec les zones environnantes. ~os notes portent : « quelques brindilles carbo

nisées dans les éboulis », L'élévation en cette bordure du Palais était encore satis

faisante, avec des hauteurs oscillant entre 2,30 m et 2,60 m. Celles-ci nous ont permis
de mesurer l'emplacement des linteaux de la porte 6-57, dont les traces étaient visi

bles à 2 m au-dessus du niveau, en terre battue.

Aucun objet ne fut recueilli.

Les chambres qui se trouvent immédiatement au sud de la cour 1, appartien

nent tout aussi bien au groupe architectural que nous venons de décrire qu'à celui

qui est contigu à ce dernier- et s'ordonne autour de la cour 70. C'est en fonction de

cette dernière que nous allons les étudier. Structuralement parlant et l'examen

du plan l'indique d'ailleurs, les chambres 58-59-60-61, constituent une zone de

transition. Après l'avoir franchie, on se trouve devant des installations d'un type

nouveau, de grands fours en particulier. A cause d'eux, on peut donc bien consi

dérer ce nouveau quartier comme celui des « communs ».



CHAPITRE XII

QUARTIER DES FOURS ET DES « COJ/J/CSS »

Ipl. L-LI)

Fig. 258. - Salles 61 et li (salle de bains, \\'.-C.'.

• ~
Il

1- ~J 77l-

f- f-
~ ~ ,>- >-

f- f-.
~~f- -

f- -.... -

Ce nouveau secteur était à la fois accessible de la cour 1, dont il n'est séparé

que par l'épaisseur d'un mur, et proche de la salle du trône 6,5 dont il n'est isolé

que par une rangée de chambres 162-63-78). La conservation des murs était encore

cxot-llcnt.e et des aménagements dl' type nouveau ont pu être étudiés qui viennent

('nrichir' considérablement notre connaissance d'une résidence royale du lIe millé
na ire, 1l'importantes découvertes épigraphiques - plusieurs centaines de tablettes

ont démontré, s'il avait été nécessaire, l'éparpillement des documents cunéi

[o rnu-», réapparaissant en des endroits où bien souvent on ne les attend pas, alors

qu'il était plus normal de recueillir une collection de vaisselle en un se ct.eur où lon

venait de dégager des fours, ('(' qui d'ailleurs se produisit.

I)'a u tre part, la présence en cette zone de plusieurs salles de bains, peut t'I l'l'

appréciée différemment, soit qu'on y v oie la preuve que les artisans at1'Pl'lès aux

«uisines étaient soumis à des règles de propreté très strirte , soit que l'on (,o/lsidt'I'l'

que les préposés aux tâches

culinairi-s logeaien lau lieu même

dl' leur travail. Les deux expli

cations peuvent d'ailleurs être

valables en même temps.

Salle 61 (fig. 258). C'est une

pit'cl' (3,60 m X 2,55 m) qui

snt à assurer les communica-

t.ions, à la fois avec la cour 1
t'l, à Lruvcrs la salle 62, ,\\'('1'

la salh- du t rùue 1);). Elle était percée de trois portes, au :\ord, à l'Est Pl au ~ud .

.\ 1'(Iuest., lin étroit muret, élevé certainement après coup. Deux des pOl'lt's POU

vaient être fermées: celle donnant sur la cour 1 (larg. : 1 ml, avec pierre de se ui l

dans un logf'mt>nt (prof. : 0,65 m) soigneusement maçonné en briques, avec dépôt

de fondation \)H'titf' assiette et ossements d'animaux): l'autre (larg. : 1,10 Ill),

uuvru nt. sur la salle 77, avec pierre de seuil placée seule tno nt à 0,20 rn dl' profrmd cu r.

Sur la paroi corrr-spondant c (sud), on l'l'trouvait de laut re cùté du passagt'. les dvu x

i-uvit és d(' l't'glc (0,2;) rn X 0, /:') III X O)ll Ill) à 1.'.2 III nu-dessus du pa\'t'IlH'Ill.
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Ce dernier était fait de carreaux cuits (32 X 32), assemblés très régulièrement,

mais affaissés au centre. Les enduits muraux étaient en boue et paille hachée, mais

recouverts de chaux blanche jusqu'à une hauteur de 1,35 m. Le reste au-dessus,

reprenait sa teinte naturelle. Des traces de plinthe en plâtre blanc (haut. : 0,40 m)

furent relevées à l'angle sud-ouest.

L'élévation des portes fut mesurée en deux endroits: au passage 61-77, la hau

teur était de 3,60 m; dans la baie 61-62, elle atteignait !~ mètres 1. Les linteaux faits

de six bois de 0,12 m de diamètre, avaient laissé leur marque dans la masse de bri

ques crues. On comprend aisément qu'avec de pareilles trouées, la lumière ait pu

pénétrer très avant et très loin des cours où elle était en somme captée et

redistribuée.

Salle 77. Cette pièce (8,55 m X 3 m) était une des plus curieuses du Palais,

non seulement par des aménagements inédits, mais aussi par les caractéristiques

Fig. 259. - Salle 77. Moules cassés au milieu des éboulis.

présentées par des éboulis, farcis d'objets (les moules en céramique par exemple)

et de débris architecturaux (fig. 259r)r.Il s'agissait en effet, outre les superstructures,

de l'effondrement d'une terrasse, sinon d'un premier étage, si l'on tient compte

des épaisses plaques de plâtre qui ne peuvent provenir que d'un sol (pl. XLIX, 1),

1. Les murs sc d ressa ien t encore ici, à 'l-,70 rn.
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mais aussi des briques cu it.cs 1 se rapportant à des assises de murs. Il est certain

qu'en ('1' Sp('I('111', le Palais devait avoir plusieurs « cha rnlnes hautes », aver lin maté

r-iel et dr-s ac('essoires que nous retrouvions aussi. Lr-s photos sont loi-nu-lles qui

montrent ou Lrr- les moules, plusieurs grosses céramiques (fig. ~Gt)! gisant sur les

débris dl' la terrasse; de 1I1(~me, un morceau de baignoire (fig. 261) demeuré entre

ci(o] et terre, très haut contre une des parois de la salle, au moment où tout s'écroula 2.

La charnhrr-, une fois le gros œuvre achevé, avait été d ivisé« en trois parti('s

Fig. zno. Salle 77. Débris du sol de la terrasse 1'\ jarres dans I('s éboulis.

pal' deux murs d e l'pl'pnd (pl. XLIX, ~), épais pour le premier, de OAS Ill, pout' 1P

second, dl' O,IJO m. La première zone est celle dans laq ue lle on débouchait ('Il atri

va nt de la salle 61 (larg. de la porte: 1,17 rn )..\ main droite, on avait la poi-Le (larg.:

1 Ill), sans pif't'l'e de seuil, co nduisant dans la ('OUI' /0. Ces deux passag('s ava ie n t

gal'(ié kur ("I("vation, car les murs :' étaient encore hauts dl' !j,,1() 1l1-!j.70 Ill. Ellp

(;lail 1'('sl)('('liVl'lllent de ;{,20 01 (porte 61-7/ i et ~/IO m (porte //-10,.

Passng« 1)1-77 pt première zone, étaient tous deux tl';'S suign('IISf'mellt dallés

\('HlTeaUx dl' ;{() X 3(-), ou demi-carreaux de 36 X L~ ,. mais avec une surélévation

dl' 0, \:) Ill, ail pro lit de la chambre, elle de plain-pied uver la l'OUI' 711 co n t ijruë.

l , NOl" rappeillu, "t'iJ,o, d('jill't'tl'lIuy("" d a ns l,'s (-I,"ulis dt' la salit' ï\/. ""/1/'''. l'. l'di.

:!. II l'si Cl'I'll'S LH\allCOUp Idus t'aeik dt'" ruus t a t ct' que d't'x('liqul'r. l'al' ronunent uu- p'lI·\·illt' til'S! l'li el iun plll

l'Ill' (~Il't\ tlpC"n"I', l'Il une {'Jloqut' uù Il~S "xplo:-,irs ne x is t a irut pas.'
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Au-delà d'un muret conservé au moment du dégagement, à une hauteur de

1,20 m pt p('I'cé cl'une porte étroite (larg. : 0,80 ml, on se trouvait dans une petite

salle de bains, avec baignoirc à l'anglp nord-ouest et w.-c. à la turque (pl. XL IX, 2).

Tout le sol dallé, avait été revêtu de bitume, En bitume aussi, la plinthe courant

Fig. 261. - Salle 77.

Débris de baignoire dans les éboulis, tombée de la terrasse.

au bas des murs et de hauteur variable (0,50 m au Sud; 0,66 m à l'Ouest; 0,45 rn

au \ord; 0,41 m à l'Est; 0,70 m en arrière de la baignoire).

La baignoire était de la forme habituelle, trapue (long. : 0,95 m, extér.; 0,845 ru,
intér.; largo : 0,63 m, extér.; 0,545 rn, intér.; prof. : 0,80 m). Elle avait été calée par un

petit massif de trois briques (haut. : 0,:2;) 111), superposées et bitumées. Dans la bai

gnoire, nous ramassions un certain nombre dl' ('('S objets dl' eoupe triangulaire, en
1('J'I'f' cuite (long.: 0,075 rn ; largo : 0,035 rn ; haut.: 0,03 rn}, identiques à ('CUX recueillis
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dans les d eux salles annex es d e la t ribun e 66 1 . A "ôté d e IR haig noire e t lég èrement

au-dessu s d 'l'Ile·, lin placard mu ral v nû t. è fln l·g. : 0,2 :1 m ; haur . : n . :~o Ill; p r of. :
() ,;~3 Ill ).

Les W.-c. , étaient du typ e h abituel !fig . :2 6~ ) : d eux piliers, d e dru x briques

s up er p osées en deux assises , bitumées (long. : 0,91 m; lal' g. : O,T) m : haut. : 1l.:25 111).

ave c l'ente m édiane (0,18 m ), éco ulemen t et évac ua t io n sc faisant en dir ection d e la

Fig. :.!1i2 . Sa ll« Ti . Hain s 1'1 ,". -" . YIl I' d ' en haut.

CUUI' 70 où un puisard l'III d 'ailleurs repé ré. Ad ussée aux Il' . - C., mai s re trou v ée in clin é«.

une grande potiche e n cé ra m iq ue (o uv . : 0 ,4 6 m l. haut d e la pans e o rne me n té d'un

tracé de rni nurcs et n l'I'VUl·PS. Entl'c' ce récipien t e t le mUI" un e eoup p en tPITI'. L 'i n t rr

prétation n« saurait l'ai 1'1' de doute; avr-e la "oupe, on pui sait de l' eau dans le g-1' :llId

récipi ent , pOUl' a SSU l'I'I' la propreté d e l'installa ti on hy giéniqu e. En a va n t pt cl él;\I ·ht~ .

Ull l'oei l' e n t l'l'I'I' cu itl' (lo ng . : O,.F ) Ill ; larg o : 0,39 Ill).

Ajoutons quc lr-s usa gers éta ie n t parfa it ement isol t's , la purt « puu v a nt c~ I I' ( '

1'1'1 'm é(·. II ne pit'l'I '(' d e sr-uil éta i t en core dans so n logcnu-nt , a m éll a g-" , int ér-il'lIl 'l'

m ent à l' anglp nord-t 'Si du muret (p ro f. : n,22 m ).

j>l'I~ ei son s enfin que les e nd ui ts muraux ava ie n t reçu un n'v/'l l'ment cha u l é.
l.o u l. au moins au-d essus de la plinthe bitumée.

Un nouveau muret (ép a is . : 0,40 m : haut . m aximum l'On SI'I'Vt' l' : ~. ~I ,-) III ), co nst ruit

t.mnsvr-rsu lo nu-ut (fig. ~() : 1), s ép nrni t ln sali r d l' bains dl' 1;1 t roi sii-m« partit' d l' la
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chambre. Celle-ci était inaccessible, tout au moins du bas, puisqu'aucune porte

n'avait été prévue, SUl' ni mpor'tc laquelle des parois. Ce réduit (3 m X 1,90 m)

avait pourtant servi .-onuuo entrepôt. On ~. voyait encore, in situ, cinq énormes

Fig. 263. - Salle n. Vue vers le Sud, prise de la porte (ji-n.

jarres (fig. 264) 1 (haut. : 1,15 rn ; ouv. : 0,47 Ill; diam. : 0,95 m), d'un type bien attesté

dans le Palais. Dans la paroi ouest, à lAO m du sol, une niche murale (larg. : 0,95 m ;

haut. : 1,40 m ; prof. : 1,25 m). Les enduits en boue et paille hachée tombaient jusqu'au

bas, car il n'y avait ici aucune plinthe. Un dallage de carreaux cuits (32 X 32) n'exis

tait que sur un tiers du sol, pour le reste en terre battue. Reste le problème de l'accès?

Il n'y a qu'une hypothèse: comme dans les celliers crétois 2, on y arrivait de l'étage

supérieur, par une trappe et une échelle.

1. hl eu t.iquos à celles Lie la salle 7~, cOllLiguë, supra, p. [;)::;, aussi à celles de la salle 11G, supra, [1. 95 .

.) G. (;LOTZ, La civilisation égéenne, [1. 128, 1.55.
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Fig. :!li~, Sali" 77, I,('s .1arrr-s SOIIS l,,, éholll is.

Fig. :!Ij~l.
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Salle 59 (fig. 265), 11 11(' s'agit qU(' d'une piè('(' 1;-l,4() rn X :2/;() m) assu ra n t

les communications dans les différentes direct.ions.

I~lle est en effet P(']TP(' de quatre port.es : vers 60

(la q,~, : 1,25 m); vr-rs 70 (larg. : 1 m); V('I'S ;-l~ (larg. :

1 m); «nlin , V{'t'S la cour 1 (larg. : 1,15 ml. Ll's

d eu x p reruiè rr-s srules ont d es pier-res dl' sr-uil , à

Iwinp ('nl'oIH'{'pS sous le niveau, ce qui IWl'lIH't dl'

sUPPOSpl' qu'il 1](' s'agissait dans ce cas {{Ill' dl'

l'l'I'II)('IIII'('S ){~g("I'('S, faciles à déplacer, L(· linteau

d(' la porll' :-)!l-()() était pla,'(', à 2,90 mau-dessus

du sol. Celui-ci avait ét.é dallé de CaITeaUX 1>1:2 x

:\:2), pas toujours d('IIII'l\r(~s intacts, car on observe

de nombreux n-mnniement.s avec des l't'agments

\1/'2 ou '2;:3 d(' Ill'iques), plus ou moins .-orrec tc

nu-ut ass(·lllld("s. 1)eux pi('n'l's de srhistr-, sortes

dl' socles bas, ("lai('1l1 en('on' posées sur le dallage,

['ace il la po rt.e ou vrn nt vers 60.
I.('S 1'('v(~lements muraux étaient en boue et

pail'" huché«, u vt«: légi'rp "OUVI'l'II' dl' chaux

IIlal1l'I1I'. Une plinthe l'Il plû t.r« (haut. : tl.:27 m)

(~tail d('IlH'III'!'1' intal'll' ail bas de la parOI
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ouest. L'incendie avait laissé une marque violente sur le mur nord et à l'angle

nord-pst.

Salle 60 (fig. :26;')). On y arrivait de 59, pal' une large porte (1,25 ml, sans seuil.

A main droite, une ouverture encore plus imposante (larg. : 1,40 ml, était percée

sur la cour 70, à nouveau sans pierre de seuil. Le sol (4,80 m X 2,50 m) était entiè

rement dallé de carreaux (32 X 32), assemblés très régulièrement. Dans l'angle

nord-ouest, un foyer fait de briques posées de champ, était installé. Tout alentour,

une abondante céramique cassée. Dans les murs nord et sud, deux placards (larg. :

0,60 m; haut. : 0,45 m; prof.: 0,75 m) (larg. : 0,70 m ; haut. : 0,45 m; prof. : 0,75 ml, à
quelque 2 mètres au-dessus du niveau.

Les murs avaient leur enduit de boue et paille hachée, avec couverte de chaux

blanche montant jusqu'à une hauteur de 2,60 m. Aucune plinthe, sinon dans le

passage 60-59, où -lle était en plâtre (haut. : 0,30 ml.

Salle 58 (p.g. 266). Il s'agit d'une petite antichambre (3,50 m X 2,50 m) à
la salle de bains 69. La porte 59-58 avait son linteau à 3,40 m au-dessus du

niveau et une pierre de seuil à fleur de sol,

attestait une fermeture. Un dallage de carreaux
cuits (33 X 33), très régulier, avait été recou
vert dune nappe de bitume. Le même maté

riau se retrouvait dans la plinthe courant au

bas des murs (haut. variant de 0,35 m à 0,50 m,

selon les parois). Plusieurs placards avaient été

aménagés dans les murs: à l'ouest (larg. : °,35 m ;
haut. : 0,40 rn ; prof. : 0,75 m) et au nord (larg. :

0,40 m; haut. : 0,45 m ; prof. : 0,75 ml, tous deux
Fig. 266. - Salles 58 et 69. à 2 mètres au-dessus du pavement.

Le même enduit mural en boue et paille
hachée, était partout recouvert par une pellicule de chaux. Faisant contraste avec

le bitume, une plinthe en plâtre blanc soulignait la porte ouvrant sur la salle de
bains, avec un linteau placé à 2,70 m au-dessus du niveau, moins haut que celui

de 58-59, mesuré à 3,40 m. Des traces de feu furent relevées à l'angle nord-est,
spécialement aux environs de la crapaudine.

Salle 69 (pl. LI, 3, 4 et fig. 267). Salle de bains, dont la baignoire avait disparu,
mais l'identification ne saurait faire de doute. On y arrivait de l'antichambre 58, par

une porte (larg. : 1,05 m) percée dans un épais mur (2,10 ml. L'aménagement avait
été particulièrement soigné puisque Ip sol avait d'abord été carrelé sur toute sa

superficie (4 ni X 2,50 ml. Par-dessus le dallage on avait versé une couche de bitume,

demeurée apparente sur les deux tiers de la salle, le reste ayant reçu un revêtement
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Fig. 2liï. Salle de bains fi!l.

Détail de l'aménagement.

supplémentaire de plâtre. Le radier de l'ensemble, tel qu'il apparut dans des parties

défoncées, était, comme dans d'autres secteurs, en terre et galets.

La baignoire avait été installée à l'angle sud-est. Il n'en restait que l'empla
cement (pl. LI, 4 et fig. 267). D'une

vieille baignoire cassée, on avait employé

les morceaux pour constituer l'encastre

ment de la nouvelle, ("elle-ci peut-être en

métal et pour cette raison emportée. Le

pavement arraché, laissait voir l'agence

ment du système d'évacuation des eaux

usées. Ces dernières étaient versées dans

une canalisation en céramique (éléments

circulaires de 0,25 m de diamètre), qui

s'enfonçait d'abord verticalement pour se

recourber ensuite et rejoindre un drain

fait d'anneaux dl' céramique superposés

(diarn. : 0,67 ml.

Dans la paroi l'si, un placard mura l,

('l'I'IlS(~ à 0,82 m d u sol (larg. : 1 rn; prof. :

0,42 m) \ avec trois briques cuitr-s SUl' la

tablette inférieure. A l'angle nord-est, un

très curieux aménagement (fig. 267), sorte

de niche creusée dans le mur, et sur-mon

tée d'une coupole en céramique (haut. :

1,90 m; diarn. en haut: 0,82 ml, avec des

traces de plâtre pt dl' suie. l\ la haso , une

plinthe l'II plâtre, surplombant un {'"idement hit.u mé, où 1'011 vnit la pla('l' d'LIll
hraséro. Tout l'ensemble répond donc à un système dt· chaulfag«, différent de ('l'UX

que nous avons rem-on trés, dans plusieurs salles dl' bains, mais «ependa n t

apparenté.

Dans la paroi ouest, quatre placards muraux (pl. LI, 3 et fig. :2f)~I, trois sur une

rallg('" (à 1,05 m du niveau), le quatrième les dominant (à 1.93 m du niveau). Ll'S

di mensions n'en sont pas uniformes

placard L larg.: 0,50 m ; haut. : 0,47 m : prof. : 0,7;) m.

placard 2 larg.: 0,:18 m ; haut. : 0,.-)8 m : prof. : 0.70 m.

placard 3 larg.: 0,46 Ill; haut. : O,f);-) Ill; prof. : O,ï.-) m.

placard 4 : largo : 0,40 Ill: haut. : O,90 m : prof. : 0.;-)0 Ill.

1. Nous Hf' trouvons la hauteur ni dans HUS not cs ni dans ce lles dt'l'al'chilt'cte. 1.(' 11H11' {"Ianl t·tlll~IT\·I·' su r rct t .

paroi jusqu':" :L~O rn. nous IH' savons si ce t t e arrnoir« ~l' prolongenit autant el 1l1l"1I1t~ "Ill'urt"' plll~.
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Les enduits muraux étaient en boue et paille hachée, avec mince couverte dl'

chaux, arrêtée sur le mur nord à une hauteur de 1,80 m, poussée plus haut sur le

mur est où on la retrouve encore à 3,80 m. Le bas des murs était souligné dans la

zone bitumée par une plinthe en bitume (haut. : 0,31 m), mais non dans la zone plâ

trée où l'enduit tombait jusqu'en bas.
Une céramique très abondante, fut recueillie en morceaux. Qu'une salle de

@
__---r1/':'777//7}/

MUR OuEST

Fig. 21;:-;. - Salle de bains IjH. Placards muraux.

bains ait été en même temps cet entrepôt ne laisse pas d'étonner. Cette utilisa tion

SI' rapporte peut-être à une période ayant suivi une désaffectation de la salle, car

la céramique est homogène et correspond aux séries du Palais.

Cour 70 (pl. L, 1 et fig. ~fi!'). 1lI' Iorrnr- ohlongue (8,85 m X 7 m), elle avait

été percée de huit po l'tes, mais deux furent ultérieurement murées. Ces modifica

Lions dans les acc('s étaient le résultat de changements dans les aménagements.

Aucuno des deux grand(·s constructions retrouvées à l'intérieur de la cour, et qui

sont des fours \ ne semble en effet appartenir à l'état premier, car leur implanta

tion trouble visihle rnent l'ordonnance originf'lle. Ce sont pourtant elles qui donnent

1. SUI' les t a hlr- t t es économiques I.IR,\IT, YII. § 75). me nt.ion de « cuisiniers )J, « houla ug ères ", employés

au Palais.
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à la cour 70 un caractère unique, non seulement à tr-avers toute l'étendue ('ouyel't(·

par le Palais, mais sans doute aussi lorsqu'on les met en parallèle <1\"('C les installa

tions d'autl'es résidences orientales.

Les remaniements sont de même évidents à l'examen du dallage, ICI l'égulil'I'.

là disparate, ra r il est le résultat d'un assemblage de hriques des modules les plus

divers (!i0 X 40; 37 X 37; 33 X 33), de demi-carreaux et de blocs de pierre. Cl'~t

Fig. 2l1!l. Cour a u x Iours il).

une impression identique qll(' l'on l'(·~~('III. lorsqu'on ('on~tat" quun des fours l'~t

installé à l'anglo sud-est où il bloque une partie d(' la port « 70-71i et que I'uutr« t'c'Ol'Ill'

un des quatre bassins en céramique disposés dans la l'our. (luoi qu'il en sui l . tout"

l'installation rc mon t c à l'époqUl' roval- et «est à ce titre qu'il faut la décrire S'lI1~

l'II l'X('('ptl'r aucu n élément.

Cl' sont Lo u l d'ahord quatre l'I"l'ipi('nt~ circulair-es. faits chacun, d" d cu x envr-

lopp('~ d(' ('éralllique ("'pai~. : :2 cm), séparées lune de l'autre pal' une ('ollehe dl" tr-rr«

(("pais. :.r.. l'Ill). Le Iond est en tl'l'1'(' battue. lis ("tai('nl «nchâssés dans Il' dallage :

deux, co n tro '" mur nord , ent.re I('~ deux portes 7()-;-)!1 ('[ 7()-1)(); dr-u x au t rcs, a u x

anglps ~lld-('~[ 1'[ Slld-OIlI'~1 dl" la cour. Voici Il'~ dimensions de trois dr-u t n- eux :

IV (anglP sud-ouest.) : diruu. : I.:.W m : haut. : 0,7,-) III.

}{2 (pal'oi nord ) diam. I.()~) Ill; haut. : O.~ï Ill.

IP (p.uoi Bord) : diam. : (l,}l1m; haut. : (),1i,-) Ill.

LI' qua ll'ii'lIl1' (ang'" sud-ost lavait été d,',tl'Ilil ail mo nu-ut de la ('Oll~t l'lIctÎOII du Iuur.



LE P.\L,\IS DE ~L\l{I

Four circulaire (pl. L, 1 el hg. 270). Un socle de plan sensiblement circulaire

\diam. : 3,75 ml, construit en briques nues avait été enserré dans une ceinture de

hriques cuites 1 (haut. : 0,58 m) jointoyées avec un mortier de terre. L'assise supé-

,...----.
/

1
1
1
\'"

"" ..... _-

Fig. 270. _. Cour 70. Plan du four central.

l'Jeure (larg. : 0,50 rn) était faite de briques ou fragments de briques, avec en saillie,

un parement intérieur en hriques disposées dl' champ. Tout l'espace ainsi enclos.

1. A l'OuPS!, un él érnen t r-st pourtant. en br-iqlws crues. saur le couronnement en briques cuites.
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avait été l'('('ouvert dunc épaisse couche de plâtre' 0,0,),-) m ) coulée sur l'jnfrast rur

t.urr- en briques crues. Cette dernière se poursuivait jusqu'à un radier de galds.

correspondant à c('lui de la cour. Il est évident que la construction était vo ùt ée

en ('IH'ol'bdlement. La voùte en briques crues, était effondrée sur le sode. Pal' un

véritable miracle, avait subsisté sur le (,ôté, un arc double en briques .uit es. join

toy{'('s à la terre (haut. totale: 1,30 m ; largo totale: 2,06 rn}, encadrant une petite

porte (haut. : 0,73 m; largo : 1,10 m) ouvrant sur l'intérieur du four. L'arc, épais de

0,50 m, correspondait ainsi exactement à la ceinture du socle, parement compris.

1)('S éléments de la voùte en briques crues, étaient encore visibles, prenant

appui SUI' lui. Un escalier de deux marches, en briques cuites, posées sur briques

«rues (haut. totale: o,:n m), permettait une montée facile, de la cour vers le four.

D(·s tl'ac('s de noir de fumée furent relevées, avec des cendres, sur toute la surface

intérieul'(·.

Four d'angle (pl. L, :2 et fig. 271). ;\ l'angle sud-est, un deuxième four avait été

construit. Le socle ct'tte fois, était en t.ière ment en briques cuites, avec utilisation

des matériaux les plus divers: carreaux, 31 X 31 X S,:'): briques incurvées. 40 X 34;
fragments. 1)(~ forme ovale, il mesurait à l'intérieur, :2,15 m X 1,40 m. la voù t e

étant montée en briques Il demi-cuites » 1 (:39 X 39 X 14), s'appuyant sur tout un

côt.é, contre la paroi du mur est. Le sol du four était en magnifiques carreaux (44 X 11,-») ,

('ass{~s su r les bords pOUl' tenir compte dt' l'ovale. Sur le côté, une avancée du socle,

faite dl' deux briques cuites (33 X 33 X 6 et 37 X :37 X 6), posées SUI' briques crues,

souligné(~ par deux briques cuites dressées de champ (33 X 33 X 6 et 39 X :n X ni,
indiquait I'o uvertu re, plus modeste que' celle du grand four circulaire.

Surplombant le four et complètement d'angle, un escalier de six marches (vhaqu«

marche ayant trois assises), avait été monté en briques cuites. Il s'élevait en tour

nant, prenant appui partie sur l'angle de la cour, partie sur la voùte du four. La

marche supérieure était à 1,15 m au-dessus du pavement du four et à 1,45 rn du sol

de la cour. S'arrêtait-il là, ou montait-il plus haut? Devait-il être mis en relation

avec la marche du four, en facilitant par exemple la surveillance du tirage? ="ous

laissons aux techniciens le soin d'en décider. Ce qui est certain. cest que four et

('seali('r [u rr-nt édifiés après coup, car ils masquaient la porte 70-in. utilisaient I(·s

IIIa 1("riaux les plus hétéroclites, l'l'l'ouvraient enfin, un des quatre grands 1't"('l'pta

eks eil't'ltiain's, en eéramique, dont nous avons donné plus haut les earadéristiqllt's.

Parmi les modilieations architecturales intervenues encore. signalons quc 1('s

d ou x pot-tes 70-60 (larg. : L,40 m) t'l 70-fiS! (larg. : 1,1;") m), furent murées, cellr--ci plus

so lid crucnt. que ('clip-là, où il n'y avait guère eu qu'une l'loison en t'oqut'rrc, donnant

ainsi à la salit' lm unr euricuse resse rrr-.

1. 111'81 ditïÎl'ik dl' sn vuir si et..ll nsppcl du Illall"l'iau l'si d'origine.' HU si l Iui f·~t vo nu , il la su i t c dl' l u t i lis.r t iuu

du l'OUI'.
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Les enduits muraux étaient en boue et paille hachée, sans coloration et sans

plinthe. La porte 70-77 (larg. : 0,90 m) étai.t haute de plus de 2 mètres. Sur la paroi,

à main droite, on remarquait à 0,95 m du pavement, deux cavités (larg. : 0,20 m;

haut. : 0,10 m ; prof. : 0,47 m pour la première; largo : 0,16 m ; haut. : 0,15 mi prof.:

U,:J2 m pour la seconde), que nous avons partout expliquées en fonction d'un système

de verrouillage de la porte. Cette interprétation s'est trouvée vérifiée, car à l'angle

nord-est, une pierre de seuil affleurait au niveau du sol. Même légère, la fermeture

/

Fig. 271. - Cour 70. Plan du four d'angle.

existait donc. Toutes les autres portes étaient beaucoup plus hautes, car alors que
les murs étaient remarquablement conservés (3,50 m au minimum, 4,90 m au maxi

mum), aucune trace de linteaux n'a été relevée.
Parmi les objets retrouvés, signalons deux récipients en basalte, destinés au

pilonnage des grains. L'un était sur le pavement, à l'angle de la porte 70-71; l'autre,

tout proche, mais enfoncé partiellement dans le dallage. Que ces objets utilitaires

aient été là, n'étonne nullement. On s'explique moins hien, sinon par la dispersion

«onsécutive au pillag«, la présence sur le sol (fig. 272) d'une mosaïque géométrique
en fritte où l'on retrouve la technique du (( rétablr- ) de la chambre du roi, 46 1

. Il

s'agissait d'une sort.e de tapis (0,51 m X 0,32 m) où, dans un encadrement rectan-

1. Tome 3, Monu ments et documents.
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gulaire fait de danurrs pt ailerons, on remarque une ornementation dont ll'S t hè mes

cruciformes const.ituent le motif essentiel. La combinaison des carrés et des losanges.

Fig. 272. -- Cout' 70. Emplacement de la mosaïque.

I'heureusc disposition d'éléments en forme pyramidale, dénotent unr- volonté éprise

de symétrie, ce lh--ci nexc-luant d'ailleurs pas l'harmonie. Toutvs qualités qui

s'étaient déjà manifestées dans les grandes compositions

picturales.

Salle 71 (fig. 273). On arrivait dans cette salle (4,10 m X

2,90 ml, directement de la cour 70, par une porte (larg. :

1,10 m) percée dans un épais mur (2,40 ml. Ce qui frappe

iru méd ial.c nu-nt., c'est le dallage qui recouvrait le sol. Fait dl'

('arl'l'aux d(' modules divers (de 32 à 40), ayant utilisé de

nomhrcux 1l10lTNlUX dl' briques, il avait un aspect négligé

qui s"lnblait indigne du Palais. Pourtant ('l' carrelag« était

fondé soigneusenlf'llt SUI' une épaiSSI' couche de galets.
. . . 1 . 1 Fig. 2ï:3. ~- Salle ï 1.QlI'il n'~' rut pas ICI llll S('dl'Ur réoccupé après a rtu ne ( P

la villr-. est dl~lllonll'é par la d écouvt-rt c dans les éboulis

nll\lI11'S qui ohst.rua ir-nt la salle, de plusieurs cr-nt aines de tabl('lll's l'lIlH~ifol'lll('S.

CellPs-ei uppu ru rcu t à O.~,-l m dl' la surface, donc tout à Ia it on huu t d('s nuns

qui SI' dl'l'ssail'nl l'nl'O!'l' à :l.Fl m-il.SO ni (paroi est) et ne ('('Ssi'l't'nl pas uv.mt le
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dallage. Tout à la fois au-dessus et au-dessous de lits de plaques de plâtre appar

tenant certainement à la terrasse. Il semble ici évident que ces archives avaient

été entreposées à l'étage d'où elles retombèrent au rez-de-chaussée, au moment de

la destruction de la ville 1.

:-:'ur le mur sud, un placard profond (larg. : 1,05 m ; haut. : 1,80 m; prof. ; 1,50 m)

s'ouvrait, sans doute à l'emplacement d'une ancienne p.orte, finalement murée.

Tl!' plain-pied avec la salle, comme elle, il était carrelé (32 X 32). Des briques dres

sées de champ, formaient plinthe. En avant du placard, encastré dans le dallage

de la salle, un fond de grande jarre bitumée (diam. ; 0,52 rn}.
Les r-nduits muraux étaient en boue et paille hachée. Une couverte de chaux

blanche les masquait. Il ne semble pas qu'elle ait été posée partout à une hauteur

identique. :\ous avons en effet noté qu'elle s'arrêtait à 1,80 m sur le mur est; qu'elle

recouvrait toutes les parois des murs sud et ouest (haut. de 2,80 m à 3,20 ml, mais

qu'ailleurs, côté nord, on ne la relevait ras au-delà de 1,74 m.
])!'s deux portes, seule celle arrivant de la cour 70 pouvait être fermée. Presque

au niveau du pavement, une pierre de seuil (bloc en diorite, de 0,32 m X 0,29 ml,

était en place, environnée d'ossements d'animaux.

L'incendie avait laissé de fortes marques sur les murs ouest et nord et plus spécia
lement à l'angle nord-est. :\ous ne savons comment expliquer quelques cavités

remarquées sur certaines parois; à l'Ouest, à gauche de la porte 71-72 (à 0,75 m

au-dessus du pavement); au Nord (à 2,10 m au-dessus du pavement). Ce ne sont
ni des placards, car elles ne sont pas assez importantes, ni des emplacements de

chaînages, car les profondeurs (0,20 m pour les premières, 0,40 m pour les secondes)
semblent insuffisantes, pour qu'elles fussent efficaces.

Salle 72 (pl. LI, 2 et fig. 274). Chambre très spacieuse (7,90 m X 3,05), avec
baignoire en place à l'angle sud-ouest. Entièrement dallée de carreaux cuits (33 X 33),

t I-~
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Fig. 274. Salles 72 et 73.

av!'!' partie bitumée là où cela était nécessaire, c'est-à-dire aux alentours de la baignoire

ct du puisard non loin de cette dernière. La porte sur la salle 71 (larg. : 1,05 m) était

1. On ne peut trouver ici meilleure confirmation archéologique, du renseignement tiré des Archives éco

nomiques, d'après lesquelles (AH.1fT, \'II, ~ (lS), les adminislrateurs du Palais avaient arrêté leurs comptes sur le toit.
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Fig. 275. - Salle 72. l3élignoire.

fermée. La crapaudine était ici non une pierre, mais une brique ,30
évidement de rotation (diam. : 0,13 m), affleurant au niveau du dallage. Cela suppo

sait un vantail peu lourd, mais suffisamment efficace.

Des puits dus au pillage antique avaient abîmé quelque peu le dallage. Ils avaient

Lout au moins révélé les mêmes tcchni-

qU('S d'exé('ution : ('<lITeaUX reposant

sur un radier de galets avec couche

intermédiaire de terre.

La baignoire (fig. 275) était d'un

type encore plus trapu que de cou

Lume (long. : 0,75 m et 0,665 (intér.);

largo 0,75 m ct 0,57 m (intér.):

pral'. : 0,69 ml. Elle était enserrée

dans un coffrage de briques «uites.

Deux grosses Jarres étaient effondrées (haut. : 0,90 met 0,75 m), au pied de la paroi

Fig. 27G. - Salle 72. Paroi est, an\' traces d'incendie.

nord, malgl'(" les hrjq ur-s qui les calaient du pied. 1Jans lint ervnlle , de la (·(''l'a mique

dl' pdil mod ulo.

L('s «nduit s muraux étaient de houe pt paille hachée. L'n l'l'\"l~tl'ml'nt dl' chuu x

,"Iail l'n('ore visibl« sur les murs sud ot est. Ailleurs tout avait d isparu , sam doule

du rail d(' lincendie , dans nlll' zone p.u-t.iculièrrmcnt violent Ifig. ~71;'. 1),'s chai-
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nages en avaient ét é carbonisés, ce qui avait provoqué à l'intéri eur de la construc

tion, cert ains affai ssements. Ainsi sur la paroi ouest où , à 1,75 m du pavem ent ,

on rem arquait une lon gu e cavité rectangulaire (2 m X 0 ,30 m ), intercal ée sur la

mêm e lign e que d'autres trous de poutraison (fig. 277).
Dans ce tt.e salle, à la limite occidentale du Palais , les murs éta ien t moins hauts

qu e dans les cha mbres plus à l'Est, mais l' élévation n 'en dem eurait pas moins satis-

Fig. 2ï7 . -- Salle 72. Angl e nord- ouest. Dans le mur, emplacement de chaînage.

faisant e. Ell e n ' ét ait jamais moindre qu e 2,10 m et atteigna it au plus 2,85 m. Elle

permit de mesurer exact eme n t la hauteur du passage men ant de 72 à 73. Large
de o, i: m, il ne dépassait pas :1 ,f;5 m.

Salle 73 (fig. 274). P etite pi èce (3,50 m X 2,90 m ), anne xe de la précéd ente avec
laquelle elle comm uniq ue par un e porte ét roit e. Passa ge et salle avai ent ét é complèt e

ment r ecouverts par un carr ela ge (33 X 33), bitumé dans la zon e d 'un puisard. Cc
dernier qui s'ouvre dans l' axe de l'entrée, s' enfonçait en p ente oblique, allant r ejoindre

le drain de la salle de bains . La porte était fermée intérieurement. La pi erre de seuil

(0,24 m X O.:.!fI m ) à l' an gle sud-es t, en ba salte bl euté, affl eurait au ni veau du pavem ent.

Le trou de l' évidement (diam . : 0,145 m ; prof. : 0 ,04 m ) assurait cor rec te me nt la rotation.

Les enduits rnu ra ux en boue et paille hachée, avaient ét é blanchis. Des traces de

cha ux étaient en cor e v isibles partout. Dans les parti es hautes des murs (conservés
il,j de 1,ïS m à :.! ,:Hl Hl), l'incendie avai t lai ssé ses marques rouges. Un peu de céra miq ue
jour-hait le sol.
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Salle 76 (fig. 278). Pièce ob longu e (5,80 m X 3 m ) au Sud d e la cour ïl) avcr

laq uell e ell e communiq uait par une po rte (larg. : 0,90 Hl ) et
un passage au dallage surélevé (fig. 279 ). Un e pierre de seuil

(0,34 m X 0,25 m ) était à l'angle nord-ou est et , comme dans

tous les cas précédents, à fleur de sol. E lle était en plus , ass ez

grossièrement encastrée par deux fragments de briques.

Toute la sa lle avait été carr elée (33 X 33 ). Ce pavement

qui se re levait sur les bords, s'abaissait en pente sensib le vers

le cr-nt.re. A p eu près au milieu de la piè ce, un e rangée d e

briques dressé es d e cha m p (la rg. : 2,20 m ), limitai t sur un
('<lté un espace qui fut p lâtré (flg. 280). Celu i-ci avait peut-être

<'~té l' endroit où l'on stockait la r-éserve de grains.

A l'an gle su d- o uest , une curieu se installation ét a it
conservée. Il s'agi ssait d'une cui sin e (flg. 28L), en terre

r éfractaire. ", l'llsl'nél' dans un c(lll'rage de briqu es cuites Fig. :!ïS. - Salle ïfl.

l'l ('0 111' ïn . YUI' "l' I'S le Xord ,

Fig. 2ï!l. l'<l s s ;q~(' ent.r« salle ï( i Fig . ~~O . - S;dl(, ïli .

Emp!a l'I'IUl'n t <lllléuagé p OUl' dl" :.!r;l ln S

l. C,'I" l'HplH'liP l nu t il l'ni l le « l "11i1i1I11' » illllig-l'lIl', 'lui luuct ic une dl' nos jours puurlu Iub ricn t ion d, 's ~a ll' tl" ,

,k pn i u.
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Fig. 282.

Salle 74, w-c.

(long. : 0,46 m; largo : 0,20 rn). L'ouverture en forme d'ovale irrégulier, était bourrelée

et pourvue de deux excroissances, destinées vraisemblablement à faciliter le tirage,

quand le ou les récipients avaient été mis en place. Dans le fond (0,54 m) et à l'inté
rieur, deux morceaux de briques

dressées de champ et à angle

droit, devaient délimiter Jefoyer.

La salle abandonna une

abondante céramique. Quelques

pièces de grand module étaient

encore in situ :
- à l'angle sud-est, trois

jarres (dont une, avec ornemen

tation en double bandeau cordé,

en haut de la panse (haut. :

0,80 m : diam. : 0,60 m); un

plat à large rebord,
Fig. 281. - Salle 76. Réceptacle en céramique. _ à l'angle nord-est, deux

jarres plus petites.

Il faut mentionner aussi quelque outillage: deux broyeurs en basalte (long. :

0,300 m ; largo : 0,17 m; 0,335 rn, 0,16 ml, incurvés par l'usure; grandes dalles en

basalte (0,66 m X 0,27 m; 0,68 m X 0,36 ml.
Les enduits muraux en boue et paille hachée, avaient

beaucoup souffert de l'incendie qui fit rage et laissa sur toutes

les parois sa marque rouge caractéristique. En bas des murs,
nous avons parfois noté des alignements de morceaux de bri

ques, destinés à renforcer une plinthe qui fut bitumée. Dans

le mur nord, à 2,40 m du sol, une cavité pleine de cendres et

contenant deux briques cuites. On peut se demander à quoi
pouvait bien servir ce placard, à une pareille hauteur?

Salle 74 (fig. 282). Cette salle (4,80 m X :2,90 m) comme
la précédente, ouvrait sur la cour 70 (pl. LI, 1), mais par deux

portes, dont rune, la plus à l'Est, fut percée après coup, pour
répondre à un aménagement postérieur : un muret avait en

eH'et coupé la pièce en deux (fig. 283) et il avait fallu alors

doubler les accès. De toutes façons, ceux-ci étaient étroits,

leur largeur respective n'étant que de 0,80 met 0,74 m. C'est évidemment le passage

dans la partie orientale, qui fut creusé le deu xiènu-. Cela ressort de son peu dl'

hauteur Il,2;) m ) et de la petite cavité cylindrique (diam. : 0,10 m; prof. : 0,18 m)

cn'usée dans le dallage et enrobée de bi turue , à l'angle de la porte, où elle tenait

lieu de pierre de seuil (pl. LI, 1). Détail fort important: à 0,94 rn au-dessus de cette
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cavité, un trou était creusé dans la paroi, « armé» de deux fragl11pnts de briques.

destiné certainement à l'attache du Il collier » fixé au montant du vantail.

Un dallage bitumé recouvrait toute la salle. On le ret.ro uvr- dans le passage

que nous venons dl' décrire. Une plinthe en même matériau, courait au bas des

murs (salle et passage), mais pas partout à la même hauteur 10,42 m dans le pas

sage et sur la paroi de gauche: 0,60 m à 0,71 111, sur les parois de droite). L'enduit

mural était partout recouvert d'une mince pellicule de chaux.

La pente très nette entraînait les eaux vers un puisard aménagé dans la partie

occidentale de la salle, par conséquent de l'autre côté du muret. '\lais une canalisa-

@

@
t

Fig. 283. -- Salle 74. Élévation du mur nord avec JlllI'II's ','l'S 711.

t.ion (fig. ~~:l) le prolongeait en oblique, avec un orifice débouchant dans la part.i«

orientale de la salle (~,!)O m X 2,60 111). Deux jarres étaient encore in situ, dl'l'ssl"('S

I'u ne à I'angk- nord-est (haut , : o.;-)() Ill), l'autre contre [e mur pst (haut. : 0,61 Ill).

La partie occidentale de la salle (fig. 284) était plus l'xigup I~.!H) III X 1.~1I1l11

el e-n moins bon état de conscrvat ion, c'est-à-dire que son aménage nu-nt avait été

moins soigné et que Cl' dernier avait encore été bouleversé pal' un puits dl' pillards.

Celui-ci avait l'ait disparaître aYCT l'angle de la porte 74-/0. la piPITP dl' scu il plal'(;I'

au fond d'un coffre rectangulaire (long.: 0,78 m : largo : 0.44 Ill: prof. : 0,1,-) Ill), mont.é

en briques ('[ demi-briques. De ce coffre, sont sorties plusieurs pii'l'('s dl' l'I"rallliquf'

quasi intnctcs : un grand plat à large rebord (dia Ill. : 0)1.-) Ill), une jarl'!' à
rond arrondi, les é~lén\('llls d'une au l re , une marmite à parois épai-scs, rond plat el

l'(·bord ('·\,<\S(; (haut. : ().~:l Hl: diaru. : O.2t:; m), enfin une pe t it o t able t t c

('UIIl'iI'OI'llIf'

LI' unuct. en hriqucs cuites (lig. ~~'11 qui ayail coupé' la sali!' en dt-ux , ('·tait d'al)()rd
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large de 0,80 m, ensuite de 0,55 m seulement. ~ous l'avons retrouvé conservé à une

hauteur de 1 m. Caractéristique assez étrange : on l'avait entièrement enduit de

bitume. Sa construction tardive était confirmée par le fait qu'il avait été posé sur le

dallage de la salle .

Ce dernier avait été partout recouvert de bitume mais le carrelage, dans cette

zone proche de la paroi ouest, se trouvait très nettement rehaussé. Peut-être parce

qu'il avait fallu recouvrir le grand puisard en anneaux de céramique (prof. : 13 m),

dont l'orifice était, en plus, masqué par une grande dalle de pierre 1. C'est dans ce

puisard que venait se perdre la canalisation en tuyaux de céramique, dont nous avons

Fig. 28'1. - Salle 74. YU(' de la partie occidentale, prise à la verticale.

signalé le départ de l'autre côté du muret. Ainsi, toutes les eaux étaient soigneuse

ment drainées et emmenées à une profondeur impressionnante, où certes elles ne
risquaient plus de menacer les fondations du monument.

De cette salle on communiquait par une porte (larg. : 0,90 m) sans pierre de seuil,
avec la salle 75. Sur toute la profondeur du passage (1,40 m), demeuré couvert (haut. :

2,60 rn), le sol avait été dallé mais grâce à une technique toute nouvelle: il s'agissait

uniquement d'un assemblage de morceaux irréguliers de briques cassées. Jamais le

Palais de .\lari n'avait connu un pareil procédé. Ajoutons que ce pavement original
était en nette surélévation par rapport au niveau de la salle 74.

1. Ce qui a été constaté, on s'en souvient, l'al' cxemple dans la salle 48, supra, p. 174.
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Salle 75 (fig. 285). Cette salle 14,85 m X 2,35 rn) dans l'état où elle apparut.

présentait la marque évidente de remaniements que l'on peut dater sans hésiter de la

Nlveal.lI

Fig. 285.
Salle 75.

Fig. 2:-)1j. - Salle 75. Élévation du mur sud,

avec superposition de niveaux dans la salle.

période qui suivit la ruine de la ville et au cours de laquelle ('('l'lains îlots du Palais

furent réoccupés. Trois niveaux (fig. 286) doivent ôt.re rr-ro nn us, rn ["ollction d es

Fig. 2S7. - Salle 1,). Intérieur. Vue vers l'bl.
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surélévations successives. Le niveau l, inférieur, est celui du passage 74-75, dallé,

nous l'avons dit, d'un agglomérat de morceaux de briques cassées. A 0,55 mau-dessus,

un niveau II, marqué dans la chambre 75, par un dallage soigné, en briques cuites

(:)1 X 31). A ce niveau, correspond un placard mural, aménagé dans la paroi occiden

tale (Iarg. : 0,82 m ; prof. : 1,20 m), lui aussi carrelé mais en léger ressaut par rapport à

la chambre. Dans ce placard, une jarre, calée assez maladroitement avec des mor

ceaux de briques. Les enduits sont de boue et paille hachée, avec une couverte de

chaux. Aucune plinthe.

Un troisième niveau (III) est marqué par un socle légèrement trapézoïdal (2,40 m

X 1,45 m) construit en briques crues et qui obstrue le tiers de la salle. Il a sa face

supérieure recouverte par un carrelage (32 X 32; 36 X 36) bitumé (fig. 287). Sa
hauteur au-dessus du niveau II est de 0,90 m.

On ne sait comment expliquer pareil aménagement, qui évoque plus une table

qu'un sol. L'interprétation se trouve compliquée du fait que dans le mur sud, il y a
juste au-dessus de cette construction adventice, une porte basse (larg. : 1,05 m; haut. :

0,80 m), que l'on n'a pu utiliser qu'en se courbant et qui ouvre sur la salle 104. Et

cela est d'autant plus étrange que cette porte est la seule qui assure la communication
avec le quartier sud, des ateliers et magasins.

Sur le dallage du niveau II, reposaient une série de grandes jarres, tombées cel"
tainement de la terrasse où on les avait entassées. Dans les éboulis, elles étaient en

miettes, mêlées à des plaques de plâtre compact (épais. : 3 cm), effondrées de même de
la toiture. Un lot de tablettes (petits comptes) fut aussi recueilli 1.

1. Ces tablettes proviennent sans doute aucun, de la ter-rassr-.



CHAPITRE XIII

QUARTIER ORIENT~lL. LA CHAPELLE 150

(Pl. LII-LV)

~9

p('I'in.

Il faut revcmr dans le secteur oriental du Palais où l'architecture, toute diflé
rcntr-, ne présente pas la rectitude de lignes, des zones que nous venons dt' décrire.

On retrouve au contraire, certaine configuration trapézoïdale qui rappelle directe

ment celle qui prédominait dans l'angle nord-est de la résidence. Il apparaît donc

que ce bloc doit appartenir à une phase tardive de la construction, caractériséc,

c'est l'évidence mêmr-, par une série d'agrandissements qui se su ccédèrent dans le

temps, pour répondre aux besoins sans cesse élargis de l'Etat. Phase tardive qui

n'excluait nullement, bien au contraire, le soin dans l'r-xécut.io n. Et c'est bien dom

mage qul' la vo nser-vat.io n des murs

n'ait pas été ici meilleure, car l'im

pression ressentie l':-;t toute différente

lorsqu'on doit se contenter d'arase

ments et dl' fondations, d'escaliers et

de dallag(':-; et qu'il y manque les lon

gues p.-rspectives, les enfilades de cou

loirs, avr-e des parois hautes de quatre

à cinq mètres. Le regret est d'autant

plus vif qu'il ne s'agissait pas ici de

« communs », mais d'une longue mon

tée processionnelle vers une chapelle,

beaucou p plus oratoire que sanctuaire,

surte dl' hijou au ('(l'ur d'un somptueux

Fig. 288.

Salir L44 au départ dl' la voir pl'tl(·p~~ionnrlll'.
Salle 144 (pl. LIl, J d fig. 288).

C\"lail k point dl' départ dl' la voie,

qui, pal' une succcssio n d'escaliers et dl' paliers en enfilade ilig. :2~!I,. co nd uisai t dl' la

grand(' ('OUI' Il'aphoïdak IJL 1 à la chapelle 149-1.-)(), édiliéc au plus haut point du

1. S,,/I/'(/, p. :il;.



Fig. 289. - La montée processionnelle. De la cour 131 au sanctuaire 149-150.

';:;

Fig. 290. - Escalier 131-144. Plan et coupe.



Fig. 2~) r. - Salle J44.

Dessin grayé sur brique,

@
~----
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Palais. Cd tl' petite pièce (4,65 m X 3,20 Ill) était percée de deux portes. dans le

même axe nord-sud, chaque passage ayant été occupé par un escalier,

L'escalier inférieur (pl. LII, 1 et fig. 290) commençait à la limite même de la

«our 131. Large de 1,30 m, profond de 2,10 m, il était fait de cinq marches. Les quatre

premières, d« bas en haut, étaient en briques cuites (42 X 42 X 7,5), en deux assisvs ,

superposées. La cinquième, avait mis en œuvre une dalle de gypse placée sur briques

cuites.

L'escalier supérieur (pl. LII, 2) ne comptait que deux marches, toutes deux en

pierre, un gypse (sur briques) et une pierre de sable. ::\aturellement elles n'occupaient

qu'une petite épaisseur du passage, le restant se trouvant de plain-pied avec la

salle 145.

Deux fermetures avaient été prévues aux angles intérieurs nord-ouest r-t sud

OUf'St. La première pierre de seuil (fig. 290) était in situ, au fond ((l.sn m) d'un coffrc

en briques cuites (0,86 rn X 0,37 ml. Le bois du

montant était visible, carbonisé. La deuxième, était

moins soignée : il s'agissait d'un bloc, au fond

(0,30 m) d'un coffre monté en briques et pierre. Ici

encore, des traces du feu qui avait détruit le poteau

en bois.

Le sol de la salle était en terre battue, mais

quelques carreaux cuits, épars, laissent un doute.

Peut-être sont-ils les débris d'un dallage: Ce qui

mérite d'être signalé ce sont les fragments de briques

recueillies: un morceau estampé au nom de Zimri

Lim; un autre, avec le même nom royal et un jeu

gravé (fig. 291), du t~·pp de ceux documentés par

ailleul's 1; un dernier enfin, avec jeu identique.

Sans doute, ('CS morceaux n'étaient-ils pas in situ, mais il y a tout lieu de SUPPOSf't'

qu'originairement, ils appartenaient à cette salle. On imagine aisément des soldats

dr- garde, trompant ainsi les heures d'attente. Le nom de Zimri-Lim en cet endroit

nét.o n nc pas non plus, puisque ce quartier appartient, nous l'avons dit plus haut, à
la phas« architecturale ultime du Palais.

Salle 145 ,lig. 292), De l'orme légèrement trapézoïdale dongs cotés: 12,72 m et

12,70 tn ; p otits l'lll('s : :\:-)0 III cl 4,94 ml, cette salle était pl'rcép dl' six port.es, dcu x

au \ord (\'(~I'S lft4 et j~lï). deux au ~ud IYI'I'S 146), une à l'Est -vcrs UlSj Pl u m- il

l'Oul'sl (vrrs Iii;\), UnI' soule pierre de sr-u il, à l'entrée de la pet.ite pii'('p 1!l~ l'O[l't'(,

d'une pro londrur de n,JO Ill), qui était donc fermée dl' lr-xt érieur. '\ous expliquorons

piliS loin ('('1 Le uuo malir-.



LE PALAIS DE MARI

. Le sol n' ét ait qu e de t erre b attue, non sa ns irrégul a ri t és et il y avait là un v if

co nt raste avec les dall ages qui ne ma nquaient dans a uc une des sa lles ou cours cont iguës

au Sud . \ ou s ne voyons à signa -

ler comme aménagem ents, qu e

l'enfoui ssement partiel de fond s

de grandes jarres (deux, de pa rt

et d 'autre de la porte est 145-146,

un e autre, à l' an gle nord-ouest )

où nou s avo ns non seuleme nt

Fig. 292.

Sa lles 145-143.

Fig. 293 . - Seuil 145-146. Au premier pla n,

rest es d'un foyer en céra mique . A l' arrière-pl an ,

les deux cloch es d'une tombe assyrienne.

remarqué des traces de feu , mai s r ecue illi des cen dres ab ondantes. Ces céra miq ues p.eu 

v ent dif ficilement être interp rét ées autrement qu e comme des foyer s cir cu la ires (diam. :

0,85 m ; 0,83 m ; 0,48 m) (fig. 293 ), id entiques, en bi en des points, aux tannours act uels.

Avec des murs hauts de 0,80 m à 1,40 m, il n 'ét ait plus questi on de retrou v er
l' élévat ion des portes et c'est fort regre ttable eu égar d à leur nombre. Tout ce qu 'o n

peut r etenir de cette a rchiteet ur c, c' est qu e les end uits muraux avaient reçu un e

eouverte b lanc he, av ec plinthe en plâ t re bl an c.

Comme objets ramassés, nous avons noté un e grande meule ba saltique incurvée,

élémen t d ' un br oy eur (long. : 0,62 rn ; largo : 0,30 m ; épais . : 0,11 m) ; un plat à large

re bo rd et engohe rou ge : un e jarre-potich e, du t ype des sép ult ures d 'enfant ; plusieu rs

jar res à fond plat et rebord mouluré ; un plat p rofond sans rebord et un e jar re à anse bifide.



Fig. 2!h. - Salle 19R.
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Salle 198 (fig. 294). Cet.t« pct.itc pièce 1l,7:~ m X Ll() mi, retr-ouvée ('Imtiguë

au petit côté est de la salle précédente 145, avait

été originairement un vestibule. Elle devait en effet

communiquer alors avec le grand couloir de ronde

que l'on retrouve sur toute la bordure orientale du

Palais. La niche murale, face à l'entrée, n'est en

effet qu'une porte bouchée (larg. : 1,46 ml. La pierre de

seuil, à l'angle droit, dans un coffre en briques cuites

(prof. : 0,26 m), n'avait même pas été enlevée. Dès

lors, on comprend pourquoi la porte ouvrant sur la

salle 145 devait aussi être fermée: il était bon d'assurer

avec la bordure orientale le maximum de barrages et

la logique voulait que celui-ci fût, dans ce cas, à
l'extérieur (donc côté salle 145) et non à l'intérieur

où il n'aurait servi de rien. Dans les deux portes, le

seuil était fait d'une dalle en pierre de sable (fig. 290).
Celle de la porte 145-198, a pu être mesurée exactement

(1,33 m X 1,28 m); celle de la porte 198-199 ne l'a pas

été, puisqu'elle avait été enfouie partiellement sous la

construction. Il est intéressant de constater que ces
blocs comme ceux de J'escalier 144-145, sortaient de la même carrière. Cela vient

encore, si c'était besoin, confirmer l'unité architecturale de ce secteur. Ajoutons

Fig. 2!l:1. - Seuil en pierre il la porte 1F)-I !I~.

1~



que comme dans la salle 145, le sol de 198 était simplement en terre battue.

Les murs avaient un revêtement en chaux.

Salle 197 (fig. 296). Cette petite pièce (3,93 m X 3,28 m) apparaît comme une

annexe de la salle 145, avec laquelle elle communique par une porte (larg. : 1,05 ml,

percée à l'angle nord-est. Pas de crapaudine, mais à l'entrée, un seuil en briques

crues, surélevé de 0,30 m à 0,35 m. Si l'on en jugeait d'après l'installation, cette

pièce aurait été une salle de bains. Une baignoire de forme insolite (fig. 297), rectan

gulaire avec un petit côté incurvé (long.: 0,75 m; largo : 0,475 m; haut. : 0,455 ml, était

à peu près complètement enfouie dans le sol. A l'intérieur, une jarre à fond arrondi

(haut. : 0,43 m; diam. : 0,23 ml, quelques ossements et une tablette. Deux autres jarres

1_---

D 19>
o

Fig. 296. - Salle 197. Fig. 297.
Salle 197. Baignoire.

(diam. : 0,32 met 0,30 ml, enfoncées dans le sol, à peu près en face de l'entrée, émer

geaient à peine.

Le sol en terre battue, l'absence complète de bitume, l'inexistence d'un puisard,
permettent difficilement de retenir l'interprétation avec une salle de bains. Il semble

probable que la baignoire servait de réceptacle et nullement aux ablutions. En tout

cas, ce qu'elle contenait, prouve bien qu'on avait cessé de l'utiliser à des fins hydro
thérapiques. Une pierre de seuil retrouvée au pied de la paroi ouest, et loin de toute

porte, attestait à sa façon, le trouble apporté dans l'aménagement primitif.

Cour 146 (fig. 298). Percée de quatre portes, deux au Nord, deux au Sud, elle
était à la fois zone intermédiaire et puits de lumière. De forme trapézoïdale (longs

côtés: 8,89 m et 8,86 m; petits côtés : 7,20 m et 6,87 m), elle avait été entièrement

couverte d'un dallage, pour les 5/6 en carreaux de 36 X 36, pour le restant (au S.-O.)

en carreaux plus petits, 32,5 X 32,5. Cela entraînait une certaine discordance dans

les alignements, surtout visible quand on se plaçait dans l'axe nord-sud.

La cour 146 était en nette surélévation (+ 0,42 m) par rapport à la salle 145.
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On passait, nous l'avons dit, de celle-ci dans celle-là, pal' deux portes, dont voici les

cara ctéristiq ues : - -
P'r~
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Fig. 29R. -_. Cour 146 et salles 1;)1, 1~ 7.

pt cour l'IIi.

pOlir aller en I~) 1 et plan

Fig. 2!1!1.

Escalier l'Ill 1'(' salle 1'1,1

port r- ouest (pl. LI 1,3 et fig. 299) : largeur: 1,47 m; escalier de trois mar-ches en

briques cuites, chacune d'une assise, l'assise supérieure étant rehaussée par une fon

dation dr- t('l'l'(' (haut. de l'escalier: 0,42 m; des marches:

O,:.H rn, n,tO m, 0,11 m, de haut r-n bas);

porte ('st : largeur: 1,57 m; les briques sont par

tir-lk-ment arrachées dans le passage, mais il semble

CI u ' e-lles aient été disposées ici en plan incliné et non en

escalier. La dénivellation est d'ailleurs moins importante,

c-ar elle ne dépasse pas 0,29 m.

Aucune de ces portes n'avait de pierre de seuil. Entre

les deux portes le bloc architectural (fig. 300) [ut examiné

attentivement. Fait de' briques crues, il avait une plinthe

r-n fort relief, montée en grosses briques crues (45 X 45 X

17':)), passées au feu. Cette plinthe reposait à même le

dallage. Ce détail de construction n'a été retrouvé

qu'ici.
La 1)('111(' continuait très nette en direction du Sud.

()n la retrouvait dans les deux autres portes, menant

I'u nc dans la petit e' pièce 151, l'autre dans le vestibule

11t7 (Iig. :lO1), L'ordre plan incliné-escalier, suivi SUI' la

paroi nord, était invcrsé , paroi sud, car on uvait escalier

inclinè pOlir passer ('Il 147.
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De ce dernier, on peut dire qu'il était entièrement recouvert de carreaux, mais de

Plin/he 4-brtfue:;dele"ben Ctl;~S

...----~01~~

Enduit arraché
'0

Fig. 300. - Cour 146. Élévation et plan du mur nord.

modules très divers (32 X 32; 36 X 36; 41 X 41), sans compter les fragments. L'esca
lier (pl. LIlI, 2 et fig. 302-303) avait cinq marches, chacune de deux assises, jointoyées

.., -
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Il 1

Fig. 301. - Salles 151 et 147. Fig. 302. - Escalier entre cour 146
et salle 151.
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avec un mortier de terre. Le plan n'en était pas régulier: les trois marches inférieures

(larg. : 1,85 rn) se présentaient en saillie de 0,93 m dans la salle; la quatrième marche.

engagée dans le passage, n'avait plus que 1,55 m de largeur; la cinquième, plus en

arrière, se développait sur 1,35 m. On était alors de plain-pied avec la salle 151.

Fig. 303. Cour Hb. ;\ gauche, tombe ass vrte n ne.

A droi te, escalier donnant accès à salle 151.

Dans la COIII' 146, les objets furent peu nombreux: un couvercle de terre à tenon

central; une cheminée en céramique (haut. : 0,22 m); deux jarres, dont une, à anse

bifide.

Couloir 147. Ce couloir (5,45 m X :,Ul;) m) unissait les deux cours lM; pl 1~1"\.

Il était entièrement dallé de carreaux 41 X 41. assez usés. :\ main gauche, quand on

montait, on remarquait une porte (larg. : 0,95 m) murée. On voit daprès Il' plan,

q uen l'empruntant, on entrait dans la salle 151.
'fout au bout du couloir, on arrivait au pied d'un nouvel escalier (pl. L [II, I

et fig. ;)()Ii) de trois marches, occupant toute la largeur (2,65 m) du pet.it ('('If(" 1. La

uuuchc inférieure était faite d'une rangée de briques (41 X 41); la marche Illèdiall('.

dl' dr-ux assises (41 X 41): la marche supérieure, de deux dalles de g,"PS('. "Iil('("l'S

huu t à ho ut (l,48 rn et 1,27 rn) et reposant sur une assise de briques 1 ~ l, ~ 1). La

surélcvn tion Mait au total de 0,39 m.

,\ la hast' de l'escalier et à peu près dans l'axe de la port e 14ï-l fl1"\ . une 1';llIalisa

t.iou (lig. J(4) d éhouchait , qui avait drainé les eaux tombant dans la 1'0111' 1~:-'. ()II ('si

1. n"SSelT(' l'al' ruppor-t Ù J'nu t rc, .le 0,30 m.
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étonné que ces eaux n'aient pas été évacuées entièrement, par le puisard vertical

retrouvé en son milieu. Peut-être en utilisait-on une partie pour le nettoyage de la

rampe processionnelle, qui, de la cour 131, conduisait jusqu'à la chapelle supérieure?

A l'angle sud-ouest, une pierre de seuil (diam. : 0,18 m) était enfouie à une profon

deur de 0,28 m. Dans la cavité, nous ramassions les restes d'un bois carbonisé. Le

Cana/Isalïon venant Clé @
@

""'"
r:

@
t

I-L 0ln" 1\ (),I-. ~ -. - 1/ 1\

Il ,. /1 7 '" Il ~... ,
~

~ ....l'3 .....~ -,

/ --l 1

,If' !

Fig. 304. - Escalier 147-148.

Élévation et débouché de la canalisation venant de la cour 148.

passage qui pouvait donc être fermé, était, au-delà des deux dalles de gypse de la
marche supérieure de l'escalier, recouvert d'un carrelage fait' d'un assemblage assez

Fig. 305. - Salle 151. Restes d'un montant de porte, ln situ.
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négligé. Les modules sont différents (36 X 36; 32 X 32): les raccords avec 11's dalles

de gypse dont la face intérieure est irrégulière, sont disparates, car il a fallu inter

caler des fragments de briques, On est arrivé de plain-pied avec la cour 148, mais

la pente n'en continue pas moins, sensible, à travers toute la cour 148 et jusqu'aux

grands murs qui la limitent au Sud.

Salle 151. Nous avons décrit plus haut l'escalier par lequel on accédait de la

cour 146 à cette petite pièce (5 m X 2,43 ml, dont malheureusement les murs ne sont

pas conservés plus haut que 0,55 m (à l'angle sud-est). ::'Ious avons indiqué aussi,

qu'on y pouvait pénétrer originairement du couloir 147, par une porte retrouvée

murée. Le sol avait reçu un carrelage

(36 X 36), posé avec soin sur terre battue.

Il avait subi quelques affaissements, en

même temps qu'une certaine usure.

La salle pouvait être fermée inté

rieurement. A l'angle nord-ouest, on voyait

encore, émr-rgeant de 0,28 mau-dessus

du da llapr, le hois (diam. : 0,20 m) du mon

tant de la porte (fig. 305). Tout le haut

avait été carbonisé, mais la base avait

subsisté, en demeurant parfaitement in
situ. Nulle part jusque-là, nous n'avions

cons Laté pareille co nse rvation.

Cour 148 (pl. LIlI, 4 et fig. 306).
C'est le terme de la montée commencée

à l'angle de la cour 131 et poursuivie à

Lravers une enfilade de passages, salles,

cour r-t couloir, jusqu'à l'aboutissement

devant plusieurs sanctuaires ou chapelles,

quI' l'érosion a malheureusement à peu

près fait disparaître en totalité. Si le

groupe 149-150, a pu ôt re interprété grâce

à un plan de meuré cohérent, il n'en va

plus de même du secteur qu'annonçait un Fig, :3U6. -- Cour 1~~.

grand portail à rr-daus et où nous n'avons

plus aujourd'hui qu'un blanc, dont les contours demeurent hvpot hét iq ucs. Plus

tir-n , ml-ml' pas des nruse me nts, mais la certitude d'une archit ect.ure S<llT<'I', i mpo

san lr-, annihilée par le Lemps, après avoir été très cornpro ruisc pal' la main dl's

ho mmes. ~Pldl'nll'nl une cr-rt itude, mais aussi des épaves, tell!' Cl'ttl' I(~I!' dl' ma ri Il'l'

blanc, rumusséc PI'l'sqU(' en surface, SUI' une marche (fig. :l()j) ou CIll'()('(' ('(' mnrc-eu u
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Fig. 307. - Tête de st at ue sur une mar che de l'escal ier 148-210.

Fi g. 308. - Escalier 148-210. Détail de l'emmarchement.
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de stéatite, dans lequel Idi-ilum avait fait tailler sa statue 1. Ces deux pièces

suffisent, pour qu'on ne puisse douter de l'importance architecturale de ce secteur.

La cour 148 a plus la forme d'un parallélogramme que d'un rectangle. Ses dimen

sions (18,23 m X 7,71 m) dénotent son amplitude. Quand on examine le dallage qui la

recouvre entièrement (fig. 306), on constate aussitôt deux zones bien distinctes :

l'une à la suite du couloir 147, avec de magnifiques carreaux (41 X 41); l'autre, qui

commence dans l'alignement des murs orientaux des salles 136-137 et où le module,

d'ailleurs homogène, n'est plus que de 32,5 X 32,5. Cette disparité suggère un raccord,

Fig. 30D. --- Escalier 148-210. A l'entrée du passage, seuil monolithe en g:'pSl'.

Au-delà, les murs ont complètement disparu. Vue vr-rs le Sud.

suite sans doute à une modification structurale. :\ous pensons en effet que primit.iv«

nu-nt, la c-our 148 fut beaucoup plus petite, si tant est même qu'elle fut alors une

cour, tout au moins dans sa partie orientale. Ce ncst qlH' lorsqu'on fit saut i-r )e mur

transversal qu'elle prit cette autre allure, bien différente et qu'il nous faut caract criser.

Ici encore le plan est suggestif: cette cour qui actuellement se développe suivant

un a xc ('st-OU('st, répond avant tout à un grand portail, qui est orient(; nord-sud.

Cc portail ost tout ('1' qui reste d'un sanetuaire qui s'élevait tout en haut de la montée.

nvr-c son ('IlIrl'l' ('xadcment au bout de la voie processionnelle.
:\ cl'll(' «nt.rèc (Iarg. : 1,:2:2 m) on arrivait par lin majest.ueux ('s('alil'r (fig. :~()~

l'l ~W9), l'Il saillie dl' 1,72 m et se développant l'Il façade sur une largeur dl' :],;'):2 Ill. l h-u x

mnrchcs. hn u tes l'U1H' oL l'autre de deux assises de magnifiques currvau x ~ l '< 'd l,

1. (:Iudié'('s dans .lI.l.lI, II, t omo 3.
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permettaient d'accéder à un perron (pl. LIlI, 4) lui aussi carrelé mais avec des briques

de 32 X 32 et de plus en plus étroit à mesure que l'on s'avançait (fig. 309), le rétrécisse

ment étant dû aux redans du portail (trois à gauche, quatre à droite). Après ce perron,

réalisé grâce à l'assemblage de trois rangs de carreaux (1 m avec les intervalles), on

arrivait à une dalle monolithe (1,40 m X 0,85 ml, dont les bords latéraux disparais

saient sous le gros œuvre (pl. LIlI, 3). Profond de 1,93 m, le passage était ensuite

dallé de briques disparates (41 X 41; 32 X 32) ou de morceaux taillés à la demande

('t disposés sur trois rangs. On débouchait alors très certainement dans un sanctuaire

Fig. 3 LO. - Cour J48..\ngle sud-ouest. Détail du passage 148-212.

1 :210). Les murs à peine hauts d« 0,20 m (fig. 309), disparaissent tout à fait. Il ne

subsiste d'abord que des amorces de carrelage (pl. LIll, 3), mais ensuite l'érosion a

tout emporté. La pente est si rapide, que les fondations elles-mêmes n'ont laissé

aucune trace. On peut cependant indiquer la limite méridionale, puisqu'au-delà

commencent des ateliers dont il a été heureusement possible de retrouver les contours.

SUI' le même long côté sud de la cour 148 et très exactement à l'angle sud-ouest,

un aut r« passage fut reconnu. Les murs sont tout juste existants (haut. : 0,16 ml,
mais la porte (fig. 310-311) surélevée d'une marche de deux assises de briques, est

dallée dl' quatre rangs de carreaux. En débouchant dans la salle 212, on avait immé-
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di atemen t à l' angle, un e pi erre d e se uil in situ , a u fond ((J ,19 Ill) d 'un cofh-e en b riqu vs
cuites et pi erres. Grâ ce a ux fond ations d e pi er res d emeurées intactes, on p eut su iv re

avec certit ude la limit e occid en t al e d e cette sa lle 212, qu 'il se m ble vraisemb la ble d e

con sid érer co m m e une ann ex e du sa nc t ua ire 210. :\ous y reviendrons pl us loin .

La t roisième po r t e (fig. 312 ) qui subsiste en meilleur ét at , est sur le petit co t é

Fi g. J II. - - An gle sud -oues t de la cour l ,,~ .

Passage ca rr elé 148- 212.

dl' la ('OUI', à l'angle sud-es t. Ell e donnait a ccès à un sa urt ua irc de d eu x p ii't't's , 1Il!1.

'1 50). On ~. montait pal' un ('sl'Hlil'l' (p l. LIll , 4), fait d'une seule march e dl' dr ux

as sises dt' ln-iques (cm-rea ux de 3:2 X :1 :2 ), en sai llie SUl' la l' O U I' dl' o,:n m pt st' dévelop

pant, en Iu çadc, SUI' un e 10ngul'ul' d l' :l,:,n m . Aux deux cxt.r émit cs. d eux petil"s pil es

dl' q uut.re ('al '['(',llIX 1ll01Ll l;S en d eu x ass ises , for ma nt socles (ha ut. : 0, 1:2 Ill ), Ainsi l ( ' ~

dr-ux ('s('ali l'l'S \ 1 11 ~-1 49 e t 1 11 ~-JI0 ). co ns ti t uuient dans l' an gle s ud -r-s t dt 'la ('tHII', 1I1l«'

unit. é al' chil l'l'IlLl'ale co mpl ète , mnn -Iu-s et s oi -les sc COI'I't'S llOlldHll t tl'i's eXHI' II'IIII'III .
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La cour avait ét é, nous l'avons dit , r ecouverte d'un dallage, un peu affa issé

dans la parti e occid entale mais partout remarquablement conservé. Les ea ux de pluie

étaient, pour la plus gra nde p arti e, évac uées grâce à un puisard en anneaux de céra

mique supe rposés et s'e nfonçant verticalement à une profondeur de 10 mètres. On

s' explique moins bi en la rai son d 'être d'une canalisat ion aménagée sous le dallage
(fig. 313-314). Faite de morceaux de briques (haut : : 0,14 m ; largo : 0 ,15 m ), elle partait,
d 'abord en direction de l'Est. Après un tracé à peu près re ctiligne de quelque 6 m

et avec un e p ente d ' envi ron 0,02 m par m ètre, elle se re pliait, à angle droit , pren ant

Fig. 312. - Cour 148. A ga uche, canalisati on appa rue sous le dall age.
Au fond, portes 148-1""9 et 148-210

la direction du :\ord. Ell e débouchait, nous l' av on s indiqué plus haut , au bas de
l' escali er 147-148, où les ea ux ru isse laient sur les dall ages et escaliers. Le plus gr and

soin ava it présidé à cet te construct ion . Entre le dall age supérieur et le cond uit en

briques, un e couche de ca illo ut is avait ét é éte nd ue, dont l' épaisseur au gmentait, au
fur et à mesure qu e l'on s'avança it, pour t enir co mpte de la pente.

:\ou s av ons sig nalé qu e deu x sculpt ures ava ien t été recu eilli es en ce secte ur :
la t êt e de gue rrier à la m en tonnièr e, sur la march e inféri eure de l 'escali er monumental

148-210 et le haut du corps de la p etite st at ue d ' Idi-ilurn , sur un des car rea ux du

passage 148-210 1. 'vIentionn on s auss i, un hassin en t erre cuit e (fig. 315), de forme

circulaire (diam . : 0,35 m ; haut. : 0,22 m ), à fond plat, avec ce très cur ieux dét ail qu 'on

1. Syrill , XIX (1938), pl. VII , 1 ; VIII, L
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Fig. 313. - Cour 148. Emplacement de la canalisation. Vue vers l'Ouest.

Coupe AB
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Salle 149 (pl. LIV, 1 et fig. 316). Cette salle

(7,23 m X 5,25 m) devait constituer l'ante-cella d'une

chapelle dont la cella était la pièce 150, contiguë. Les

murs bien que très abîmés (fig. 317) avaient cependant

une hauteur suffisante (de 0,65 m à 0,75 m), pour qu'on

pùt apprécier l'harmonie des proportions, où tout était

caractérisé par une note intime, mais aussi un raffine

ment d'autant plus poussé qu'il s'agissait beaucoup

plus d'une chapelle que d'un véritable sanctuaire,

annexe peut-être du temple du sommet, lui complète-

ment disparu. Lorsqu'on examine le plan, on constate

en effet qu'entre le complexe 149-150 qui forme une

unité, il y a avec le temple 210 une communication

facile, grâce à la petite pièce intermédiaire 209, à
quelque façon à la charnière d'un ensemble sacré.et ensud-est

Fig. 315. - Cour l ~~.

Réceptacle en céramiq ue

et débris de bois mortaisé.

l'angle

le pouvait vider grâce à un trou percé à sa base et facile à obturer par un bouchon ou

un tampon. A l'intérieur de ce réceptacle, nous ramas

sions un anneau en bronze et surtout deux morceaux

de bois (diam. : 0,08 m), comportant des trous de

mortaise placés de telle manière qu'ils rappelaient une

sorte de treuil.
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Fig. 316. - Sanctuaire 149-150.

La salle 149 avait été dallée de carreaux (:32 X 32), qui bien qu'en terre cuite,

avaient l'apparence du marbre. Quelques vides, au centre et à l'intérieur de la porte,
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n 'étai ent qu e le résultat de l'intrusion postérieure de t ombes ass yriennes. Deux traits
sont à noter: la présen ce à main droite (pl. L IV, 1), une fois la porte 148-149 fran chie,
d 'un coffre-dépô t de fondation (B) et celle d 'une pierre de seu il (A ), à l' an gle intéri eur

est, de la port e 149- 209. Dans les deu x cas, il s' ag it d 'autre chose qu e d 'une cavité
qu elconque ou d 'une banale crapaud ine, mai s de deux t rava ux d'a rt , exécut és non

pas par des m açons mai s par des ouvriers spécia list es. Si la pi err e de se uil était inta ct e,
le coffr e était vide de t out ce qu 'il avait pu cont enir de précieux, à l'ex ception de la
petite st at ue de La asgaan \ trouvée au mili eu de cendres et de morceaux de
briques.

Le coffre (pl. LI V, 2 et fig. 318) av ait été const ru it sur t rois côtés en briques

Fig. 317 . - Fouille au san ctuaire 149-150. Vue ver s le :\ord .

cui tes (16 assises); le q uat rièm e, à l' Ou est , éta it dr essé grâc e à la superposit ion de
trois dalles de gy pse ayant respecti v em ent et de ba s en haut , un e largeur de o,:n Ill ,

0,38 m et 0,36 rn, assemblées à joints v ifs. '\l ais il ne s'agissa it pas de pierres plan es,

car sur une moitié de leur lon gueur, on les avait incurvées. Cet t e complication dans
la taille SI' d ér ohc. pour nous , à toute explic at ion , Le fond du coffre ét ait fait de dcux

dall t,s dl' gy pse , posées à plat et côte à côt e. L'incurvation insoli t e des dall es de cha mp,
explique le décalagp des briques de la paroi nord, dont les six assises (sur qui nze)

sontvn rr-trait pal' l'apport aux neuf infé~·i eurp s . C'e st la raison auss i, d'un appa l'pillagp

110n homngènc Ol'S briqu es de la m êrn e paroi nord, qu i vi ennen t buter en oblique, 5111'

1. Suria, XIX (1931\), pl. \'11. :!.
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Coupe AB
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Fig. 31t). - Sanctuaire 14(j (Ante-cella). Coffre de fondation à l'entrée.
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Fig. :ll!J. Sanrt.uui n- I~!l.
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ou dl'nii'J'(' la dalle de gypse. \[algré cette «omplication, l'ensemble était UIl(' réussi te ,

dans cette combinaison difficile de matériaux aussi divers que la pierre 1'1 la briq ue ,

Aurune couverture n'a été retrouvée et on ne voit pas comment on la pourrait suppo

ser et restaurer..\1algré ses dimensions imposantes (long. : 0,93 m : largo : 0,69 m :

prof. : 1,((3 ml, ce coffre n'était pourtant pas le plus grand des trois retrouvés dam le

Palais \ mais c'était certainement celui dont l'implantation avait été technique
ment la plus parfaite, dans sa conception

l't dans son l'Xl~I'llljon.

Une perfection id en tiqur- SI' rr-t.ro uva it
quelques mi~tres plus loin, dans la pierre

de seuil (pl. LIV, :1 et fig. 319) de la porte

149-209. 11 s'agissait cette fois d'un assem

blage en six morceaux, unique en son genre.

Voici comment il se présen tait. Deux bri

ques du dallage (:12,:> X 32,5) avaient été

{~vi(It',l's dl' façon à dcssinr-r lin Il'011 «ir

culairc (diam. : 0,1:3 Ill) 1'1 à TH'l'meUI'('

le passage du montant dl' la port.c. C('S

deux briques enlevées, on apercevait,

enser-ré dans un appareillage en briques,

un co ll're en pierre de gypse, soigneuse

ment poli«, dessinant en plan, un ('a 1'1'(' à

abside aplatie (long. : 0,335 m; larg.

0,3:3 m; prof'. : 0,30 ml. Dans le fond, 1111

hlot: c-irculaire (diam. : 0,1 (1:lm), nvr-« {'vi

dr-tuent ('l'lItl'a[ (diu m. : 0,1:2 Ill; pro l. :
0,05 ml, pOUl' 1l' logclllent du gond, Cl' bloc

rond, non 1'('1'11(\ expliquait l'évidement

sl'mi-circulail'l' d'un des Clll("s du l'offre, auquel l'ol'I'espondait ['OIIVI'I'IIIl'(' des dl'IIX

briques de la couver-tur-e. Jamais nous n'avions re nco nt t-é pareil raf'Iinenu-n t ('( 1I0llS

Ill' pensons pas qu'aucun autre chant.ier en ait l'(''vèlé dl:' sr-mbla hie. On a peinr- à

imaginer, alors q"(' dans le Palais la plupart des ('offrps à pien,'s de sr-ui l,

avaient toujours ("I{' gratifiés dl' d épô t s dl' fondation IOSSl'lllents, céramique l, q"('

l'dui-l'i ait ("1(; laissé vide. Cl'St r-omrnc l'ela pourtant que nous l'avons r.-t ruuvé

l'I nous Ill' nous expliquons pas pareil iso lerne n l. 11 navui t mê mo pas suhsist e dl'

traces dr- l'endres, dl' bois carbonisé. On e ù t pu eron-e que ('l'Ill' pielTp n'avait jamais

Imu-t.io nué.

POUl' r-n Iinir <1\'('1' ('ptte archit cct.ure , ajout ons qlll-' l'on passait dl' 1~!I à ~tl!l

1. ,\ la 1'01'1" nord d" la t'Olll' lOI; 11.,-,7 III " ll,\I:3 11\

1,:!:! III '< 1. 17 Ill). Sil l'l'Il , l'. 7!1, 17,

l ,:!~, 11\1; il la 1'01'11' (lol'd d,' la l'IHII' I:H 11.:!11 11\ <

IX
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par un plan incliné, carrelé et que la salle 149 se trouvait par rapport à 209 en

très net contre-bas. Les murs avaient partout reçu un revêtement chaulé. Nous

n'avons noté aucune plinthe, mais des traces de feu, sur

le sol d'abord, au milieu de la paroi est, sur le pied-droit

sud de la porte 149-148, enfin, de part et d'autre de la

porte 149-150. Il semble qu'il y ait eu aussi dans le mur

nord, des chaînages en lits de roseaux.

Salle 150 (pl. LI V, 4 et fi.g. 320). De forme sensible

ment carrée (4,66 m X 4,65 m) \ elle était avant tout,

caractérisée par un podium installé à l'angle nord-est.
Fig. 320. - Sanctuaire 150. C'est lui qui confirme l'interprétation religieuse que nous

Cella au podium. donnons de cette salle, étroitement unie à la précédente

malgré la porte (larg. : 1 m) qui pouvait être fermée 2

par un panneau de bois incrusté de lamelles d'os, retrouvé effondré et complète

ment carbonisé. Un dallage (:12 X 32; 3:1 X 33), parfaitement lissé et même poli,
recouvrait 1(' sol, identique à

celui dl" la salle 149. .vvec un @

--...1fevèlèment dep/dire j'e-.,a r c
sur enduit de leben l,,ç-a.2c-

Fig. 321. -~- Sanctuaire 150. Coupe du podium.

matériau tel que la terre cuite,
on ne pouvait réussir mieux.

Un «xarnen attentif a ré

vélé ici la super-positron de
deux états architecturaux, in

soupçonnée sans un sondage',
tellement If'1 emaniement avait

été parfait. Il convient dt' les

décrire, en procédant de haut
en bas, (,'est-à-dire en allant

du plus récent (visible) au plus
ancien i invisible).

l lr- forme rectangulaire

(3,24 m X :2,18 ml, le podium
Sl" présentait en surélévation

de 0,39 m par rapport au

niveau de la salle (pl. LY, 2

et fig. 321). EnLiiTcment cons-

truit en briq ues cru es (43 X 43 X 11), son appareillage était caché par un double

revêtement : en boue (épais.: 1,5 l'ln à 2 cm) sur les briques, en plâtre par-dessus.

J. Le côté oriental est en léger oblique, ce qui donne une différence un peu plus sensible qui apparaît sur le plan.

:!. La pierr-e d" seuil avait disparu, l'appareillage de Son logement aussi, mais non l'emplacement, à main
droite en entrant.
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SUI' les ('(jt(~S, Il' plâtre n'était épais que de 1 cm à 1,::; cm. mais la couche

coulée en surface, était beaucoup plus compacte car l'Ill" atteignait de 4.,:; cm à

o,o cm. l:n rebord-accoudoir, en plâtre, régnait contre les murs est e t nord

(larg. : 0,19 m; haut. : 0,095 m à l'Est; larg. : 0,09 mi haut. : 0,10 m au Xcrd).

Le ('pntl'e du podium se trouvait défoncé par un trou 1 irrégulièrement circulaire

(diam. : 0,86 m-O,77 m) (pl. LV, 2) mais nous ne sommes pas certain qu'il soit

originel et nous hésitons par conséquent à y voir I'emplacernent d'une statue ou

d'un emblème cultuel. Le dallage venait partout buter co nt.re le podium.

Cpst ('II voulant étudier la fondation de ce dernier que nous avons porté quel

qul's eoups dr- pioches à l'aplomb du monument, après avoir enlevé quelques car

reaux du dallage. :\otre étonnement fut grand de constater que ledit podium SI'

poursuivait inehangé (pl. LV, 2) dans sa structure et sans qu'il pût s'agir de fonda

tions. JI descendait en effet de 0,75 m sous le niveau du dallage, jusqu'à un sol en

plâtre. Ce qui émergeait dans le dernier état architectural, n'avait donc été qu'un

réaménagement d'un état antérieur, caractérisé ro mme dans daut rvs secteurs du

Palais 2, P,II' une utilisation intr-risive du plâtre pour les sols. Dans Il' l'as présr-u t ,

Il' IJOrliu/II ètn it haut de 1,15 III rL non plus seule mr-n t d(' O,:\!) m! II pst hio n ("\idpIlI

qU(' si la salk 150 ro nn ut ('('ttl' phase an térieure , il r-n fut dl' même dp la salk 1 ~!I a

où l'on devrait retrouver aussi un sol en plâtre par-dessous le dallage. Ce rehausse

ment avait été effectué avec un soin «xt.rême. On procéda à un boul'l'age de gall'ls

et dl' terre et le remplissage fut l'('('ouvel't par une couche de t r-rre (U,IU m à (),I:2 Ill).

Par'-dessus, on coula un lit de hour-, puis une mince couc he de sable fin (vert hlcu t ei

et st-u lemr-n t enfin, le dallag« dl' carreaux fut assemblé. Le podium avait été iso]:'

du ho urrag« dl' galets par un matelas d c f.erre , avr-e la ll'('S IlPt!1' i n t.ent.io n 01' Lou t

fail'(' pOUl' 11(' pas l'r-ndo nunagor.

Si nuus coust.atons les dr-ux états aIThitl'l'lul'aux, il IlOUS pst i mpossiblr- dl' Ips

situl'I' ohrono logiqu cuu-n t, c'est-à-dire de chiffrer l'intervalk dr- tr-uips qui I,'s s("pare.

L(' d('f'niel', ('st ('('rt('s ('ontemporain de Zimri-Lim et de la ruine d éfini l ivc de la villr-.

Le premier, doit être bien antérieur à la première défaite de l'an 33 dl' Ha mmurahi.

car dans la réfection on ne décèle aucune hâte. Tout dénote 1'exl'('utioll raisonnée.

mr-nér- méthodiquement. Cependant le secteur architectural appartient à une phase

avancée dans l'ordonnance d'ensemble de la résidence royale et puisque Zimri

Lim a régné quelque trente ans 4, c'esl peut-être à lui 5 qlll' l'on doit les aménage

mc n t.s slJ('('essifs dl' ln pot.it.e .-ha pelle au podium,

1. C'.·st el' t ruu qui (Iel'Init dl' IlH'SUI'PI' lépa isscu r du p lâ t r« ~1I1' la face su périeure .

.) La sn lh- du II'IIlll' 65 en purt iculu-r, sI/pra, l'. 1~,-).

:1. Les l'Yt"IIt'lllt'llls Ill' nous ont pas permis de pI'ocl'del' aux vèri fica t ions. l'al' la fie cum pajr nv (1 !I:H~) qui a va i t

l'l\\'l''il' la SUpt'l'lHlsition des niveaux Illarqua la fin provisoire' des l't'cherches, Hl'l'èll'('s pal' la deu x ièmo g"uprl't'mnnd ia le.

\ la l'l'pl'i~H\ t'Il t~),~)I, nos Il'a\'HUX nous re touuicut dans un a u t rc scct cur. cr lui de Iu l.i~~ur;11 1'1 nous Ilt'·..,itiuIlS ;IIHr~

rr-veuj r itnllll'tiialf'IlH'1l1 au Palais cumplèt cmeu t hOUIC'YI'l'Sl' pal' les cln ndes t ius.

'r, C. ]l .. """, Lc« 1I0lllS dannéc. et "'éfJOIIYllles "IIIIS les Archives de Xlari, d a ns Studia mnriunu. l'. Id,

r), l'Ill' lu-iq uv inSl'I'Îlp n u unrn dt, Zi nu-i-Lim. l'ul , nous le l'app..luns , l'pIH''I'.''1' d a ns la sn l l« l'J'l . .'1Il pra , p. :,!',7



On lui doit certainement aussi la porte de bois (pl. LIV, 4; LV, 1 et fig. 322

323) qui fermait la baie 149-150, important travail de menuiserie et d'ébénisterie,

retrouvée presque in situ, puisqu'elle était effondrée sur le dallage, dans l'axe même

du passage. L'incendie, le poids des terres l'avaient sans doute très endommagée,

1 1
, 1
1 1
l ,

l ,

1 :
1 1
1 1

Fig. 322. -- Sanctuaire 150. Porte de bois.

1
1

: 1
1 1

puisqu'il rie n restait plus qu'une masse charbonneuse, mais le dégagement minu

tieux auquel nous avons procédé a permis d'abouti r à des constatations que nous
pouvons ainsi résumer.

La port e était faite dc sept planches de 0,14 m et 0,23 m de largeur, disposées
svmétriquernent pal' rapport à l'axe vertical constitué par un élément de 0,23 m.
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On avait ainsi, de gauche à droite, sept éléments de 0,14 m, n,~:) m, Uj4 m, U,:2:~\ ru,

0,14 rn, 0,28 m, 0,14 m. Le hois avait une épaisseur uniforme de n.n:) m. Les planches

étaient réunies par quatre traverses (larg. : 0,15 m; épais. : Il,tHj mi, placées à

intervalles réguliers de 0,4.5 m (d'axe en axe), la traverse inférieure nét ant

Fig. 323. - Sanctuaire 150. Porte df' bois.

qu'à 0,225 m du bas d,' la porte. La t l'ayl-'I'S'' SI-' trouvait chevillée par des cheville

dl' bois.
La racl' nnt éricuro (Cllt,~ salle t4}l) était oi-ncmcn t éo de quall'l' miru-i-s lia nd os.

incl'usll;I'S dl' ln nu-llr-s "Il os (OU ivoire) (larg. : 0,02 m : l'pais. : Il.1111.-) ", lixl"'s par d"s

clous dl' hrunze (Iig. :~21), enfoncés de part et d'autre dl' Ch;U'IIllI' dl's traverses. à
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Fig. 324. - Sanctuaire 150.

Détail tif' la fixation des

lamelles r-n os (ou ivoire).

0,10 m décartr-merrt. Au bas de la porte, un clou était placé en supplément, sur

chacune d(·~ bandes. Les clous étaient fixés suivant une règle uniforme. Le clou à

tête, I)('r~:ait la lamelle d'os et se poursuivait à travers toute l'épaisseur de la porte

(5 cm) qu'il dépassait largement. Au marteau, on l'avait alors recourbé, en l'apla

tissant légèrement contre la face postérieure du bois.

1l'après la disposition et l'assemblage des sept planches, on arrivait à retrouver

la largeur minimum de la porte, soit 1,25 m. Il y fallait ajouter la largeur de l'enca

drement, dont des éléments furent recueillis de part et d'autre. La hauteur mini

mum pouvait être calculée de même, cette fois grâce à la disposition des quatre

traverses, espacées nous l'avons dit de 0,45 m, la traverse inférieure étant à 0,225 m

du bas de la porte. Cela donnait une hauteur de 0,225 m + 0,45 m + 0,45 m +
0,45 m + 0,225 m, soit 1,80 m. Ici encore on doit prévoir

en plus la largeur de l'encadrement.

Les murs de la pièce n'étaient pas conservés au-dessus

de 0,60 m. Partout l'enduit avait été masqué par une

couche de chaux. Le feu avait laissé sa marque. Outre

la porte carbonisée, on voyait encore la trace des flammes

sur le mur est, à J'angle sud-est et au milieu de la paroi

sud du podium. Le gros œuvre présentait des débris de

chaînages longitudinaux, en bois ou nattes de roseaux.

Si l'on reconnaît dans les deux pièces 149-150 une
petite chapelle, l'identification n'est pas établie en toute certitude. Sans doute la

petite stat 1If' de Laasgaan fut recueillie dans le coffre de fondation aménagé à

l'entrée de la salle 149, où l'on peut voir une ante-cella. Cette statue portait une

dédicace à Anunit 1. l Jès lors on pourrait considérer que cet.te chapelle fut vouée

à cette divinité 2••\lais la statue de Laasgaan est-elle vraiment en place ou au

contraire ne risque-t-elle pas d'avoir été abandonnée là, à l'heure du pillage, après

avoir subi une sévère mutilation? Il serait, croyons-nous, risqué de conclure à une

identification sur le seul témoignage d'une inscription qui risque de n'être pas

demeurée in situ. C'est une possibilité, mais non une certitude. Si rien ne s'y

oppose, rien non plus ne l'implique catégoriquement. Ce qui est établi sans conteste,

c'est limpor tam-« de la «hapelle, à en juger d'après 1(· raffinement dont témoi

gnent tous les détails d'exécution, ct la vénération dont bénéficiait la divinité qui

!' était adorée, à «n juger pal' la longue voie processionnelle qui «onduisait au pied
de son potliuni.

1. TUlHEAl'-DANGIN, inscriptions votives de Mari, daus RA, XXXIV (1937), p. 176.

2. Anuuit est citée dans la ta hlet t.r- du Panthéon de Mari. On lui attribue un sacrifice de six moulons. G. Dos

xr x , Le Panthéon de lllari, dans Stiutia mariana, p. 4.5. Flle lablette économique Iai t mention de la « sortie» de

cet t« <U·css .., "1R,HT, VU, ~ 1. Sonl de même mentionnés, <, trésor» ou « cassette» de la déesse, ibid., § 24. S'agi

J'ait-il du cofrl'f' d r- fOlldation de la salle 149:'
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Salles 209-210-212 (fig. 325). La même incertitude pèse sur l'attribution de

ce complexe de trois salles que l'on ne peut séparer l'une de l'autre. Il semble certain

qu'il s'agit d'un sanctuaire: l'escalier monumental, le grand portail que nous avons

décrits plus haut, ne sauraient amener à
autre chose. '\Ialheureusement il ne reste à
peu près rien que des limites.

La salle 209 était accessible de la pièce

149, d'où l'on arrivait par un plan incliné,

dallé de carreaux cuits (33 X 33: 30 X 30).

Fig. 325.

Salles 209, 210, 212.

Fig. 326. - Salle 210. Restes de dallage "Il

arrière de la porte 1'18-210..\ gauche, pori,'

148-149 et ante-cella 1:]0. Par-delà le mur. on

devine le couloir 200-201. Ylie vr-rs le :\. :\.- E.

l'('('ouvrant la totalité du passage (larg. : 1,10 Ill). Ce dernier pouvait êt r« l'l'l'ltll'', 1'1'''1',

149 (pipl'\'p de seuil in situ) 1. Le dallage se poursuivait à t i-avi-rs toute la salle.

1)'après le plan, celle-ci constitue une petite dépendance, à allure de sacl'istie, en

prolongpnH'nt dl' la longue salle 2 Ln.
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De cette dernière, on n'a plus que le portail nord, le seuil de pierre 1 et quelques

Iamheaux du carrelage qui recouvrait son sol (fig. 325-326). Ses limites sud, parais

sent cert.aines si l'on tient compte - et on ~. est obligé _. de certains alignements.

LI' contraste est flagrant entr-e l'épaisseur des murs, considérable du côté nord,

tri's minc-e du côté sud, alors que l'on attendrait le contraire. Nous signalons cette

anomalie sans pouvoir l'expliquer.

La salle 212 est sv métriq ue de 209, bien que beaucoup plus grande. Il ne reste

que sa porte, à l'angle sud-ouest cie 1liS (fig. 327), sa pierre de seuil 2 et, ee qui nous

Fig. 327. - Salle 212 et passage carrelé 212-148.

.\ droite, pierre de seuil dans un coffre de pierre,

a donné des alignements, ses l'ondations r-n pieIT('s de gypse (pl. LX III, 1-2), plus

larges que ]('S murs de briques (')'Uf'S qui avaient été construits par-dessus. Grâ~e

à ('('S soubasse ment.s, le tracé pst donc étahli, mais du nive-au complètement arraché

1 fig. 328), rien n'était discernable. Si nous avons restitué un mur à la limite méri

dionale, notre plan n'a pas proposé le retour qui serait le répondant de celui du mur
nord et situerait urie porte, indispensable entre 210 et 212.

L'attrihution du sanctuaire dont nous venons de donner les caractéristiques

1. Supra, l'. ~.-)S .

.) Sllpra,]'. 258.
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essentielles, demeure douteuse. AIlI'11O dépôt de fondation n'a été recueilli, mais

seul Ir- fraglllPnt dl' la pPLiLI' st at.ur- inscrite, au nom dTd i-ilu m et vo uéc à Ishtar

(ou l n nu na ) J, Ll'S raisons invoquées plus hauL, pOUl' l'attribution de la «hapell«

149-150 à Anunit, sont iden tiques dans le cas d'Innana qui aurait d onc pu èt r«

ahrit.éc clans la salle 2H)2. Il r-st svrnpt.o matiq ue ent.o ut cas, que ('(' soient deux dépss('s

guerrii'\'es que l'on retrouve V{'JI{'J'("('S dans le mê me S('('tPUI', cal' il apparaît diffi('il"

Fig. 321:\, Salle 212, .\Ilg'I(' sud-ouest. .vu-delà , 11 droi tr- ('ouloir 120 d a tcliers.

dl' !('S ('olll'ondr('. L'une (J11 luut re doit êt.r« r « Ishtar du Palais» (Ishtar sh « él.ull un ]

mentionnée clans la t.abletto clu panthéon et à Iaquclle on n'uffrai t d'ailleurs q uu n

sa(']'ili(,p modeste, un mouton co nu-e ks ('inq, six ou S('pt d es grandes d ivi nit ès :l,

Salle 213 (1ig. :U~)), Cdtp salle ost en bor-dure cle la co ur 1~~ avev laquelle

elle n'avait da illeurs aucu nc co mmunicat.io n, mais ellr- appartient au mê nu- hlo«

1. 'l'II l'I"':AI,-ll.\"'"", l nscriptions votive» dl' ,\luri, dans R.I, XXXI\" tl!I;j~l, l', I~:.!, LI' hu u t d,' Iii s tut u«.

d('llll'lll'l~e :H'{'phal(', ru 1 rn mussé SUI'}f' dallage' du l'assagI" 'J',8-210; la hase i nscri tr-, vient c1f' la l'nul' 1>)1;. La svul p

l.u rr- avait dOllt' ,'" ," dispr'rst·p, après rnu t.ila t inn.

:.!. ~'"' plusieurs t n hlr-t t.es l't'onomi'llH's (.·1 H,\I 'l', \'11, S :.!'<i, la rll't'"" l rirî t u tu ",1 t'il,"" all"il,'", a 1'1'("

.vuu ni t . (ln l'0lll'I'aii peu t-ôt.ro 1"'11"'1' 'l"t' \PUI'S sn nctuain-s l'Iaienl voisins, Dans t't' t'as, le cum ple xe :.!()~)-:.!III-:.!I:.!

l'i8'l'"'I',lil dt' lui al'l'al'lt'lIil'. D'aprè' la tn hle t rc du pn n t héuu , D'r'lurn ...',.'oil "'pt m ou tuus I:'",t la l'III, l'ml,' dola

I iun,

:1. l)u,..;~'1'\. dHIl~ Studia mnriana, Pl'. ','.-'.;), :\011'(' l'tdl(>g-Ul' ideut i lio l'Ishtar du Pnlai» ;\\-P(" la dl·"':':'l' au vusr

ju i l lissn n t iibid.. l', 'I~I donl '" t'nrps l'ul l'l'I,'oUVl' dans la sul le li' r, Cdlt' idr-n t i ticn t iuu r-un t i nuo Ù nous lai".... """"1'\"'.
1',"' 1/I"Id :''/",I/illl al'I'al'ait SUI' d," tahlt'II,', '''l'on,"ni,!lI!'s, d . . tH,1fT, \'11, S :.!',.
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.u-chit ect.ural. On y ar r ivait par le lon g et ét ro it co uloir 120 et un e porte per cée

!la rgo :1 ,15 m) dan s son mm ou est (fig . 330 ). Il s 'agit d' une cuisine à deux fours,

214

Fig. 329. Salleg 2J ... et 213.

construits en briques cru es, mais ('(' ma téri au u ét é du ni a u feu. Le t racé en es t

irrégul ier ct un croquis (fig. 331) en exp lique la forme, mi eu x q u 'une d escri ption.

Fi g. 330. -- F ouill es da ns le Sl'('te ur est. ,\ li-delà du co uloir 120, sall e 137 e t cour H8.

Ave c de s IllUI 'S qui n'ét aient qu e médiocrement conse rvés (0,35 rn, fou r 1 ; 0,60 m,
Iour 2), la voûte n 'exi stai t plu s.

Salle 214. Contigu ë à la pr écéd ente , dont la sép ara ient deux mu rs ad v en ti ces

acc olés, elle était devenue un e dép end a nce de la sa lle 137 avec laquelle elle co m 

muniquait par un e porte' (la l'g. : 1,(l;) m l, po uvant être fermée cô té salle 214 (p ier re
dl' seu il in sit u) . LI' sol, co m me da ns la cuisjm- 213, était en t erre battue.
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Salle 137 (fig. 332). De forme rectangulaire {longs ('ôtés: 12,4() m el 12,,).) m :

petits côt és : S,25 met 4,75 ml, cett.e salle avait son sol c-omplètement car-relé ,J5 X 3.):

Wj tt~~~~~ 1-- L.- ~/f' .H'~'-O."
j} CO"JS

FuuR ] FOURl

r:-

I

11=

li ~

~l
~é - fi

1
Il

0

RJ '.J "Il1 ! 1

Fig. 331. - Salle 213.

Plan des foyers.

Fig. 332. - Salle 1:)7 ct cour 1:3(j.

Les ruurs présentaient aussi des marques de remanie

ments. A l'Ouest, une porte avait été complètement obstruée

(mais il restait son seuil fait d'un rang de trois briques).

A l'Ouest pnl'orl" la porte vers 214, avait subi le même sort,

mais cr- n'était ici qu'un étroit muret. 1jans le mur nord,

une p01'11' (Iarg. : 1,!1~ m) ouvrait sur la co ur 1:\1';. LE' seuil

était dun rang de q uu l.rt- briques (36 + 33 + 33 + 13). ~lll'

UIII' de l'PS briques (33 X 33) on retrouvait un jeu incisé,

du !Y[H' rericont.rc souvent (fig. 333).

35,5 X 35,5), mais il s'agissait d'un matériau beaucoup morus soigné que celui dl';;

cours ou salles voisines. Il y avait en outre des traces d'usure

et un important afIaissement dans la zone ce nt.ra le, peut

être du fait du nc canalisation i nvisible ou d'un radier

ins li [fisa n t.,

Fig. 333. - Salle I:~ï.

Jeu gra\'é sur une hl'iqlH'

du passa~l' 1:3ï- t3li.
Cour 136. Il s'agit encore d'une l'our, dans ct' secteur

qui n'en manqul' pas. ~C'S dimensions \ U,::l) m X 10,~;) m) ne

lnisscnt plal'I' à n ucu n doute à cet égard. Elle avai t été

cut.ièrc nunt l'al'l'I'II~I' (:l;-),;-) X :);),;-)). mais ('l' dallag" subi t de sérieux pr("!i'vI't1J('nls

au (,1'1I1I'C' C'I dans t o u tc la zone occidf'ntale. On constatl' aUSSI, une longu,' ha nd«
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Salle 138. ])e cett.e salle contiguë à l'Ouest, il ne

reste que deux murs sur quatre, qui permettent tout

juste de donner ses dimensions (9,70 m X 4,90 ml.
Une seule porte a été retrouvée, celle qui donnait dans

la cour 136. Le sol y était seulement en terre battue.

Salles 140-143 (fig. 334). Ces quatre salles sont
juxtaposées au même bloc, mais aucune n'est indé

pendante. La pièce 143 où furent trouvées un assez

grand nombre de tablettes, dépend de la salle 145,

précédemment décrite. Ce n'est qu'une petite chambre

(4,70 m X 2,50 m) et sa porte n'a que 0,90 m. Pas de
pierre de seuil.

139
+-

Fig. 334. -- Salles 142, 141,
140, couloir 139.

vide, tout le long de la paroi nord, mais tellement régulière, qu'on peut considérer

qu'elle correspond à l'implantation d'un mur antérieur, enlevé ultérieurement.

Qu'il y ait eu de profonds remaniements, apparaît partout et spécialement

r-n l'e qui c-oncerm- les communications avec les salles voisines. Au moment du déga

gement, seules deux portes étaient encore visibles, côté sud (porte vers 137); côté

ouest (porte vers 138), mais d'autres sont certaines, qui avaient été bloquées par

la suite. Ainsi, à l'angle nord-est (vers 146); à l'angle nord-ouest (vers 138) car le

mur arrêté net, laisse entrevoir un passage.

De cette cour, sont sorties des tablettes, des plats en terre, un morceau de

bassin en bronze et le bas inscrit de la statue d' Idi-ilum, ce dernier élément trouvé

donc assez loin du reste de la sculpture 1. Les murs

n'étaient que moyennement conservés (1 m au plus

haut, 0,48 rn au plus bas). Ils n'ont donné lieu à aucune
ohservatio n.

142

141

- ~

= 140

1

La salle 142 communiquait peut-être avec la cour 136 au Sud (mais la dégra

dation est ici telle, qu'on ne dispose plus que d'arasements) et certainement avec
la cour 131, au \'ord, par l'intermédiaire de la salle 134.

Les salles 141 et 140 communiquaient entre elles, la deuxième n'étant accessible

que par le couloir 139, qui prolonge le couloir 120, tous deux orientés sensiblement
suivant l'axe nord-sud.

Couloir 120. Ce long couloir (fig. 335), assure une liaison et une séparation.

Liaison entre le quartier à l'extrême sud du Palais 2 et la grande cour trapézoïdale 131,

1. Tous ces monuments seront puhliés illAill, II, tome 3.

2. Infra, l'. 288.
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au .\;ord; séparation entre deux blocs architecturaux, celui que nous venons de

décrire, à l'Est et celui que nous allons étudier dans le chapitre qui suit et dont

l'ordonnance rectiligne contraste fort avec l'irrégularité qui domine dans le présent
secteur.

Ce couloir et celui qui lui fait suite, 139, s'allongent sur plus de ;-)0 mètr-es, en

121

+-

___ŒZYM2ZW__CC= ==~
+- ~D 120 ~--------------

.-----=-2-:19::"01 r=v--2-15--'~lJ~ll'--------,
Fig. 335. - Couloir 120.

un tracé presque parfait. Ils constituent UT\(' solution de l'ontinuité, dans la st ruc

tUI'(' du Palais, perrnct.tant dc distinguc!' dr-ux phases de cnnst.ruction pt vraisr m

hlablcment dvux architectes dill'érents, cr-lui qui l'ut la respo nsa hiii tc d(l co ns t.rui rr

la zone orientale s'étant trouvé devant des difficult{'s plus grandes que son ('oIlI'I'l'rl"

car il lui l'allait s'adapter à des difîérerur-s de niveau et subir aussi le cont.re-cou p

Coupe ab

Fig. 33{). - Couloir 120. Détail de canalisation (plan et cou pl' ).

duru- l'SPl'Cl' d'inclinaison générale nord-ouest, sud-cst , que l'on rd l'ouve Ù t ra-

V('I'S la ZOlH' m-ir-nt.nh- du Palais.

Largl' l'Il 1ll0~'eIllW dl' 1,80 Ill, le couloir 120 sét irv du \01'(1 au ~lld. ~OIl sol
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('st ent ièl'r Illent en t erre battue. C'était un e sorte d e ru e à l'intérieur de cette ville

en mini ature , qu 'était la ré.,id ence rovale . Ceux qui l'empruntèrent durent parfois

avoir cet .te illusion d' être sor t is d'un espace clos. Comme dans toutes les rues, il

n ' est pas étonnant qu' on y ai t placé une canalisation. Celle qui fut retrouvée (fig. 336),
av ai t été démolie en gra nde parti e, par des pillards antiques en qu êt e de matériaux

dl' réemploi. Il s 'a gis::;ait d 'un 1~'p e nouveau et qu e nou s n 'avions jusque-là jamais

Fi g. 33ï . . - Fondation en p icrrc de la

sa lle 212. canalisation du co uloir 120.

\'ue \'er~ Il~ Sud.

F ig. :338 . .- Couloir J3D. Cana lisa tion

l'Il cér a m iq ue dans coffrage en pierre.

\ '111' vers le Sud .

rl'1I1' ontré. Le conduit éta it fait d 'anneaux de céra miq ue (dia m. : 0,15 rn), placés

bout à bout. horizontalem ent et avec une pente légèr e (sud-nord ). Cette ca na lisa t ion

i fig. 337 -:n~ ) était enSPIT('C dan s un coffrag e protect eur , en blocs de pierre assez dispa

rates, avec une couver ture de dalles de gyp se. Eaux de pluie tombant des t errasses,
ea ux usées, tout cela était ent raîné en direction de la cour 131, t ou t a u moin s

S I nou s nous ba sons S U I' la pente, mais nous n e sa vo ns comment elles y a r r-iv a ien t

rt sur to ut pe qu 'elles : ' dev enaient 1.

1. L' é lude oi, ·, ca nn lisa t.iun s 'lui s jl lnu ne nt. le P alais , dem and er ai t il. elle se u le plusieurs sais ons de fouilles.

",... . . lIlI i ell d" l 'im portan ce d .. ce lui de ill",. i, i l ét ai t exc lu q ue n ous pu iss io ns l' enll'l'prendre a va nt d 'avoir p our

su iv i lex plnra t iun g{'néra le du sit c. El l'fin sa i l Cf' 'lu .. (·" It e d erni ère Il rév élè!
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Couloir 139. C'est PfI réalité le prolongement du précédent et ce qui a été dit

pour celui-là vaut pour celui-ci..\lème sol en terre battue, mais largeur plus grande

(2 ml. La canalisation avait ici complètement disparu.

Salle 133. C'est l'amorce d'un mur, s'accrochant d'ailleurs en oblique, qUI

permet de reconnaître une petite chambre dans ce qui est l'aboutissement du cou

loir 139, ou son point de départ, selon qu'on va vers la cour 131 ou qu'on en vient.

.vlême structure en briques crues et t.errr- battue. L'incendie n'avait laissé icj, co mrne

d'ailll'Ill'S tout au long dps couloirs 139 Pl 1:20 aucune tracr-. Tl n'r-n sera pas dl' mê mo

dans le nouveau quartier que nous avons maintenant à décrirc pt où la d est ruct io n

fut le résultat co nj ugué de l'érosion et de la main des ho mnu-s.



CHAPITRE XI\'

_tTELIERS ET JJAG"lSLYS

(Pl. LVIl-LI.:\:)

Ce nouveau quartier se présente avec des caractéristiques bien différentes et

une physionomie jamais rencontrée jusqu'ici. Ce n'est plus une zone résidentielle,

administrative ou religieuse, mais un secteur où l'on travaillait la matière et où

l'on stockait denrées et outillage, Le Palais, « unité d'habitation », pouvait vivre

sur lui-même, ayant ainsi mis en application les règles les plus strictes d'un régime

autarcique ~ans doutc , cette auto-indépendance était-elle limitée dans le temps,

mais qu'on ait pu la coucr-voir et la rea lisr-r, jette une nouvelle lumièrr- SUl' l'orga

nisation et la st ruct ur« dl' ],l~tat, où le po litiqur- ct l'<"('onomique loin de s'ignorer,

s'interpénétraient dans tous les domaines. C(, n'est r)(,lIt-t'tr(' pas non plus un hasard

que ces artisans et magasiniers aient été proches les uns des autres - c'était la logique

même - mais aussi qu'on les ait fixés non loin des salles où le roi recevait et trônait.

Car c'était un procédé de gouvernement, que de rendre sensible aux ambassadeurs

ou membres de missions étrangères, la puissance matérielle de l'État 1. Lorsque le

roi de Hahe l, Xlarduk-apal-iddin «nvova une délégation au roi de Jérusalem, Ézé

«hias, ('(' dPl'nier « fit voir aux euvrivr-s tous sr-s dépôts, l'argent, l'or, les baumes,

l'huile aro mat.ique, son arsr-nal ('( tout ('(' qui S(' trouvait dans ses trésors 2 », Nul

doute que Il' roi de Mari ait opéré de mê mr- Iaçon avr-e ('PUX de ses visiteurs qu'il

voulait séduire, sinon impr-essionner.

Couloir 68 (pl. LVI, 1). Ce long couloir (20,20 m X 2,80 m) orienté sensible

ment nord-sud, assurait la co mmunicat.io n rapide et facile entre les quartiers nord,

ouest du Palais et la zone dr-s ateliers et magasins. Avec ses murs bien conservés

(4,30 m à rI Juest , 3,90 111 à l'Est) il avait l'm'ore grande allure. Entièrement carrelé
1 [12 X 42) il se trouvait (·tranglé dans sa partie sud, par deux pilastres ne montant

qu'à une ha utr-ur de 2,40 rn, mais restreignant le passage à une largeur de 1,20 m.

Au-delà, commence une salle en èquer-r« beaucoup moins soignée d'aspect.

1. Les d èfilès mi l i t a irt-s , les visi u-s J'usines qui al'l'flrllpag'Il(~fll e ncure aujourd'hui les réceptions de souve-

ra ins ou de chefs ,l'État l-trall~"I", procèdent de cHtl' m èmr- t a c ti que.

2, Il Rois, XX, 1:1. 011 Iit au "'l'sel 15 « lis on t vu 10111 ce qui ",1 rla ns ma maison; i l rr'es t nien dans mes

lJ'(:'soI'S que je nr- leur aie fait voi i-. »
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Le couloir 68 était fermé au Xord, du ('(lU: dl' la petite chambre J:30 1, qu'il

n':v' avait qu'à franchi" pour déboucher dans la grande cour 131 ,fig. TV/, ..\ l'Ouest.

unr- petite porte lIarg. : (),~E) m ) ouvrait sur la salle n7 2, précédant salles IYI au podium

Fig. 33U. Vu(' du couloir (ir: par-delà la salle I:m. \'u,' prise d .. la l'nul' 1.31.

r-t. 115 du tl'tllll'. Beaucoup plus sl'I'daculail'(', ("I<lit l'I'scalin en IJril[IIl's ('uitl's (p l.

LVI, ~), qlli pa rta nt dl' l'angl(' sud-r-st du ('(Hilair, mo n ta it V('I'S dl' longlll's d tl'i's

~ .., ...
~- . II. -L..W.J--U g

- ~
~

r.
l'''J '-J ....

Fig. 340. - Couloir tir:.

("ll'oill's sa llrs à dénil'I' plus loin, Largl' de 1 m, il .-omptni t dix ruarrhcs lig. YII),

dW('lllll' haut.c dl' 0, Iii m l'Il move nno (deux assises dl' briques dt· :r) X :L-) ou :::: ><- :::\,

'" pl'ofondl' d,' O,:W III à O,~~ m. 'l'l'ois mn rr-lu-s et drmi« « mo rdnicut » SIII' Il' ro u lnir.

1. CI'III' cluunhr« a ('\(; d,"nitl' l'lu" haut. l'. II.

Cl SI/I'I'll. l', 1Ill.



les autres étant aménagées dans l'épaisseur du mur (1,70 ml. A la 7e marche, on

remarquait une brique estampée au nom de Zimri-Lim.

Fig. 341. - Escalier 68-117.

1n
UJ

wl

CH
D~l
o~

Dl
1
1
, 1

1 1
1 r

lOi
Fig. 342. -- Couloir /ji'\. Installation de ventilation.

Le couloir 68 devait nous révéler d'autres aménagements identiques à ceux

que nous avions rencontrés ailleurs t, mais cette fois en parfait état de conservation.
Il s'agit de trois canalisations (pl. LV I, 3, 4 et fig. 342) en éléments de céramique

1. Supra, p. 173, 194.
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119

Il';'s évasé.

~
117

118

(long. moyenne : 0,70 mi, emboîtés verticalement l'un dans l'autre et qui sont

noyés dans le gros œuvre où ils disparaissent cachés par l'enduit i pl. L YI, 3). A la

hasr-, on remarque une ouverture maçonnée en briques cuites' pl. L YI, :3 i, ouver

ture dont les dimensions peuvent varier, qu'il s'agisse de largeur, hauteur et

profondeur..\Iais dans tous les cas, la base et parfois lorsqu'il existe, le coffragr,

son t en carreaux cuits.

La raison d'être de ('l'S conduits n'pst pas établie avec certitude. On y peut voir,

nous l'avons dit, soit un système de ventilation, soit un procédé commode de «aptation

d(, l'eau des terrasses. Sous considérons pourtant dans ('1' sel'teur, comme plus vrai

sr-rnhlahle la prernièr« interprétation, ce qui implique que le couloir avait étt'- co uvet-t ,

Dans les murs du couloir, on observe des traces de remaniements. La paroi

cst , présente un décrochement sensible, qui correspond à une phase archit.cct.u

ra le précise, au cours de laquelle deux blocs furent ac'('cli!'s, La soudure ne se

fit pas sans laisser quelque trace, ainsi qu'on peut le constater sur le plan 1 La

paroi o ur-st, avait été autrefois p('rTé(' d'une porte (haut. : 1,1:] m; larg. : 1,46 m ).

('JI direction dl' la tribune 66 et très vraisernblahlcmr-nt à un moment où ladite tri

hune n'r-xist ai t pas 2. Tout fut muré r-t (,'('st ainsi que nous l'ayons nt rou vc.

l.« gr'os u-uvro ('si r-n lH'lIes briques ('l'II('S (4/j X ·-VI X Il; 112 X "2 X Il J, rC(,(lII

vr-rt dun enduit ('JI 110111' l't paillr- hachée (épais. : 6 cm), POSf', r-n df'IIX f'oudws. l'Il('

Il'i's mince plinthe en bitume courait au bas des murs,

Salle Il7 (/ig, 343). Cette salle oblongue

(6,60 m X 2,:~() m ) n'est plus dans son état ori-

ginel. Elle avait été entièrcrnent 1',u'I'(·I('·I· Il ne lui

"este à peine que deux rangs de bl'iquI's 1:V1 X :i4).

«ontrr- la paroi nord, entre deu x port.cs. 1lans la

part.ir- non dallée, dr-ux briques incurv écs. une au t r«

l'ard'(' e t quelques fragnH'JlI s. ~('ld(' la port e don

nant sllt'l'esl'alier était ferméc (crapaudine à 0,:::: rn

de profondeur et l'aile' d'lIIu' brique cassée ).

PPII d'objets ont été recueillis : u nr- jarre à

anse hifide ct une ma r mi t v à fond plat et rebord

Fig, ;l~:l.

~all('s llï

t'l us.

Salle IlS. Simple pièce int crmédia irr-, pro lon

g(',url la précédcnt e , mars plus petit« 1 ::,liO m

X 2.:iO ml. ~on sol était en t.erre battue, Qllf'lquf's

1. LI' mur nurd du cuu loir 1:!6, ddJlll'dl' il la Inis i. 1'1':'1 1'1 il

1'(1"."" lù nit il .',' '"'L'ol," a u x murs sud dL' 1:3:! ,'1 1:!~,

:!. II a ,;It' d émont n- l''"{''''', l', 139) qu 'i l ""j"" """" la t rihu ur
{iti, Ull sol illfl'I'it'ul', t.'tlITt'spnndant à une pha~t' arl'hitl'!'luralP sans

l'sealit'I'.

Fig. :{~ 'i.
:-'alll' Il!I.
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sodes en briq ues cuites (33 J< :::3). L es end u it s ét a ie nt en boue e t paille h a ch ée,

.-\lIt ·UIlC· p lin t he . Qu elq ues c éra m iq ues cassées, épa r ses .

Salle 119 (fig. 344 ). .vl ê m es ca ra ct ér ist iq u es que la p récédent e, mais un pe u

plus allongée (5,30 m X 2,30 m l. L e sol était en terre battu e (fig . 345) . Quelqu es

briq ues disper sées, sa ns liai son aucu ne les un es avec les a utre s. L es end uit s en bo ue

Fig. 3t.FJ , -- Salles 1If) , 118, 11 7.

ct paill e ha chée avaie nt été rr -i-ou vert.s d e chaux. L 'in cend ie avait marq ué les m urs

et, au x ébou lis d e In -iq u es (T II('S , se m êlai en t d es p outr es carbon is ées. Que lq ues

piè ces d r- «éra m iq ur- d u tv P(' «Ia ssiq ue : jarr es à a n se b ifid e, jarres à a nse et à bec

trilold',

Une porte Ier mai t le pa ssage do n na n L S U I' le co ulo ir 120 . UnI ' p etite pi erre d e

seuil (21 X 13) éta it a u ni v eau mêm e du so l, à p ein e en fou ie.
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Fig. :Hfi. - ~;dl,', 12,~). 121
, .

couloir 121i,

125

1'('('ou\'('I'I",

Ih,,; l'I'S1('S

..et-H-t-I-+-H +-

12

Salles 124 et 125 (fig. ;:\46). Il s'agit en réalité d'une ';('ule salk divisé« en deux

pal' l'étranglement d'un douhlr- pilastre (fig. 347). La première partie, à j"(lu(,,;t

(tt,fiO fil X 1,70 Ill), était entièrement ('[lI'1'f'lft· 1 ::li X :H'i). L'rndu it d e ses nUII'';,

en houe Pl paille hachée, tornbait jusqu'au dallage. Aueune plinthe. Tl,' vio le n te s

II',I('('S d'incf'ndif' sur toutes les parois. Abon-

dante céramique (jarres à fond plat et pied

t.ourné ; grandes po tiches du t~TJP Funéraire pour

,;{~pultures d'enfants; plats à lal'ge rebord;

grandes jarrr-s ornr-me n t ér-s sur la panse, de

handrau x cordés, etc.).

Les d cux pilastn-s ne laissaient 1'111 re eux

q uu n passage dr- 0,80 m. Au-delà du pilastrr

dl' droi t e IIIW I)l'lilt' l'l'apaudine était in situ, à

0,18 m de prof'ond cur. La salle 12~) ((;,!lO m X

1,70 m) était «nt ii'rement dallée elle aussi, mais

le l'al'I'elagl' avait été l'l'l'Ouvert d'unI' couche

de bitume. Une plint.he hitu mé« (ha ut.eur variant

d o O/it m à O,GO ml, courait au bas des rnurs ,
S(' rr-t.ou rna nt SIII' la l'at·(, illlr"J'ielll'l' d(' «hacun

d('s pilust res. LI' sol était jonrhè dt, ('{'l'amiqul'

l'<lSS{'I'. (lllatl'(' cu rrcu u x (:\G X 36), {'I{'ments dl'

sodes (?) étaient de mo urés sur place, adhérant

au hit.u rne du niveau.

Couloir 126. 11 s'agit d'une installation en

plan incliné, limitée par deux mu rs, de mô me

longuf'ul' (18,45 m) et dr- même largeul' ( 1,70 m ),

que la longue liand e contiguë ail ~ud. (Ill Y doit

rl'('OIlIHlÎtl'l' u n e mon t c« aux terrassr-s. aménagét,

l'II 1('1'1'(' lia l.t ur-. l lru- porte (larg. : 1,:2;) m ) était

l'el'IIH',(,, qui donnait a('('i's dans la chambre 1:27

l ]11(' pi('I'I'1' dl' se nil ('Il diorite était in situ, dans

un logellH'l1L l'enl'ol'('l; de briques cuit es, à O,:W m

dl' Pl'ol'Olldl'III'. ~i les enduits muraux é t aicn t en boue l'l paille, ils ("1ui e n t

duu lail dl' chaux qui suivait ll'i's cxnrt ement la pe nt.e du plu n inc-liné

d(' bois carbollisl" él aient mêlés aux éboulis.

Salle 121 (fig. :VI~). C('II(' salle l~,~() III X :2,~H)!Il) ie po nd à UIlI' au t n- o)'i('lllalioll,

l'al' on ~. u rrivr- dl' l'Esl, du couloir l:2n. RipI1 nv est à ,;iglla!PI', ,;ÎIlOIl 1111(' Ilil'hl' dall';

IP 111111' 1I00'd, qui 1'l"pOlld peut-l~l)'p Ù IIIlP alll'il'Illle PO)'II'. ~Oll sol 1',;1 l'Il 11'1'1'(' ha t t ru- t'\

l'r-nd uit mu rn l t-n bou(' ('1 pailll' huché«. a ~;\I'(k la IlH\I'qU(' dt, l'jlll·t'Ildit'. LI l'oll('lioll
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esse n tielle de cette pièce, c'pst d 'être l' intermédiaire en t re le couloir 1211 et la sa lle '122,

co uv ert .o dl' hanquettcs .

Salle 122 (pl. LY Il , 1 ct fig. 348). Cdtl' sa lle (10,40 m X 3,80 m ) ori entée E.-O. ,

percée d'une porte sur chac un de ses petits côtés, est garnie de banquettes, di stribuées

Fig. 347. Salles 124, 125.

r-n trois files, rema rquabl em ent ali gnées. UnI', est a u ccn tr e ; los dr-ux a u l.rr -s, con t re

chac une des lon gu es pa rois.

Les banquettes sont sensiblemen t toutes de la ' même dimension , av ec quelques
diff éren ces en som me minimes.

La file sud co mpta it 13 banquettes avec les mesures mo yennes suivantes :
fI,77 m X 0,6 0 m X 0,23 m ; 0,75 m X 0,62 m X 0 ,25 m. La file du centre avai t

12 ba nq uettes: 0,73 m X 0,60 m X 0,24 ln ; 0,7f'l m X 0,57 m X 0,25 m. La file nord ,

11 ba nquettr-s : 0,74 III X IIJ i2 tu X 0.2:1 m .

T ou t étai t cons t ruit l' II hriq ues cr ues , avr -e end uit l' Il bou c et paill e hach ée.
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Trois grandes jarres, trois autres plus petites étaient en miettes, près de la porte,

«n tre les rangées ou entre les bancs. A signaler que ceux de la travée centrale étaient

(mis, sur le côté, par un étroit muret, ajouté après eoup et inséré dans les intervalles.

Il est évident que cette installation, malgré

certaines similitudes apparentes, diffère de celle

des deux salles que nous avons décrites plus haut

et où nous avons vu des écoles ou des pièces réser

vées aux scribes 1. On ne retrouve ici ni les

« barcasses », ni les coquillages. Aucune tablette

ne fut recueillie. -'lais l'incertitude demeure totale

quant à l'utilisation et à la fonction remplir.

Aucun indice ne nous a permis de proposer quel

que interprétation et il est irritant sans doute, en

face d'un aménagement aussi complet et aussi

intact, d'avoir à confesser son 19norancl' totale.

123

Fig. 348.
Salles 121, 122, 123.

Fig. 349. -- Salle 123.

Appareillage d'attente.

Salle 123 (fig. 348). Cette petite pièce où l'on arrive de la salle 1:2:2, n'aurait pas

lIlt'ril l' grande attention, sans un détail architectural d'importance. Sous Jp sol en

11'1'1'1' battue, est apparu le radier de galets (fig. 349). Sous ce radier, un dénochelllenl

dl' O/iO III du mur ou est, suivi en profondeur d'un deuxième décrochement t sa illic

1. SI/l'l'a, p. 1~li.



de (U~ m ; haut. de U,tI() m). Ces décrochements sont inexplicables dans les fonda

tions des murs dune simple chambre. Ils sont compréhensibles, si ce mur marque une

limite importante. Dans le cas présent, on peut se demander si avec ces décrochements,

nous n'aurions pas repéré une des limites extérieures du Palais, au cours d'une phase

architecturale difficile à situer chronologiquement, mais certainement antérieure à
l'adjonction de ('C' grand bloc oriental, d'un tracé si différent. On retrouvait d'ailleurs

à l'angle sud-est, un appareillage d'accrochage en attente (c), identique à celui qu'on

peut encore voir dans les constructions modernes, où en prévision d'agrandissements

à venir, on fait saillir sur l'arête d'un mur, des lignes de parpaings. Le procédé était

ici le même, avec cette seule différence, qu'au lieu de pierres il s'agissait de briques,
émergeant toutes les deux assises.
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Fig. 350. - Salles 215, 2lG. 2l7, 218 et couloir 120.

Salle 215 (Jig. :J5()J. Cette pii'('!' donne accès à un groupe de trois salles, étroites

pt allongées 1 ~ 16, 217, ~18), où sont installés des foyers. Il s'agit d'ateliers d'un type
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spécia l, uniqu« à ,\ 1<Il'i , ; \ no t.re ('onn a iSSall l'(', a uc u n cha n t ier ru èsopo t a mi r-n Il a r ie n

l'C':v r'. li, d l' s(· JlIlJla hl(,. La sa llr- ~ I:"'l " i~ . T 'd) uu v ra it S U I' Il' couloir 12n pal' um - p M U'

Fi g . 35 1, Sall es 217 , 21~ (à ga uche), sa lle 215 (il droi t.e ). \'111' \ ' pl ' S II' :\01'.1.

paroi nord.

~0:':~ " " !4" ~ ~

, ~~ .,

pouv ant (~t.I· C· rC'I'II H"{' (p ie r r e d l' se uil i ll situ ). 'l'l'ois a u t.res pa r le s ()('l'm ('ll<l il'Ill d ' all er

d ans l'un o u l'autre d es a tr-lir- rs. D e ux em p la .-em ents d l' fe u (fig. :1:):2 ). «on st.ru i ts l'II

Il'I'I'I' , SI' tro uvai..n t. da ns un e e n coi gnure , S U I' le p e t i t I ·() t{',

1I0ni OP la pi« 'c'I·. \ ou s avo n s n ot. é q u' ils ét a ic nt rr- r-ou v ert s

o e IIIa SSI' S dl' hit.u iu e , II1 (~I ("I ' S 0(' l'e nd rl's et d l' ch a r bo n dr- bois .

~UI' le so l, fUI '('nt. ralll H SSC',l'S dc's t n hlet.tcs d e l' ép oque d ' Ur 1[1

t-L des rl'a gnH'nls 01' le.tt.r es con te mp ora.ines d l' Zillll'i-Lim ,

Salle 216 (p l. LV 11 , 3 et fig , :Fl() ). Lo ng ue t'I. étrui t c

sa lk ( t l ,7S III X 2,KI rn ). On ~ ' rlltl ' ; lil p a l' une port.o (la q~, :

'1 ,() ;~ Ill ) I ll'I'( '(':(' dun s ]P pt'l.il ('lIt é vs l . .\ LI pie d d l' l'iwqU ('

purni , u n r- ha IlqU I' Il l' ("I ail aIlH~nagé ( ' n vr -r- u n ressa u t ou c ô t ...•

OU I' St. ( p l. I ,VILI, 4 ). Co us t.r u i tr -s e n briqu ('s C l' U l' S (ll2 X /12 X F ig. :1,-)2, - Sa lit, 2 1:,.

Iii ), t 'I' S h u uq uct.t.cs (ha ut. dl' O,2 ï m à 0, 30 m : larg', dl' l n st. a lla t.io n de r O \l'r ~ .

(l):l III à () ,~(l rn}, éta ie n t ('l'l'u sér s, SUI' leu r fa ce supé rieure.

dl' ('avil(',s , dl' rOl'n1( ' no n l'éguli Pl'r (I ig . :t-):} I. Cl' l'1a i ll l's étai cn t

il I H'II JlI 't\ S C·;II'I' ...·I'S 1(l , F I III X (1,'. ;-) III ) Oll t'i .'(' lIln i l'l' s .di ruu. : I l,'.1 ) Il l) . I.t' Iund l'II

«" Ia i l. soi t ('II lniqur-s ( 'l 'II I ' S, so i t l'o ns l i t ué pnl' la h as(' duru- jarl'( ' .
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Il ~' avait un nuni mu m 1 de 33 cavités : 14, sur la banquette sud; 3, sur la ban

quette ouest; 10 sur la hnnquct.tc nord. Dans l'allée 1'C'lltrale (larg. : 0,97 m), et dans les

ro:'Pl'S, une quantité dl' charbon de bois (pl. LV l l I, 3), de tessons brûlés. Le sol, de

niveau irrégulier, était r-n terre battue (épais.: 0,16m), reposant, comme d'ailleurs les

banquettes, sur un radier de galets. Partout, sous l'action du feu, les enduits muraux

Fig. 3.53. - ~\ telier 216. Installation de foyers.

avaient disparu. L'appareillage du gros œuvre était fortement durci et avait pris la

consistance de ce que nous avons appelé ailleurs, des briques « demi-cuites ».

Salle 217 (pl. L \' II, 3 et fIg. 350). De même type que la précédente, mais un peu

moins large (11,70 m X 2,13 ml, on y pénétrait par une porte (larg. : 1,07 m) percée

dans le petit ('ôté est. On ret.ro uvait au pied dl' c-haque paroi, une banquette, celle de

l'Ouest (fig. 354), a vr«: un ressaut bien conservé, retrouvé en moins bon état au-dessus

de la banquette nord. Construites en briques crues, seules les deux banquettes sud et

nord (pl. LVII, 2), étair-nt creusées de cavités, moins nettes dans leurs contours que

celles de la salle 216, moins bien conservées aussi. Certaines étaient à peu près

carrées (0,40 m X 0,40 m; 0,45 m X 0,45 m), d'autres presque circulaires.

\ous avons COlllptP 20 cavités: 9, sur la banquet.te sud; 11, sur la hanquette

1. edit' appl'oximatioll eu ruisou ue quelques uégl'adaliolls dans la hanquelte sud.
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nord. L'allée cr-nt.ra k- était plus ress('J'r(',1' (f~nlr(' (),~, III et n,50 mi. LI' sol 1"Iait en

1('1'1'(' battue, r-L, ('Ollllllf' I(,~ hanquettr-s. sur radier d e galets.

LI' l'eu avai t j(,j laissé moins de IrH('I·S. Lf'S enduits muraux ~taiellt part.irllcnu-n t

Fig. 3f)~. Atelier :217. Emplaeement dp~ Iovr-rs, Yu!" ve rs l'Ouest.

conservés. l Ju l'hal'llOll de buis S(' trouvait eIH'OI'(' dHII~ dl' uo mlne ux fo:,,'I'~, mars r-n

moins grand(' quantité quI' dans le prl'lIIil'l' at.elier.

Salle 218 (pl. LVII, [[ et fig. J50). Cd atelier était plus grand il ;),1):-; III) uuu s

plus endommagé. Il s'agissait toujours de la même étroite salie, aY('I' IP~ dr-u x

longul's banquettes ('ouranles séparées par une allé« cent l'ail' (Ial'g'. : n,50 m ).

Toutefois la hanquett.c nord n'l'lait l'as continue mais Ia ite dl' deux lI'OIl~'(IIIS,

st"pa,'(',s pnr un vide rrha ussé d'un pilastre. .\II('1Inl' hu nqu ctte enntn- Il' pf'lil ('(!l(;

uur-st ..

La lumq uct t c sud ét.ai t l'l'l:'USl'(' dl' J ,-) l'ayill'~ \cirvulaires. ovu h-s ou 1'I'I'lallg'lI

lail'('s); les d e ux tronçons dl' la banquette nord, n'en comptaient qllp .-inq.

L(,s phot.ographies mo ntre n t assez (fig. ~i55). que dans 1'1'1 Il' zone, les IIlUI'S

nt'Iawnl conservés qUE' dans leurs assis('s de base (n/in m à 0,;)0 Ill. du (,(ll(" nord:

n,II) III à n,:w III, du l'Ùlt~ sud). L(, Il'al'(" ('Il l'si pnurt a nt ('cl'lain PI Il' plan Ill' pl'l~I('

dOIl(' Ù aU('UIIl' d iscussiuu . .\ous n'ayons 1I0lé ('01111111' ohjPls l'l'('lll'illis. ou t n- Il'~

1'(;"'II11iqlll'S ('ass(;l's, quu m- lri's lu-lh- jurre , ayl'(' 111'1I1'1l1l'llt.llioll l'Il Ilal1dl's illl'Îsèl's
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l'n haut de la panse, q uelques ro ndelles en terre cuite (diarn, 0,095 ml, sans doute

l'OUYI'l'c1f'S de jarres.

Fig. :355. Vue deuse mble des ateliers 218 et 217. Vers le Sud-Ouest.

Un important lot de tablettes (textes de comptabilité, contrats, lettres de l'époque

de Zimri-Lim) proviennent de ces ateliers et de la salle 215. On s'explique assez mal

la raison de pareils emplacements, sinon comme une des censé-

~~ ql1enl'f'S du pillage.

L~ L'interprétation dl' ce" ateliers est plus du domaine du spécialiste

qUI' de l'archéologue. On notera la multiplicité des foyers en même

220 temps que la juxtaposition de trois salles, identiques quant à l'amé

nagement. Sa ns doute un Palais de l'étendue de ct-lui de Mari, avec

les centaines de gens qui y séjournaient, implique-t-il l'existence de

cuisines nombreuses. On peut donc songer à des « cuisines» mais If'
peti t nombre de récipir-nts retrouvés dans ('(' secteur, nous semble

une objection très forte à «et.te identifîcation et nous songerions plus

volontiers à dr-s ateliers, peut-être affectés au travail des métaux. Les

foyers seraient dont' des « c.reuset.s », où les minerais précieux auraient

été t.rait.és.

Fig. 356.

Salles 219,
no. 221.

Salle 219 (hg. :J:)(j). i>t'liL(' pi(~('(' en bordure du couloir 120, Le

mauvais état de «onscrva tion des murs n'a pas permis de sit.u er de
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porte sur aucune de ses parois. Un peut supposer qu'on :,: arrivait du couloir 1:211 et

qUI', de là, on passait dans la salle 220, contiguë à l'Ouest et qui, non plus, n'a pas

d'a('('ps. La porte percée dans le mur ouest de cette dernière salle, conduit en effet à

Uni' petite pii'('(', 221, qui ri'r-st qu'une annexe et d'où on ne peut aller nulle part.

Salle 221 (pl. LVIII, 2). Petite pièce (4,12 m X 2,40 Ill), dont les murs étaient

suffisamment conservés pour qu'on puisse dire que la seule porte e xist.a ntr- (larg. :

(J,!l;) m) {·tnil ('elle qui donnait dans la salle 220. Quatre grandes jarres étaient ent'or('

Fig. :iil7. Salle 221. Emplacement des jarres.

III situ 1'( à Pt'U pri's in Lar tr-s (fig. :1.-)'). :\OIlS d on no ns lr-urs dimensions! Pl lr-u rs

('a l'a('I("l'is tiques.

.Ia nc li, à l'angle nord-ouest. Panse piril'orllll', décor en UII double ha ndcuu

cordé, ('II hall! de la pansp, en dessous lignes incisées, horizontales. Deux lIeI'VIII'('"

SOIIS un l'al mouluré.

Huut.eur : 0,95 Ill: o uve rture : 0,32 III (int ér.}, 0,4(() III t ext ér.j : dia mètr« : 0, ,:: Ill.

.Iarr« b, à l'angle nord-pst, sans décor.

l Iuut.r-u r : '1 Ill: ou vcrt.urv : O,3~) III (iu t er. l, ll.,-)1 m \r-x t ét.j : d ia mèt rc : ll.~:2 m.

Jarl'(' (', à l'<Ît(~ dl' la prèl'(~dpllt('. rh> IllPIlH' t~î)(' et salis d{'('or.

Ilalll('III': (U)!llll: ouvci-t urc. ll,,-ll (intél'.). ll,6::: m Ipxt(·'I'.i: di amèt rr- : ll,!HI m.

.Iu rrr- d, il l'angle sud-ouest. 1lI' mô me t.vpe ('( sans d('·('ol'.

Ilalllt'ur: l,ll:-) m : d ia mèt rc : (U~;-) m.

1. 1.t·'g·t\I·I'~ di~(·tll·t1aIH·I'S t'Ill 1'1' lins pl'tlJll'l'~ me nsurn t ious pt ('t'lll's du dl'ssina 1l'III'.
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Cne importante quantité dl' tessons, appartenant à deux ou trois jarres, de plus

petit module (avec décor E'l1 bandeau cordé, lignes incisées, lignes ondulées), fut

ramassée par terre.
Le gros u-uvr-e était partout, en belles briques crues (43 X 43 X 11; 44 X 44 X

11,5), avec revêtement en boue et paille hachée. Sol en terre battue. De nombreuses

traces de feu avaient marqué les murs, mais spécialement du côté de la porte.

Salle 220. Cette pièce (9,90 m X [1,23 m) nous réservait une surprise que rien ne

laissait pressentir. C'est le genre de trouvailles inattendues et que rien n'explique.

Par sa position en ce secteur, entre la salle 122 aux banquettes (au Nord) et la salle 216

aux foyers (au Sud), cette chambre ne pouvait avoir reçu qu'une affectation artisa

nale, et naturellement sans aucune préoccupation esthétique. Le contraire s'est

trouvé vérifié: toute la salle où, comme en :.U1, on avait entreposé de grandes jarres,

avait été décorée de magnifiques peintures que nous avons malheureusement recueil

lies en miettes, éparses dans les éboulis. Cette ornementation rappelle par son inspi

ration, celle que nous avait fait connaître la cour 106 et il semble très vraisemblable

qu'ici et là, ont travaillé les mêmes artistes. Le dégagement de ces épaves a été

réalisé par \l. Pierre Hamelin, qui a soigneusement exécut.é la copie de tout ce qui

réapparaissait, en notant et en fixant SUl' un plan, lernplacc ment du plus minime

fragment. Peut-être des esprits perspicaces arriveront-ils à mettre quelque cohérence

et quelque unité dans cetf l' collection bouleversée et irrémédiablement mutilée. Il

ne fait pas de doute, en tout cas, qu'avec sa décoration, la salle 220, lorsqu'elle

était intade, devait être un enchantement pour les yeux d e ceux qui avaient à y
séjourner 1.

Quels furent-ils et peut-on les identifier? La présence à l'angle nord-ouest de

trois gros récipients, identiques à ceux de la salle 221 contiguë à l'Ouest, celle de

plusieurs grands plats en céramique, permettrait peut-être de reconnaître ici un

réfectoire affecté à quelques fonctionnaires ou maîtres-artisans. Pour ces convives,

on aurait décoré les murs d'une pièce où ils venaient régulièrement. A ceux qui

n'accepteraient pas cette identification, nous demandons ce qu'ils proposent, pour

rendre compte de deux ordres de faits bien différents, au premier abord contradic

toires, mais qui cessent de l'être avec notre interprétation: la localisation en cet

cmplacemcnt., des trois grandes jarres, proches des quatre autres de la salle 221 et

J'existence dune aussi rivhe ornementation.

Pour en finir avec les «onstatations purement archéologiques, signalons la pré

sence dans les éboulis, de plusieurs poutres de bois carbonisé et d'un important

morceau dl' natte assez hien conservé.

1. Les 1"'inLur"" dans le t o me 2, Peiniurcs murales.
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12231~
1 u 224
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:\GO) à angle d roit, les d eux
II I et (1.!l:") III. ~i la hr ruu-h r-

Couloir 68 bis (fig. 360). ~ous avons sign al é

plus haut \ que If' couloir 68 se trouvait rét réci

dans sa partie sud, pal' un double pilastre, ne
laissan t qu'un passage d e 1,20 m. Au-delà d e ('('

rétr écissem ent , commen çait un couloir coudé (fig.

longs cô tés d e l' équ erre aya nt resp ectivemen t :)

Salles 222-223-224-225-226-255-256 (fig. 358 ). Il n 'v a qu e bi en peu à dire de ce

gr'oupe d e salles, immédi atem ent à l'Ouest des a t eliers. Se ul le plan a pu en êt re
tra cé. Auc une trouv aill e, à p ein e d es arasements d e

t:'~T:d~ 1Jmu rs (fig. 359). La fixation précise d es communir-a- 0 (Q:

li on s n ' a pu êt re établie. S U I' sep t sa lles, deux seule

men l on t leu rs portes et enco re son t-elles des p or-tes

in t.èri r-11I·(' S .

Fi g. :E")!). - S l'l'tl' U r s ud -es t , Vue ver s l'Est. .\ ga uche. sa lles :2:2:1. 22:2 . :!:21

(o ù s OIlI. dr-ux ouvriers ]. 22lJ: nu ccnt r e . :22 '1 . 22::'. :2 21 i (a \"(' " o u v r ie rs }: drni t e, :2 .',:2 . 2'J!1.

llol 'd-Slld ('I ail ail m v cu u du cou loir 68 . la h ranrh« es t- o ues t a va it ,;1( ', a l ll l',·

Il:l g(',( , t' Il Illl plan incliné P I'I'Il ll't tant la m nnt év. t l'l 'S sr-ns ih l«, v r rs 11111' gl ';lllr!, '

1. .'\1111/'1/, p. 2ll0.
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Fig. 3f)(). -- Couloir 68 his.

cour ~7. l'Ill' porte avcr pierre de seuil, fermait côté couloir, le passage 68 bis-87.

Tout Cf' secteur préscntait les signes les plus évidents de réaménagements tardifs,
très certainement après la destruction de la ville. Il

ne servirait de rien de détailler les éléments de mau

vais dallage, en briques cassées et mal cassées, des

pierres de seuil enlevées de portes ultérieurement

murées 1 et réemployées comme objets de cuisine.

L'examen du gros Œuvre, révéla au Nord, une cons

truction en briques demi-cuites (45 X 45 X 11), ave«

une fondation au-dessus du niveau, haute de 0,58 m,

en blocs de pierre, de taille irrégulière. Cela ne

saurait étonner, puisque au nord de ce mur, la salle 81

avait été construite de même façon. Sur le mur sud,

deux briques cuites avaient été insérées, à plat, dans
la masse de briques crues, distantes l'une de l'autre

de 2,35 III et à 1,20 III au-dessus du niveau. On n'en

voit guère la raison d'être. Pas plus que cr-lle d'un chaînage transversal dans le mur

«on tigu 68 bis-8i : neuf trous, disposés en trois l'angs (fig. 361), gardaient l'empla
cement des bois (diam. : 0,12 m à 0,10 m), enfoncés à une profondeur de 0,50 rn".

-cFD

Fig. 361. - Couloir 68 bis,

Élévation du mur nord,

avec trous dr- ehRînage.

~
t l-I .__-,

87

89

Fig, 362. - Cour 87.

Cour 87 (pl. LI X, 1 et fig. 362). La COUl' 87 commandait l'accès à un quartier
d'une conception archiv,t'turale toute di lléren te, caractérisé par une longue et étroite

1, l'ne ùe ces l''H'I .. , mu r""" donnait précisémo nt dans la salle 222, pour laquelle nous n'avions pas trouvé
cl'issue ext èrieur«.

2. Dist a nco rIps bois: dans le sr-us dr' la ha u t r-ur 0/,;) m; dans celui de la largeur: 0,65 m.



allée, bordée de part et d'autre de petites piè('{'s, dont les entrées se font vis-à-vis.

Si ce groupe, construit à l'Ouest de ladite cour est suffisamment conser-vé pOUl' que

son plan ne prête pas à discussion, on ignore ce qu'il y avait au Sud. A partir de

{'r:tt{: zone, la dénivellation est en effet telle, que plus rien n'a subsisté 1 fig. :J6J 1 .

De forme' presque carrée (14 m X 13,60 m ), la cour 87 s'adossait au gros mur

méridional des salles 81-82, mais se trouvait à un niveau nettement surélevé pat'

rapport à ces dernières 1. Tout le côté nord de la cour est percé de trous - 37 - à

Fig. 363. ~- Angle sud-est de la cour t'ï.

des hauteurs variant entre 1,15 m et 1,35 m, correspondant à des poutres de chaî

nage, identiques à celles que nous avons signalées précédemment, dans la salle du

trône et les pièces qui l'entourent.

Aucune porte sur la paroi nord, une à l'angle nord-est (vers 1)8 IIl's), trois à l'UUf'st

(vers 1-\G, 81-\, 89). Hir-n n'a été repéré au Sud, mais s'il y avait eu quelque passag(',

on r-n aurait retrouvé l'emplacement, même avev l'es murs qui n'ayaicnt plu!' de ce

{'(Hé que 0,10 rn (angle sud-ouest), (),~:-) m (au centre), n, \;") III (angle sud-est).

Tout le sol, ('II [('IT{' battue, était jonché de céramique {'ass{;('. La fureur di-vus

Latri('{' s'ptait ici tout particulièrement manifestée. :\ous l'avons v{;l'ili{"{' em'ul'!', l'Il

i-nmnssunt les uo mln-cux ruorr-enu x d'un coffret en plûtrc dont Ir-s longs {'ôt{"S nvaio nt

{"[l' orlll'llIt'III("s. Le regretté Paul François réussit à l'l'trouver Pl la Iorme 1'[ Ir- t hèm«

l. Ct'(I"l' tlitl't"l'l'IH'P dl' nÎY('HU t'sr ( rat t rn pee ) par le plan inctiné qui 1H'I'IlH't de 11101111'1' dt"' I~K his il ~:-.

20
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du décor. La caissette, rectangulaire (long. : 0,50 m; largo : 0,18 m ; haut. : 0,28 ml,

était posée sur quatre pieds. Elle n'avait pas de couvercle. Les contours étaient

rehaussés d'un trait rouge. Sur un long côté, deux étoiles à quatre branches, avec

dans les intervalles, un jaillissement de flammes. Couleurs employées: noir, rouge

et bleu. Le fond avait été ocré.

Salle 88. C'est une pièce intermédiaire entre la grande cour 87 et le long couloir

99 bis-99. Assez resserrée (4,30 m X 2,60 ml, percée de quatre portes, vers 87 (larg. :

Fig. 364. - Vue d'ensemble des magasins.

Au premier plan, à gauche, cour 87. A droite, salle 82.

1,1;) ml, 86 (larg. : 0,90 ml, 89 (larg. : 0,85 ml, 99 bis (larg. : 1,10 ml, elle était
encore encombrée par deux grandes jarres, que nous avons retrouvées la partie

supérieure cassée (diam. : 0,60 m et 0,45 m) et qui avaient été enfoncées dans le sol.
Celui-ci était en terre battue.

Couloir 99 bis-99 (pl. LIX, 2 et fig. 364). Ce couloir a reçu ce double numéro 1

pour faciliter nos enregistrements de trouvailles et nos observations en fonction de

son étirement. Large de 2,60 m à l'Est, de 2,85 m à l'Ouest, il est en effet long de

37,20 m. Percé d'une porte à chacune de ses extrémités, il en comptait encore seize

autres, très également réparties, huit de chaque côté. Mais il y a plus de seize maga-

1. 99 bis se rapporte à la moitié orientale, 99 à la moitié occidentale de l'allée.
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Magasin 90. Salle de forme irrégulière, dont la supr-rficir

utile est encore rétrécie par un mur de refend. Les longs côtés

ont respectivement 4,80 rn et 3,80 m, la largeur 2,60 m. Porte

de 0,85 m, sur le couloir 99 bis. Sol en terre battue.

Magasin 89. Salle de 4,80 m X 4,20 Ill, avec deux port cs

permettant une communication, à la fois avr-e la pii'cc in termé

diaire 88 (long. : 0,85 m) et la cour 87 (larg. : 1,10 ml. Sol en

terre ba tt.u e. Aux murs, un revêtement dl' boue et paille hachée.

Magasin 91. Salle de 4,80 rn X 2,80 m, avec une porte de

1,05 m sur le couloir 99 bis. Sol en t.err« battue. Débris de

céramique et fragments de briques.

Aile sud des magasins (pl. LIX, 2 et fig. 365).

sins, car il faut leur ajouter ceux qui sont en bout. On arrive ainsi à un total de vingt 1

La largeur des portes n'était pas uniforme. Si trois sont assez étroites IO,7U m, vr-rs

105; 0,7;) m, vers 104; 0,80 m vers 90), les autres sont nettement plus larges \1 m à

1,25 m) «t cela permet de faciles manutentions.

Le sol de ce couloir, en terre battue, était en pente légère v ers l'Est, donc ve rs

la COll!' 87. Peu de trouvailles à signaler: quelques céramiques, briques cuites, dont

une avec rebord, du type gouttii~re). Comme dans les souks d'aujourd'hui, on

peut admettre que le couloir était couvert d'un bout à l'autre,

mais avec un système de lanterneaux pour capter la lumière

ct l'air, indispensables pour éclairer et aérer les magasins.

Fig, 3135.

Magasin 92. Salle de 4,7U m X :J,1J Ill, avr-e une porte dc' '\Iagasins r;r;-!I~,

1 m sur le couloir. l 'n seuil en briques crues (haut. : 0,10 m ). :\
l'angle nord-est, quelques briques cuites (33 X 33) forment un dallage avr-r pente

conduisant à une jarre-puisard (prof. : 0,40 m). Le reste du sol est en terre ba t.tur-.

Magasin 93. ::-\,,11(' de 4,80 rn X 3,65 rn, avec deux portes, un« de L.U,-) m vi-rs le

couloir, l'aull'(' dl' 1,10 m vers le Sud, ::-\01 en terre battue, jonché d'une abo ndnnt c

cpramiqu(' (grandes ja ru-s d'époque de Larsa), entassée contre la paroi r-sl . Deux a ut res

jalTes, ('a~~('e~, a u pied du mur ouest.

Magasin 94. :-:';lIle de 1i,7;,) III X /1,:2.-) rn, a vc.: un e porte de O,90 m SUI' le couloir.

Le sol l'Il Icl'l'(~ hut t.uc ('st en cunt.re-bas de 0,1;-) m. Le svui] é t a it en briques l'\'UI'~

(huu l . : 0,10 ml.

1. :\nus no raisons pas cu t n-r dans Il' calcul , la pièce iu ternn-diuire 8~. d ècrit» plus haut.
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Magasin 95 (fig. 366), Salle de 4,85 m X 3,60 m, avec une porte de 1,10 m SUl'

le couloir. Sol en terre battue, en contre-bas de 0,20 m. Céramique cassée.

Aile nord des magasins (fig. 367).

Magasin 98. Salle de 7 m X 3,60 m, avec

une porte vers 97. Sol en terre battue; aucun

enduit mural. On arrive ici à la limite occiden

tale du Palais, dont le mur est large de 2,60 m.

Magasin 97. Salle de 4,75 m X 4,40 m,

avec deux portes, une de 1 m vers le couloir,

l'autre de 1,10 m vers un autre magasin 98 qui

fait figure d'annexe, puisqu'il n'y a pas d'autre

accès. Sol en terre battue. Céramique cassée.

l

Magasin 96. Salle de 4,70 m X 4,20 m, avec deux portes, une de 1 m vers le cou

loir, l'autre de 0,95 m vers le Sud. C'est donc

le même aménagement que dans 93. Sol en

terre battue. Céramique cassée.LIt 1

~

Fig. 367.
Magasins

83-86, 100.

Fig. 366.
'\Iagasins 95-98.

Magasin 86. Salle de 4,35 m X 4 m, avec
comme son vis-à-vis 89, deux portes, une de

1,05 m vers la cour 87, l'autre de 0,85 m vers
la salle intermédiaire 88. Quelques briques

cuites, de modules divers (30, 32, 34) et une brique incurvée, sur le sol en terre

battue, où elles sont placées soit à plat, soit de champ.

Magasin 85. Salle de 4,15 m X 3,80 m, avec une porte de 1 m vers le couloir 99 bis.
On retrouve dans le mur nord, contigu aux salles 79-80, l'alignement de sept trous de

chaînages, à 1,40 m de hauteur et qui indiquent l'emplacement des poutres de bois

enfoncées dans le gros œuvre. Une jarre à l'angle sud-ouest; une brique cuite incurvée,
engagée dans la paroi est, un peu au-dessus du niveau. Le sol est en terre battue, avec

un seuil en briques crues, surélevé de 0,15 m.

Magasin 84. Salle de 4 III X 3 m avec une porte de 0,95 m vers le couloir. Dans le

mur nord, alignement de trous de chaînages, à 1,50 m de hauteur. Contre la paroi est,

un assemblage de briques cuites (32 X 32), posées obliquement, avec une pente con

duisant à une jarre-puisard (prof. : 0,30 ml. Sol en terre battue. Traces d'incendie et

cendres ahondantes, sur et au pied du mur nord. Céramique cassée.
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Fig. 36:-1. - Magasin 1UO.

Croquis schématique des

diflèren t s nin-aux.

couloir.

se pour-

@
-=,,==..5=01A

CB
~I! ..s_oI C

~-:-_~t--- C'
Sol D
~

Magasin 100. De forme rectangulaire 1/) m X 3,05 ml,

avr-e une ni('h(--ressl'I're (1,3;) rn X 1,20 m) et une porte de

0,95 m vers le couloir. D'importants remaniements attestent

dr-s restaurations successives. Quatre sinon cinq niveaux

superposés (fig. 368), ont pu être définis, qui, de haut en bas,

sèt.a hlisscnt ainsi

Magasin 83. Salle de 4 m X 3,20 m, avec une porte de 0,95 m vers le

1)ans le mur nord, l'alignement de trous de chaînages à 1,30 m de hauteur

suit, mais non sur toute la longueur 1. On constate une

différenciation dans l'importance des poutres, plus petites

dans la section correspondant au mur 83-84, plus épaisses

là où intérieurement, deux murs sont accolés. Grande jarre

à l'angle sud-ouest, enfoncée dans le sol. en élément de

dallage, fait de briques cassées juxtaposées 2, contre le mur

ouest. En face, un socle monté en morceaux de briques.

Tout cela dénote de sérieux remaniements et ceux-ci ne

feront que s'accentuer au fur et à mesure que l'on s'avance

vers l'Ouest.

Magasin 101 (fig. :11)HI. ~allc de li.:2() m '< ;{,LS m,

avec une porte de 1 ru vers II' «ouloir , t l'i-s SU 1'('.[1'\,(',

On constate ici aussi des i-emauieme nt s. mais sr-ule

ment deux niveaux. Le premier (.\), en ro n t re-bn s

par rapport au couloir, est caract érisé pal' un sol r-n

cuites.
1) A Il,30 m sous le niveau C, a mé najn-ruen t

en blocs de pierre, mal équarris, où il Iaut peut-ôt rc

voir une fondation.
nans la porte, un svui] ('n hriqu cs l'I'IIPS, en suré lé

vatio n, de n,:21l m.

o

l\ sol en l.c-rre batt.ue. 1\ l'angle sud-ouest, une

installation en In-iqur-s cuites dispara u-s, avec pente conduisant à une jarre-p uisa rd ,

I~ A O/iO m en dessous, dallage en briques cuites (33 X 33; 36 X 36).
C - 1\ 0,2;-) m en dessous, dallage en hriqur-s

cuites (:{:l X 33).

C' - "\ 0,1G m en dessous, dallage en ln-iqur-s

1. Celu l'\II'l'('~lHHHl oxuct eme n t il lurd on nnuce dl'~ sa lh-s cllflli~lli;~

\"",1. "ù ['011 a n-ive il lr-x t rérni t é du hln" a rrhi t ect u rn l SI-7~I,

2. \ll~lllt' technique signnll'p prl'l'l~d('nlnl,'nl. supra. p. ~:L-l d a ns Ip

Fig. ;\l;!I. -- \Iagasins LOI-103. l'a"a~1' ïU-71.
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terre battue. Un reste de carrelage (33 X 33) permet de supposer que ce sol

était recouvert par un dallage. Le deuxième niveau (B), est à 0,25 m par-dessous.

De nouveaux éléments de dallage (33 X 33), mieux soignés, correspondent à cette

installation plus ancienne, à laquelle appartient aussi un gros puisard (ouverture:

0,40 m) en anneaux de céramique superposés (diam. : 0,85 m), qui s'enfonce à plus de

11 mètres de profondeur.

Magasin 102. Salle de 6 m X 3 m, avec une porte de 1 m sur le couloir, ce dernier

à nouveau en nette surélévation. Une banquette en briques crues (larg. : 0,45 m),

était aménagée contre la presque totalité du mur ouest et à l'angle nord-ouest qu'elle

débordait légèrement. Une rangée de briques cuites enfoncées dans le sol, formait

plinthe. Un niveau inférieur, à 0,30 m par-dessous, correspondant au niveau B

de la salle précédente, est attesté par des morceaux de dallage, fait de carreaux

régulièrement assemblés. Entre les deux niveaux, un bourrage de terre et briques
cassées.

Magasin 103. Salle de 6,40 m X 3,05 m, avec une porte de 0,90 m sur le couloir,

le seuil en briques crues se trouvant en nette surélévation (+ 0,20 m) par rapport à
la pièce. Deux niveaux apparaissent de nouveau, séparés l'un de l'autre par une
couche de bourrage, épaisse de 0,35 m à 0,40 m.

Les aménagements sont peu soignés. En surface, une ligne de briques cuites dis

posées de champ et dessinant les deux tiers d'un cercle, délimite probablement
l'emplacement d'une réserve dr- grains. Cet emplacement était couvert d'un carre
lage (33 X 33), assez régulièrement disposé. Tout proche, la moitié inférieure d'une
grande jarre, enfoncée dans le sol.

Le niveau inférieur (B) a été reconnu dans la partie nord du magasin et tout le

long du mur est. Il était caractérisé par une importante construction en briques et
pierre, que nous retrouverons plus développée dans le magasin contigu 104.

Magasin 104. Plan (fig. 370) et photographies (pl. L IX, 3-4) indiqueront bien la

complexité de cette salle (6,35 m X 5,90 m), percée de deux portes, une (larg. : 0,80 m)
vers le couloir, l'autre (larg. : 1 m) vers la salle 75, au Nord 1. La multiplicité des niveaux

est plus impressionnante que nulle part ailleurs et on y assiste à l'emploi simultané

de briques cuites et de gros blocs de pierre. Il est certain que si diverses parties -

ainsi le large mur (1,40 m) de pierre qui traverse toute la salle dans l'axe nord-sud, ou
la fondation en belles briques cuites qui apparaît sous le mur ouest (pl. L IX, 4) -

sont d'une construction parfaitement soignée, d'autres, telle la plinthe en carreaux

de champ ou la plate-forme, e-n briques et pierres, juste au débouché de la porte 104
99, attestent une restauration hâtive et assez négligée.
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Comme dans le magasin 100, il semble qu'on puisse distinguer quatre niveaux 1

(fig. :nl), auxq uels appartiendraient de haut en bas, donc du plus récent au plus

ancien :

9~

1
Fig. 370. ~ Xlagasin 104 et salle 75.

A Plate-forme en briques incurvées, posées sur fondation de pierre. Plinthe

r-n ('al'l'('allX c-uits, placés de champ, quc l'on retrouve à la ha sr- de chaque mu r. A ('('

Fig. :171. -- '\lagasin 104. Coupes H'rs le Sud u-n huut'.

vvrs le \ord (en has).

n ivr-n u , ('OI'I'('~IHll1dait UII sol l'Il terre battut', qui fut défollcl' par nous. pour quI' lI()U~

puissions l'l'('Ollnaitre les couches inférieures.

l. SIII"'/I. l'. 3U1.
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105

Fig. 372.

1Iagasins 1O~ et J05.

B - Grand mur de pierre (larg. : 1,40 ml, qui coupe la salle en deux, puisqu'il

allait du ~ud au :\ord. Il était monté avec deux parements très bien appareillés, le

centre se trouvant rempli de morceaux plus irrégulièrement taillés. Nous pensons que

sur ce mur reposait autrefois une construction en briques crues, de même largeur

complètement disparue.
A ce niveau, nous rattachons un profond et large puisard, dont la margelle en

pierres et briques, ouvrait à l'angle sud-est. Nous l'avons vidé jusqu'à 7 mètres, sans

être arrivé au bout. Au bas des murs, plinthe en carreaux cuits, placés de champ.

Sol sans doute en terre battue.

C - Attesté par les éléments d'un dallage (30 X 30), assemblé avec régularité

et par les soubassements en briques cuites du mur ouest.
D - Allée dallée en morceaux de briques irrégulièrement cassées, qui prolonge

le passage 75-104 et correspond au niveau inférieur de la salle 75 (pl. LIX, 3) dont

nous avons noté plus haut les nombreux et importants remaniements 1.

Toutes ces constatations ne sauraient pourtant se trouver aussi étroitement

limitées au seul magasin 104. Elles laissent entrevoir, pour ce secteur du Palais, en

tout cas, plusieurs phases architecturales successives que l'on devrait retrouver au

delà, si on élargissait les sondages. Il apparaît très vrai

semblable en effet que le Palais de Zimri-Lim fut

précédé par d'autres installations, mais son immensité

était telle, que nous ne pouvions songer à chercher

plus profond, avant d'avoir achevé le dégagement de

la résidence du dernier roi de Mari.

Magasin 105 (fig. 372). Cette salle de 7,40 m X

3,60 m était la dernière de l'aile nord, mais avec un

léger décalage, vers le ~ud. La porte donnant sur le

couloir se trouvait resserrée par une petite chicane.

Rien n'y fut ramassé sur son sol en terre battue, posé

sur fondations de galets.

De l'examen d'ensemble de l'e dernier secteur, il

demeure difficile de préciser l'utilisation et l'affectation

exactes de ces magasins. Leur forme, leur superficie,

les vouaient à de petits dépôts. La céramique y a été

recueillie en assez grande quantité mais à peu près

toujours cassée. Si l'aile sud est nette, au point de vue architectural, l'aile nord au

contraire pt surtout de 100 à 104, porte la trace de remaniements qui semblent

indiquer plusieurs réinstallations, la dernière spécialement hâtive. Il apparaît

difficile de ne pas y voir une réoccupation, après la ruine de la ville, réoccu-

1. Supra, l'. 24:3.
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pation attestée dans le secteur nord, ainsi que nous l'ayons indiqué plus haut 1.

Jusqu'ici, nous nous sommes trouvés devant des monuments dont la conservat io n

permettait d'avoir une idée suffisamment nette, grâce à un plan touj ours cohérent 2.

Avec la partie qu'il nous reste à décrire, il n'en est plus de même, car la plupart du

temps, seuls des arasements avaient subsisté.

1. Supra, p. (.4,

2. Rares exceptions, avec quelques salles (219, 2:26, 255, 256), dont nous na vions pas re t rou vè les 1'''''1''5,



CHAPITRE XV

L~l LLHITE EST ET LE SECTEUR SUD-EST

(Pl. LX-LXIII)

Le secteur qui borde le Palais à l'Est n'a pas été complètement exploré, car

il tombait dans une zone réservée à des recherches ultérieures. Notre objectif était

seulement de situer d'abord et de dégager ensuite le mur extérieur de la résidence

royale dont l'angle sud-est incurvé, était réapparu et dans un très satisfaisant état

de conservation. Au lieu de le retrouver dans une prolongation logique, du Sud

au ::\'ord, ce que nous escomptions, un décrochement impliquait une extension et

certaines ramifications inattendues. Il semble qu'on ait, de ce côté, résolu autre

ment le problème de l'enceinte. Contre un mur qui n'a certes pas le tracé rectiligne

du mur ouest par exemple, mais qui, comme lui, n'est percé d'aucune porte 1, on

avait accolé une succession de constructions, qui s'étirent suivant l'axe nord-sud.

Une interprétation s'est imposée dès le début: il s'agirait de l'emplacement réservé

aux chars du roi qu'il fallait bien ranger quelque part et qui ne pouvaient en aucun

cas pénétrer dans le Palais. L'escalier de pierre du grand portail, les passages en

chicane de la salle 152, l'interdisent absolument. Par contre, si le roi descendait de

son char à la porte de sa résidence, l'attelage n'avait que quelques mètres à parcourir

pour gagner par une large entrée, de plain-pied avec la rue, le « garage » et sans

doute aussi l'écurie. Le souverain exprimait-il le désir inverse, de quitter immédia

tement son Palais, il n'avait pas à attendre puisque le véhicule tout proche, pouvait
être « avancé » dans le plus bref délai.

Si la partie septentrionale de ces aménagements s'explique ainsi, pensons

nous, au mieux, l'autre section répond à une autre préoccupation: assurer les com

munications avec le quartier des temples et en particulier avec les sanctuaires qui

s'entassent au cœur de la ville : Dagan, :\inbursag, Shamash. ~ous croyons que

pendant longtemps le roi put ainsi sortir de son Palais, directement, sans avoir

à faire le long crochet par le quartier nord. C'était une sortie intime, en quelque

façon dérobée et on peut fort bien en préciser l'itinéraire. Par la porte percée au

fond de la petite pièce 198 (fig. 375) et après quelques pas, franchies lee; deux portes

de la salle ~ 2, le roi se trouvait dehors et dans une rue, bordée de hautes construc-

1. Nous avons vu plus haut., 1'.249, que la l'orle de la petite salle 198, en saillie, avait été retrouvée murée.
:"IlUS y revenons ci-après.

2. Cette salle Iu t désig'née par une lellre el non pal' un chi llre , car au moment du dégagement, nous ne savions

pas si nous dpvions la rattacher au Palais ou au cont.raire l'attribuer à un autre monument encore à découvrir.
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tions à mam droite, la muraille à pilastres, fermant ici le Palais; à main gauche,

celle bordant le territoire consacré à Dagan, recouvert plus tard par une ziggurat 1.

Aux heures graves, quand le danger babylonien plaça au premier plan l'impératif

sécurité et défense, on mura toutes les issues considérées comme secondaires. Les

salles 198 et S furent alors toutes deux bloquées et il ne resta plus pour entrer ou

sortir du Palais que le grand portail nord que l'on ne pouvait condamner. Ainsi

s'expliquent, sans difficultés, ces modifications structurales que l' Histoire éclaire,

comme elle éclaire, nous le verrons plus loin, le double

appareillage dont la muraille sud-est est un exemple

frappant.

Le secteur sud-est, qu'une enceinte à nouveau recti

ligne, enferme rigoureusement, nous fait connaître un

quartier tout différent des précédents. '\lalheureusement

l'érosion a sévi et, dans la quasi-totalité des cas, il n'a

subsisté que dr-s arasements, sans qu'une porte puisse 200

ê tre précisée. A l'examen du plan, on remarque comment

les constructeurs se sont efforcés d'adapter l'allure des

Il '1 1" dei d Fig . .3ï.3. - Srl'Ieur est.sa es a a Igne incurvée u rempart. e a nous vaut es
Salle S.

parallélogrammes, des trapèzes, plus fréquemment que

des rectangles. Mais tout a été tracé avec une rigueur

géométrique, comparable à celle qui a présidé au dessin des plus he aux quart.icrs

du Palais.

Ainsi que nous l'avons déjà indiqué, il est évident que tout IH' fut pas exvru t (',

par le même souverain. A quel dynaste devra-t-on attribuer cette nouvelle et dr-r

ni ère zone architecturale? Aucune certitude ne peut être obtenue mais nous ne

croyons pas qu'on puisse refuser à Zimri-Lim ce qui, somme toute, constituait un

élargissement pt une extension. La forme même du rempart, avec son incurvation.

ne saurait être tenue pour primitive, nous voulons dire que ('e n'est 1'('l'tainement

pas de CP côté que l'on doive chercher le Palais originel, c'pst-à-dire Il' bloc a rchi

tr-ct.ural , autour ou à côté duquel, plus ou moins rapidement, des adjonrt ions Sf'

mu l tiplière n 1.

Entrée des chars au N.-E. (pl. LX, 3 et fig. 374). Cet aménagement n'a pas

Ml; nuruéroté, mais il se retrouve très facilement sur le plan, puisqu'il pst à l'anglc'

nord-est de la résidence i-ovale. Une double porte en tenaille (larg. : 2,li() m) rn le r

mait un vestibule en forme de parallélogramme (6,6,-) m X :l,'7~) Ill). Elle pnu va it

1. Nos n-cherches dos anuéos U);Pd-195!1 nous ont amené à raba isser Ü l'l'poque ussvrie mu- C'eUt' zig'g'urat.

t ou n- proche par sa sit.ua tiou, duno di-uxièrne ziggurat, élevée pur-dessus le ( massif roug-e l'. POUl' tout l'l'LI, nut n-

rapport p","liminai r". SYl'ia. XXL\. (I!);)::!), Pl" ::!OO-::!Ol e t la publication ,klinitin. il parait r" ultvricurr-mc n t .
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être fermée car deux pierres de seuil furent retrouvées in situ, aux angles intérieurs

des contreforts ouest et est. Une ligne de dalles de pierre, minces, était enfouie

à la hauteur des crapaudines, émergeant légèrement, de façon à former butée d'arrêt.

La porte franchie, on débouchait devant un emplacement trapézoïdal, s'étirant sur

s=

LLLJ=:Je-------u :J

Fig. 374. -- Secteur nord-est. Entrée des chars.

Cour 199 et salle S (fig. 375). La forme

irrégulière de la cour 199 s'explique parce qu'on

est là dans une zone de raccords architecturaux

et certainement aussi de transformations struc

turales. Murs de refend, portes bloquées, tout

atteste des remaniements dus à des changements

d'affectation et à des exigences nouvelles.

Originairement, la cour 199 communiquait

avec le couloir 200. Cette communication d'abord

réduite à un étroit passage, fut ensuite complè-

Fig. 375. -- ~el'leur est. Salles 19~. ~;

couloirs l!JH. 200.

quelque quarante mètres (pl. LX, 1-2) jusqu'à un dallage très soigné. La largeur

de l'entrée, le fait que le niveau est de plain-pied avec celui de la rue, l'importance

des dégagements, ce sont tout autant de constatations qui viennent, estimons-nous,

appuyer notre interprétation avec le « garage »

des chars et attelages. Comme nous l'avons

indiqué plus haut, il fallait qu'il fût tout proche

de façon à satisfaire aux volontés et aux désirs

du 1'01.

tement supprimée.
Un observe la mê m« opération de restriction en deux temps, avec la petite

salle S (pl. LXI l , 1). Celle-ci (4,70 rn X 2,63 Ill) avait été percée de deux portes,

J'une et l'autre (1,;-)0 m au Nord ; 1,43 III au Sud) avec de magnifiques dalles de pierre

pour les seuils. La porte sud donnait place à un escalier de deux marches, en pierre.
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l,r's deux issues pouvaient (~li'(' fermées, puisqu'une crapaudine fut ret ro uvée à

l'angle intérieur de chacune d'elles.

Un premier remaniement entraîna le resserrement des passages, réduits à quel

que 0,80 m par la construction d'un pilier en briques crues. La circulation n '('n demeu

rait pourtant pas moins possible, du ~ord au Sud et inversement, c'est-à-dire de

Fig. 3ïli - Salle S. Vuo vers le Sud.

;\ l'arrière-plan, enceinte orientale.

I'mt.éricur à l'cxt.èricur du Palais. Il ~- a tout lieu de Iwnsl'l' qu'à rr-Lt.e phns«, la pet it c

P0l't(' dl' la salk lm.), l'lait encore OUYI'l'lt'.

UnI' deuxième t rn nsf'ormntion supprima Cf'S facilités. La parti' nord fut co mpli-tc

nu-n t mUI'I;I' (fig. :nG) mais pas sur la totalité de son épaissl'ur. Il en résulta pour la

sn lle S, une pl'litf' niche murnle, faef' à la port e sud, d e mc urèe libre. Cpst à ('1' mo me n t ,

!H'IIS0nS-nous, qu'on bloqua el le passage 199-:wn ct la porte donnant dans I!l~.

L'un pl l'allirp n'avaient plus dl' raison d'(~trp, di's l'instant o ù l'on Ill' pouvait plus
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Fig. 377. - Couloir 201.

2ci!=
----~~-

gagner l'extérieur, c'est-à-dire la rue conduisant aux temples. Nous considérons

que cette entrave à la circulation peut être mise en relations avec la situation poli

tique créée par la menace babylonienne et par les impératifs de sécurité qu'elle

entraîna.

Couloir 200. Il s'agit d'un long couloir (15,50 ml, plus étroit (1,40 m) au Nord,

qu'au Sud (1,90 ml, enserré entre deux murs: extérieur (épais. : 2,90 m) et intérieur

(épais. : 2,40 ml. Nous l'avons retrouvé bloqué à ses deux extrémités et il est évident

qu'il n'y a là qu'aménagements tardifs, expliqués comme ci-dessus.

Couloir 201 (fig. 377). C'est la suite normale du précédent, avec les mêmes

caractéristiques enserré entre deux murs épais et plus large (2,70 m) au Sud, qu'au

:\ord (2 ml. Au Sud, une porte se trouvait encore libre,
L mais resserrée (larg. : 0,70 m) entre deux pilastres, se

trouvant dans le prolongement du long mur sud, des

salles 212, 210, 209.

Toute cette zone avait subi une violente destruc

tion, ayant entraîné une restauration hâtive. Cela est
particulièrement net lorsqu'on regarde l'extérieur du

mur d'enceinte (pl. LXI). Les assises inférieures (haut. :
1,10 m, huit à neuf, d'après nos photographies) (fig. 378) sont en briques crues

magnifiques. Par contre, l'appareillage supérieur a mis en œuvre un matériau d'une
qualité infiniment moins bonne et de facture beaucoup moins soignée. Ce contraste

se retrouve partout où le mur extérieur oriental, est conservé et est inexplicable si
l'on admet qu'il y a là unité et continuité de travail. Le passage entre construc
tion impeccable et construction moyenne est d'ailleurs tout à fait irrégulier. On a

visiblement opéré vite, en réutilisant tout ce qu'on pouvait de la première archi
tecture.

Cette réédification peut à nouveau être fixée chronologiquement avec la plus
grande vraisemblance. L'état premier, répond au Palais d'avant l'année 33 de Ham

murabi; l'état second, au Palais restauré après la prise de la ville par le roi de Baby
lone, jusqu'à sa destruction définitive en l'an 35. Partout, nous l'avons signalé,

les traces d'une double destruction sont évidentes. Précédemment, il s'agissait

surtout des marques laissées par un double incendie. Cette fois et non moins éloquem

ment, l'architecture apporte son témoignage et ce témoignage concorde avec tous
les autres.

La marque de restauration se retrouvait encore et d'autre façon dans le couloir,

avec l'installation de deux canalisations en tuyaux de céramique, débouchant l'une

dans Il' co uloir 202, l'autre dans la rue et précisément à la limite des deux appareil

lages (fig. 378). Dans les deux cas, il s'agissait de drainer les eaux, sans doute de pluie,

tombant dans le couloir que nous pensons avoir été à ciel ouvert.
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Couloir 202 (fig. ;379). Prolongation du mêrnr- couloir, mais section nouvelle.

qUi commence à s'infléchir vers le S.-O., car le mur extérieur prend cette direction.

Fig. 378. - Débouché de canalisation. Enceinte orientale.

En bas, les assises de la construction antérieure à la première destruction du pala is.

C(, dernier garde' le même aspect : les assises de base en magnifique appareillage

(briqlJ('s de 44 X 44 X 11,5); par-dessus, une construction correcte mais infiniment

moins soignée. 1,(' mur in téri eur avait été épaulé ou renforcé pal' un contre-mur

Fig. 379. - Couloirs 202, ~03.
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(larg. : 1,lS m) Cl' qui restreignai L d'autant la largcur du couloir, passée de 3 mètres

à 1y,;) m. La canalisation signalée plus haut, comme arrivant du couloir 201, d ébou
chait à près de 0,60 m au-dessus du niveau. La conclusion s'impose: du fait de la

dénivellation, tout le niveau supérieur du couloir 202 a été emporté par l'érosion,

alors qu'il avait subsisté en 201 et 200. Cette constatation se généralisera désormais

partout en ce secteur, profondément raviné.

Couloir 203. La section s'infléchit à nouveau vers le S.-O., suivant la ligne du

mur d'enceinte. Le couloir d'abord plus large (3,12 m) se rétrécit à nouveau (2,55 ml.

-20 -28

e -62

Fig. 380. - Couloir 203. Coupe sur les deux murs.

li n \ a à signaler ici, que les radiers de galets débordant des assises de base du mur

intérieur (fig. 380). Au Sud, on arrive dans la zone des foyers.

Couloir 204 (fig. 381). Le couloir retrouve ici son tracé rectiligne, fonction de

celui du mur d'enceinte qui est orienté N.-E.-S.-O. et qui se poursuit sans la plus
minime déviation. Le mur intérieur observe, à partir de ce secteur, un parallélisme

Fig. 381. - Couloirs 204 et 240.

rigoureux que l'on retrouvera jusqu'à la limite de la zone fouillée. On rencontre

des aménagements faciles à identifier avec des foyers, mais, ce qui est étrange, c'est
que deux d'entre eux aient été installés à l'intérieur du mur intérieur! Il y a deux

explications: soit que ces foyers aient été aménagés entre les deux destructions de
la ville (le mur « intérieur» avait pu fort bien, s'il avait été démoli, ne pas être recons

truit et réduit ainsi à un simple arasement), soit qu'il s'agisse d'installations beau-
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('OUP plus tardives et postérieures à la ruine du Palais 1 . .\ous ne pensons pas qu'on

puisse choisir décisivement, car l'une ou l'autre hypothèse peut être défendue av c.:

des chances égales.

Foyer Est (fig. ~)82, 1). De forme rectangulaire, mais avec irrégularités dongs

côtés: 1,41 m, 1,34 m; petits côtés: 0,97 m, 0,87 m) et de profondeur variable 10,22 m

FO(/R 1

Fig. 382. - Couloir 204. .\ ménagement des fours.

au N.-E.; 0,15 m au S.-O.), il était en briques crues, avec enduit intérieur. SUI' l'ha

cu n des longs l'ôtés, trois petites piles en biseau l1ig. 383), se répondant l'xal'trlIlPnl

r-n vis-à-vis 2. Le feu a transformé le l'('y(~tl'ment, en {( terre réfractaire ».

Foyer Sud. 1)1' Iorme rectangulaire, avr-e les mê mes irrégularités dongs l'ôtés:

1,45 III, 1,'11 Ill: pd it s côt.és : O,!17 III et 0,91 m) et de pro l'ondr-ur vai-i a lilc 1dl' 0,22 m

Ù 0,19 m), il {;tait on hriqu('s CrlH'S, avec enduit int é i-icur (fig. :lK'I). SUI' les longs 1'1\1 ,''s.

1. Ellps pnu n-nicu t n-m ont or alors, il l'époque nssvrie nuc , ou môme aux ll'llll'S sdeul'idt's.

"l 1.t'8 pi les nord munquo nt , mais plies sont cert airu-s.

~ 1
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Fig. 383. - Couloir 204. Four .

Fig. 384. - Couloir 204. Four.
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six petites piles en biseau, se répondant trois par trois. Le revêtement, sous l'action

du feu, était devenu une « terre réfractaire ».

20~

2°1
C) r

Fig. 385.
:\Iagasins ~ Il,

~nl;-~I)~,

CJ
1 [

Magasin 211 (fig. 385). De forme trapézoïdale (:),;")0 rn,

:j,:.n m; haut. : 5,65 m), il n'en restait que des arasements et, au

mieux, une hauteur de mur de 0,50 m du côté du :\ord. Une

jarre (diam. : 0,31 m) était in situ, à l'angle nord-ouest, la base

enfoncée dans un sol en terre battue. En dehors de la salle, rpst"s

d'un grand dallage en blocs de pierre sommairement assemblés.

Foyer entre les deux murs (fig. 382, 2). Sur le sol du couloir, un autre foyer

avait été aménagé, en briques cuites cette fois, mais toutes fragmentaires" I)p Iorrnc

rectangulaire (0,86 m X 0,52 m), sa cavité intérieure (0,38 m X 0,19 rn X o.os m )

était partiellement affaissée, avec profondeur de 0,18 m. Tout était plein dl'

cendres.

Ces trois foyers à flamme libre, furent employés à des fins artisanales. Lesquelles?

C('st ce que nous ne croyons pas possible de préciser, laissant

ce soin a ux spécialistes de ces questions.

Au-delà du rempart extérieur et dans le même quartier,

nous avons dégagé deux fours profonds dont l'utilisation pour

la cuisson des céramiques ne fait pas de doute 1.

Magasins 206, 207, 208. Série de trois magasins quadrangulaires, dont il nr

n'ste guère que des fondations (fig. 386) qui recouvrent des aménagements plus

anciens. C'est ainsi que des drains verticaux, en gros anneaux d(' céramique super

posés, sont partiellement masqués par des murs plus récents. La marqup du l'l'manie

ment est donc on ne peut plus nette.

206. LI' moins grand des trois (10,36 X 3,45 m), a per-mis de vérifier la super

position de deux niveaux, que séparait un remblayage épais de 0,40 m. En haut,

une zone ('arr('lé(, (3,45 m X 2,10 m) et bitumée, le bitume se retr-ouvant sur un,'

plinthe (U,2:1 m) murale, posé sur enduit de boue et paille hachée. L" gros u-uvrr-,

on briques ITIII'S (/l2 X 42 X 12); le dallage, en briques cuites 1:l:1,~) x. :n,~) < 5,~)) .

. \ II niveau infél'i('ur, sol en terre battue av,',' au milieu de la salle. une jn rrc c!I'I'SS"'I'.

207. Salle de lO,88 m >-.: ;),,):1 Ill, avec deux niveaux repérés dans les murs. LI'

haut de deux gl'ands puisards en céramique est plus ou nio ins rcco uvr-rt par la COIlS

t.i-u cLion supérieure. LI' gros œuvre utiliso des briques crues, dl' modules dill'érents

(r.r. X flr. X 12, murs "SI-OUI'St: fI2.~) x '.2,;-) X 12, murs nord-sud), LI' sol illfl'ril'lIl'

l~lai[ l'Il [l'I'I'e ha tt.ue.

l , Ll'UI' ,'\ud,' l'si ""II\'OY"(' au vulunu- qui t rni tcrn dvs Te mpl .. s au l"'111,'" d .. la vil l ...
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Fig. 386. - Région sud-est, aux magasins. Au centre, premier plan,
salle 210 (dégagement non achevé). A droite, salles 206, 207, 208.

Fig. 387. - Salles 228-232.
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208. Légèrement plus grand (11 m X 3,70 m), avec un saillant sur le petit côt é

sud. Seules les fondations avaient subsisté.

Salles 228, 229, 230, 231, 232 (pl. LXII, 3 et fig. 387). Il s'agit d'un ensemhle

particulièrement enchevêtré, où les murs ont perdu toute cohérence du fait

n

Fig. 388. - Salle 231 avec escalier de descente il lin SOLIS-SOI.

Plan, coupe, perspective,

de la destruction. Le trait lf~ plus important à souligner, <"l'st la présence en

('pIte zone, d'une salle en sous-sol (2Jl), véritable <'av(' à laquelle on dps('endail

pal' un bPI ('s<'alier en briques crues (fig. 388) . .\[alheureusl'ment partout, le rl'z-til'

l'ha us,;r',p a disparu. Plus précisément il ne reste que son uivvau. mais sans un

seul mur.
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Salle 228. Son mur ouest manque. Au-delà, on retrouve le prolongement de la

canalisation en pierre, qui arrive du couloir 120. Au Nord, mur contigu avec la grande

salle 212, aux belles fondations de pierre.

Salle 229. De forme biscornue, du fait des constructions voisines qui la comprI

ment étroitement. Sol en terre battue.

Salle 230. Enserrée entre le mur à l'escalier et celui aux fondations de pierre

de la salle 210. On ne retrouve aucune porte. Sol en terre battue, à un niveau sensi

blement inférieur à celui des deux précédents.

Salle 231 (pl. LXII, 2 et fig. 388). Pièce (6,81 m X 4,80 m) en sous-sol, très

remaniée, où l'on distingue au moins trois niveaux, qui sont de haut en bas:

a) un sol en terre battue, représentant le dernier état, d'où part l'escalier de

descente à la « cave»:
b) restes d'un sol, en contre-bas, datant d'un état où l'escalier n'existait pas;

c) sol dl' la cave, qui fut originairement celui d'une salle, avec deux, sinon

trois portes, ayant cessé d'être utilisées au moment des deux dernières surélé

vations.
L'escalier était en briques nues. Large de 1,60 m et comptant d'abord dix

marches, il fut rallongé, ce qui donna deux marches de plus, moins larges (1,25 ml,

mais plus profondes (0,30 m et 0,50 m, contre 0,25 m pour les degrés supérieurs).

L'avant-dernière marche (à partir du bas) était recouverte de plâtre, relevé contre

le mur, pour former plinthe. Ce procédé de renforcement ne se rencontrait que là.

Les autres marches et contre-marches, avaient gardé les traces d'une natte de roseaux

qui devait recouvrir tout l'escalier.

A la base longitudinale de l'escalier et dans un massif en briques crues, de forme

triangulaire, avaient été enchâssés trois récipients en céramique, de grandeur inégale

et de section ovale. De l'Est à l'Ouest, ils mesuraient respectivement : 0,69 m X

0,64 m : 0,60 m X 0,5E) m ; O,SI m X 0,49 m. Les deux plus petits étaient à double

paroi (épais. : 3 cm), plaqués intérieurement d'un enduit en boue (épais. : 3 cm). L'ab

seI1l'e de bitume donne à penser que ces réceptacle-s étaient destinés à contenir des

produits solides.

Le sol de la cave était fait d'une couche de terre battue (épais. : 0,15 m) posée

SUl' une fondation en briques nues.

Au moment du dégagement, une grande dalle de gypse, de forme ovale (0,75 m

X 0,50 m) fut retrouvée inclinée, presque au bas de l'escalier. Elle avait été préci

pitée du niveau supérieur mais n'avait pas glissé jusqu'au fond.

Salles 232 et 233 (fig. 389). Un retrouve le niveau supérieur avec ces deux salles

qUI forment un tou t. La pre ruièrc est en somme l'antichamhre de deux fours dont
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il ne reste malheureusement que la base et non les superstructures. Construits en

briques crues (42 X 42) ils ont la forme de longs et étroits conduits (long. : 3,33 m ;

Fig. 391. - Salle 232. Vue perspective des fours. Vue vers le Nord-Est.

Fig. 392.

Couloir 227,

salles 254, 257.

largo : 0,37 ml, accolés et ouverts aux deux extrémités (fig. 390-391).

Il s'agit d'un type nouveau, qui ne ressemble pas aux trois instal

lations que nous avons décrites plus haut et qui diffère de même

des deux imposants aménagements destinés à la cuisson des céra

miques, retrouvés hors du palais. Il est certain que la surélévation

des niveaux en a complètement modifié l'apparence et que nous

ne savons quelle en fut l'affectation.

Salles 227·254 (fig. 392). Ces deux pièces bordaient au Sud la

longue salle aux creusets, 218. C'est en somme un couloir de

25 mètres de long et d'une largeur variant de 4,47 m à l'Est à
4,33 m à l'Ouest. Il devait assurer les communications avec les

magasins trapézoïdaux installés au Sud. Faute de conservation

suffisante des murs, les portes n'ont pu être retrouvées, sauf celle

conduisant à 2.52. Trois nrveaux ont été observés dans cette zone,

pourtant très érodée.

Le seul aménagement méritant d' être signalé, fut une canali

sation en éléments de céramique, partant de 227. Passant sous le

seuil dl' la porte 227-254, elle traversait cette dernière, et se pour-
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suivant à l'intéri eur du mu r , d ébouchait dans la p et i t e pi èce 2;)/ 1fig . ;-\9:2;. Ali

p oint d e d épart (227), le s r estes d'un sol en pl âtre, d on t les morceaux très so m ma i-

F ig. 393. - Couloir 227. Aménagement d 'une ca na lisa t ion en céramique.

r ernen t di sposés , conduisai ent l' eau vers un tuyau cir c u la ire (fig. :\!l:1-:mr. l. ElI (' u 'v

p éné t rait qu 'après avoir fr anchi un filtre en cé ra m ique . Au-delà du seuil 2:2ï-:2 ;-)!1.

F ig. 3D". - Couloir 22ï . Dépar t de ca na lisa tio n.

la ('u llu li:o;a t.io ll (·'t.ait Iain- r- n élé me n ts p ol y gonaux (lon g . : ()..-);-) III à (I .~)/ Ill :

ha ut , : 0 , I :llll ), t.rès so ig ne usf' nH'n t asse m blés (fig. ;{f l;-)-:{!Hi l . .-\.pr l' :o; ;1\ ' 1111' l rn vrr-«:

la sn ll« 2:)'1 . 1'11(' arrivait a u mur 2:-)!1-2:)7 où elle senfun ça it dans 1111 long t.u l«

t.runcouiquc \ () . 2~ m Ù 1111 bout.: (l, L7 m à l' autre ). d ont l' ol'iJil'1' appal'a issOI il d l'
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Fig. 3!J;S.- Salle 254. Canalisation entre éléments de céramique.

D
\

@
"

Fig. 396, - Salle 254. Détail de la canalisation. Coupe, élévation, perspective.

Fig. 397. - Salle 257. Arrivée de la canalisation provenant de 227 et 254.
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l'autre côté du mur, dans la salle 257 (fig. 397). A partir de ce moment, elle avait

disparu. Sa pente étant d'Est en Ouest, il est certain qu'elle devait se prolonger
bien au-delà.

Salle 257. Seul le tracé a pu être établi. Communiquait certainement avec 2,,)4.

Fig. 398. - Secteur méridional des magasins ,\2~8-253, 2:581,

Fig. 3m). ~- \Iagasin 2~!}.

"\ménagl·l1Ipnts.

Salles 250-249-252-248-251 (fig. 398). Ce bloc de forme trapézoïdale, d'abord

rétréci par un long mur tracé en oblique, fut divisé ensuite en trois trapèzes super

posés, par la construction de deux murs longitudinaux. Le trapèze de basr- (:2:1'.21

fut à son tour divisé en deux parties, par un mur de refend. Il en résulta une salle

triangulaire, 248, unique en son genre. De tout cet

ensemble, seuls ont subsisté les arasements et une

porte, 227-252. Malgré le peu d'élévation, trois niveaux @
ont été à nouveau distingués, correspondant à des

rcst.aura tions très proches l'une de l'autre, dans le

Il'mps, r-L ayant conservé lE' même plan.

Salle 250. En forme de trapèze (long. : 14,30 m :

larg.: 13 m ; haut. : 3,20 ml. Aucune porte visible. Sol
('Il terrc battue.

Salle 249. En For-rue dt' trapèze (long, : 16,80 m :

largo : 1rJ Ill; haut. : 4,50 ml. .\ ucune porte visible .

.\ ux deux angles, nord-est ct nord-ouest, assez média

('l'l'S nllJ(~'nngeIllellls, en hriqucs de modules divers,



324 LE PAL.\IS DE ~IARI

souvent cassées, en relation avec des jarres-puisards (fig. 399). Sépulture assyrienne,

contre le mur est.

Salle 252. C'était primitivement le trapèze de base avec les dimensions suivantes:

longueur 20,30 m : largeur 17,70 m. Après le raccourcissement dû à la construction

d'un mur de refend, les proportions s'étaient trouvées sensiblement modifiées :

longueur: 15,80 m; largeur: 13,70 m, la hauteur, 9,60 m, demeurant identique. Une

large porte (1,30 m) assurait la communication avec le couloir 227, fermée à en

juger d'après les deux pierres de seuil retrouvées in situ, mais à fleur de sol. Dans la

salle, restes d'aménagements, rectangulaires, en blocs de gypse, utilisés tels qu'on

les avait sortis de la carrière, constituant des sortes de socles. L'un d'eux était

solidaire d'une grande jarre-puisard (diam. : 0,61 ml, coupée par la moitié et enfoncée

dans le sol, pour servir de réceptacle.

Salle 248. Sa forme triangulaire (hypoténuse: 10,90 m ; base : 3,78 m; haut. :

10,05 m) est insolite et, nous l'avons dit, unique dans le palais de Mari. Elle est le

résultat d'un remaniement qu'on ne s'explique d'ailleurs pas. En cette zone, la

construction en chevauche une autre, d'un plan tout différent et caractérisée par

un emploi de pierre pour les fondations. Aucune porte

n'a été retrouvée.

Salle 251. C'est un long couloir (22,50 m) assez

étroit (2,90 m à 2,82 ml, dont les longs murs sont

parallèles à l'enceinte sud. Ainsi que nous l'avons dit,

le long mur nord fut construit après coup, dans le

grand trapèze d'abord envisagé. C'était une façon

commode d'assurer les communications dans ce quar

tier excen trique , tout en tenant compte d'une archi

tecture assez complexe. A un niveau inférieur, se

poursuit la construction en fondation de pierres, obser

vée dans la salle précédente.

Fig. 4(H).-- Entrepôt (?).

,234

'gO

Grand espace polygonal, 205, 234-239 (fig. 400).

En ce secteur, aucune construction centrale n'est

apparue. C'était en somme un grand espace à ciel

ouvert, qui, si nous l'avions trouvé au cœur de la
ville, eût pu fort bien être considéré comme l'emplacement d'un marché. Mais le

Palais, dans cette ZOllC d'ateliers, ne pouvait se passer d'un endroit dégagé, pour

stocker la matière prernièrr- (terre, minerais, bois par exemple) qui n'avait pas

besoin d'être abritée et qllP l'on devait soumettre aux traitements précédant les

opérations des techniciens. Cet espace libre était d'ailleurs bordé de recoins, réalisés
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à l'aide de murets, où les marchandises pouvaient être aisement entl'Ppo~él'~ l,

Le trait le plus caractéristique de cette zone est sans doute la large banquette

qui court tout le long du mur qui borde le couloir 204-240 et à l'intérieur de laquelle.

on avait creusé toute une succession de cavités de forme trapézoïdale . .\"ou~ ~- vo vons

Fig. 401. - Magasins 238, 237. 236, 235 (à gauche:.

Au fond et au milieu. départ du couloir 120.

des « COrrl'('S» ou des « boîtes» et non des foyers, car on nv re marq uait 111 ll'a('I'~ dl'

rl'U. ni ('(·Il(lt'('~.

Dans la partir ouest, avec des murs courts (fîg. 40L). il nv avait plus gui'l'r à

cllI'/'gistrcr, siuo n trois grandrs jarres alignérs, appart.ena n t au d ernivr m vvu u ,

puisqu't'lks chevauchaient le mur coudé, séparant lrs l'l'coins quI' IlOU~ avons nu mv

ro t.és ~:17, 2:1~, 2:1n.

1. Les ta lile t tes économiques (ARJ]T, YI 1. ~ '(8) mentionnent sous des appt'nations d ivr-rsvs '." préau

khan Il, (C cours )J, ou l( ChaIUUI'l'S sur cours nL des empluceme nt s qui pourraient l'oll\"pnir Ù Ct.' :-\l'l'll'lll'.
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En :2:1:), nous ayons relevé un reste de dallage en éléments de pIerre fort dis

parates.

Couloirs 240-241 (fig. 4(2). Ils sont la prolongation normale du couloir qui

s'étire à l'intérieur du Palais, en suivant la direction du mur extérieur. Larges en

mO:"enne de 3,65 m, ils communiquaient certainement l'un avec

1 l'autre, mais le peu de conservation de la construction n'a pasr permis de retrouver les portes. L'enceinte extérieure était en belles

briques crues sur fondations de galets. Dans une niche, au

S.-S.-O., fut dégagé un four rectangulaire en briques crues, avec

séparation longitudinale faite de briques dressées de champ. C'était

encore un type nouveau et jamais rencontré jusqu'alors à Mari.

Fig. 403.
:\Iagasins
242-247.

o
[[]J
1

o
1

246

1

1

Ateliers 242-247 (pl. LXIII, 3-4 et fig. 403). Sur ces cou

loirs, devait ouvrir toute une succession de

salles rectangulaires, disposées avec régularité,

quoique avec des superficies différentes. Ce ne

sont encore que des arasements de murs, sans
que nous ayons pu situer des portes. Malgré le

peu de conservation, on observe ici aussi, la pré

sence de plusieurs niveaux superposés. Voici les

dimensions et les caractéristiques de ces salles.

243. Rectangulaire (8,30 m X 4,65 m)

(fig. 404). Deux fosses rectangulaires, une fosse

carrée. Il s'agit certainement de fours, à ciel

ouvert, car les cavités étaient profondément mar

quées par le feu. Un four fermé avait été cons
truit à côté de la fosse carrée.

242. Rectangulaire (7,80 m X 3,95 ml. Petit
décrochement à l'angle nord-ouest.

241

Fig. 402.
Couloirs 2~0-241

et enceinte ex té

rÎeure. Zone sud.

244. Rectangulaire (8,55 m X 3,50 ml. Deux crapaudines superposées, encore

zn situ, contre le petit côté sud, indiquent l'emplacement d'une porte et surtout

at [estent deux niveaux. Deux fosses rectangulaires, creusées dans un niveau encore
plus bas.

245. Rectangulaire mars avec légère déformation trapézoïdale (longs côtés :

~,70 111 et 8.;-)0 Ill; haut. : 5,30 ml. Deux tables circulaires en briques crues, contre
le mur est.
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246. R ect angulaire, av ec d éformation id entique (longs cotés : 8 ,90 m et ~ . ïO ru :
h aut . : 3, 50 m ). Ri en n 'a été observé en tan t q u'amén agement.

F ig . -'104 . - .\ lagas in 243 a vec fou rs et foye r .

A l' arrièr e-pl an , à d roit e, magasin 244 , ave c fosses rect an gu laires.

247. Seule la parti e orien t a le d e l'atelier a pu êt re dégagée. Il étai t dans le m êru e

a lign ement qu e les précéd en t s.

A l'ouest de la grand e base du trapèze (25{t-252-2S1) devaient se déployer de

nou v ell es installations. L ' ér osion a détruit enco re p lus p rofondément q uailleu rs , CP

qUI avait dû su b sis te r de la d émolition du fait des hommes. Le t emps ne no us a

pa s permis d c p oursuivre la rech er ch e en ce sect eur où, du d ernier état du Pal ai s ,

I·jen l l'c\ s probablement naurait réapparu so us la p ioch e de nos ouvriers. Les qu el

qu e'S a lig neme nt s si t ués sur not r e p la n à la limite même où les blancs co m me nce n t ,

Ill ' sa u ra ient êt re int. erp ré t.és. L 'irrégularité d es zon es en fer mé es et qui, SU I' nos rr-Iv

v és, p or-tent k s numéros 257, 253, ~ 58, 258, es t la se ule ca rac té r ist iq ue à rpm al'qll l'l'.

Ca l'ad(; I'is tiq u,' n éga ti v e d l' laquell e il n e fa u d rai t pas conclure qu e' le l'inq llii' lI11'

du Pal ai s qui 1I0U S manqu e', Il l' SI' présentait pas avec lo rd unuan rc du rcst a ut , .\[ I~n1l'

si le Sl'l' t l'UI' sud -est qu e n OLI s v eno ns d e' décrire, es t moin s cohérent.que du ut n -s qll al' 

1i l 'I's , il n 'avai t pas banni les t racés géomé t riq ues (pl. L~ Il L 4). Cert aines su llr-s ,



('!'l'tain" co ulo irs. ont été d'abord tirés au cordeau par un architecte, avant d'être

réalisés par un entrepreneur.

"\ou" ignorons quelle fut l'affectation de cette zone blanche. Ce ne fut en tout

cas pas un quartier résidentiel. Il ne semble pas davantage qu'on ait dû y loger

administrateurs ou fonctionnaires, puisque les salles à eux attribuées, ont été décou

vertes déjà. Dans son imprécision, le terme de « communs» conviendrait donc. Nous

entendons pourtant par eux, encore des ateliers, des magasins et des dépôts. Le

Palais, comme certains sanctuaires de l'antiquité, avait son (1 trésor », c'est-à-dire

que dans son enceinte, on amassait toute la richesse de l'État, matérialisée non

seulement par des minerais précieux (or, argent, électrum), mais par tout ce qui,

dans la nature, est d'utilisation courante. Matières premières, denrées de consom

mation, objets manufacturés, étaient ou devaient être stockés 1. Il fallait toujours

davantage de place et c'est aussi la raison pour laquelle sans cesse, le Palais dut

être agrandi. "\otre regret de demeurer en face de cet inconnu se trouve pourtant

atténué, car alors même qu'en archéologie jamais rien ne soit indifférent, nous ne

pensons pas quI' cette pente ravinée, ait pu nous réserver bien grande surprise.

Quelques arasements de murs n'auraient guère ajouté à notre connaissance.

1. Pour tout cela, on pouna se reporter à ARJIT, VII, où l'on trouvera une très riche documentation, parfaite

ment mise en valeur par :\1. Bot.téro.
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(PI. L'Z[ et LXI\' 1

Con t.rai n- nu-nt à l'habitude, c'r-st pal' I'enceint.e que nous achèverons l'étude

arehitecturale du Palais. Il fallait en efIet l'examiner d'ensemble, une fois passés

r-n rev ur- chacun des quartiers, ('Hl' cette enceint e diffère considérablement, selon

qu'on l'ahord(' par le :\ord, l'Est, l'Ouest ou le ~,-E. Une telle diversité s'explique

mal, ou du moins, nous nous I'r-xpliquons mal. Parfois, sans doute, nous en discer

nons les raisons et nous IC's indiqu-rous : dans d'autres ('as, clips nous échappr-nt.

D'autn's srro n t rH'ul-tll'(' plus hC'ul'PIIX r-t apporteront Ir-urs solu t io ns. Ici, nous four

nissons J(,S i-Jéllll'ills du p ro hlèmr-, (,'pst-à-din' la do('uml'nlalion qui Il'S établit.

Lorsqu'ou rC'garde lI' plan du Palais, on co nst at.e i nuncdia t.ement qllC' si au ~ud

et au S.-K, l'l'nceinle a unc {'paissl'ul' nurrnal« (:1)() m) (fig. 4n:)), ("l'st-à-dire à rél'IH'lll'

de la ZOlll' qU'l'lIe doit ('IH'lol'I', a u 0i,-K et sur une gl'andC' partir' du développement

ouest, die est au contraire tl'I'.S llIillcI', Irop mince, puisqu'r-llr- ('sI SOUVl'nt moins

i mpor-tu nt.c quP uo m hrr- de murs inléril'urs, .\ la hau te ur dl' la salle -:-'i, pal' cxrmph-,

elle nu qllP 2,60 Ill, et à peine U-\() /II r-n bordure de la cuisine Ilii, El pourt ant dans

('l'S deux ('ilS, quou po urrait mult.iplicr. on est à la limite du Palais. Le ('ontrastl'

('sl grand avr-e lr- rr st.a nt dl' la l'a('(' nord, où 1'011 ('nrpgisll'l' 7,il) m là hauteur du ('OU

loir :l()), :-l,:-l() tll (l'al'(' à la salle (19), l'I lin l"'u plus bas, lO,o5 Ill, l(),(),-l tll là la hau uur

d(' la dpI'nil'l'p salle 47). Ce n'psl pourlanl pas le record : à l'angl(' :\.-( l" où l'épaiss('llI'

pst l'llI'OI'I' 'l<'('I'IlI.III"(', on constatcl:l,lO rn à l'ouest de la chambre du roi, 46 pt ruè rur:

l:l,:H) Ill, l'Il tenant compte des pilastl'es, qui contrehuttent la mu rai lle à lr-x térieut-.

Si no t.n- id cn t.ifica tion de !il) etr.:3, avec ks chambres du roi et de la rrine pst

('xa<'le, el nous Ill' VO~'OllS pas ('(' qu'on pourrait lui 0PPOSI'I'. on «xp liq ur t-ait Iaril«

ment celte impurt auvc dl' lcncr-int c l'Il ('e secteur, pal' un désir dl' rr ndre ('('11(' dll
IUI'(' illl'I'auchissahl(' el illexpugnablp ('Il cas de guerre. Cl't anglp du Palais t ie nt hen u

('OUP plus du d onjo u que dun« si mplc l'ésidpnce, Iùt-elle rnvu le, et ('e Ill' sont JlilS

dl' simpks JlI'("O('('upations archit cct urales qui lui ont donné ('l'tU' a llure d'ép!'I'oll.

(Ill igllol'l'l'a toujours si une st.ruct.u re idr-nt.ique S(' re tro u v.ut à l'angl(' SUd-OlII'St,

('al' 1'("I'Osioll a ('l'l'l<lÏncmcnt [out emport.é. Ce qu'on pout supp:)sel" (,'l'S[ quI' k

1l101lUIlH'llt devn i l nvoj r une (,(,l'laille régularilé. En Pl'O\ollg('allt Il's lignps, '''l'st-à

dil'(' r-u cOlllplpl;\II\ ('(' qui Illa 1Hl' Il' SUI' les ('Ù[l'S uur-st 1'[ sud dl' l'l'Il(,pilltp, 011 u hnut i
l'ail il dnu mr a u Palais 11111' loruu- Il'apèznïdak. a vt«: Ips d inu-usinns suivn n t r-s
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Ion as côtés : 237 mètres pt 148 mètres ; petits cô té s : 135 mètres et 155 mètres , et

un ; érimètre a vois inant 675 mè tres . A notre connaissance , c' est le plus gran d déve 

loppement d'une constr uct ion du lIe mill énaire du Proch e-Orient an cien .
Ainsi qu e nous l' avons signa lé précéd emment , une seule entrée ex ist ait, sur la

fac e nord : portail majestueux où cepe ndant à cause des marches, les cha rs n 'av aient

pas acc ès. Nous av ons indiqu é qu e sur la fa ce est, un passa ge dis cr et , sans doute

ré serv é au roi , permit un mom ent de com muniq uer dir ect em ent av ec la ziggurat,

F ig. 405. - Encei nte ext érieure, an gle sud-es t.

Les ouvriers tr availlent (à droite) a u-dessus de s couloirs 200 et 201. Vue vers le Nord .

mais qu'il fut finalement muré. Port e dérobée que l'on ne pouvait vraiment pas

assimil er av ec un e ent rée.
A l'angle nord-est , n ous avons r econnu l' entrée des chars que l' on devait garer

dan s un e annexe de la résid ence. No us croyo ns maintenant qu e ces « com m uns»

const i tua nt ainsi un e vé rit able exc roissanc e v ers l 'Est, ont pu êt re enfer mé s par

un e muraille encore à retrouv er, dans ce secteur non fouill é.

Il sera it tenta nt de supposer qu 'il exi sta aussi une autre issu e dan s ie quartier
sud , zon e des magasins, ent repôts et ateliers , car on a p ein e à imagin er pour les

char roi s un iti néraire compliqué et ma laisé , tout au long de la face est, avec infléchi sse
ment à l' a ngle sud-es t. LI' couloir qu e nous y av ons décrit et qui n 'e st fait qu e de la

juxtapositi on d 'é lém ents (200-204, 240-241), mis bout à bout, assur ait be aucoup plus

la communicat ion de sous- sect eurs à sou s-sect eurs , qu'une circ ula t ion intense, d'exté-
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rieur' à irrtèrir-ur. On peut aussi considérer qu'il avait une autre raison d'être, durd re

militaire cet.tc fois, car il permettait au moment du danger, la mise en place d'un

dispositif de sécurité et la surveillance, par l'intérieur, du rempart. Les murs de

refend multipliés, entre rempart extérieur et mur intérieur, constituaient tout autant

de « bretelles », et ce compartimentage était, on le sait, un des procédés de la technique

défensive, avant que la guerre de mouvement ait tout bouleversé, Une fois de plus.

on rr-trouve donc dans le Palais de Mari, cette volonté d'en faire avant tout une for

t('l'l'SS('. Pr?~o('('upation à laquelle répond de même, la multiplication des tours

pilastres renforçant non seulement l'épaisseur de I'enceintr-, mais permettant de

prendre, en enfilade, les soldats ennemis ayant réussi à arriver au pied du rempart.

Or dans une architecture où la hriqu« crue tenait une telle place, il était indispensable

de s'opposer par tous les moyens à 1'(' que des hrèrhes fussent err-usées pour préparer

l'assaut. Là où plus tard le génie assyrien «xi-ella, il est évident que les sapf'urs baby

Ioniens d u ren t se mon trr-i redoutables, mais jamais aucun procédé tactique offensif

ne sera d c mo uré sans provoqtlPr immédiatement un e parade défensive.

Le IIlW' noril du Palais rs l., on 1I1' peut plus disparate ..\ gauchI> du grand portail,

la construction était en briques crues avec une subs tru ct.io n l'Il blocs dl' picrrr- (fig. lt(16),

df' taille irrégulière pour les assises inférieure'>, l'assise supérieure au contraire, très

Fig. ~Oli. --- Enceinte septentrionale avec soubassements en pierre.

~oign('II~('nlent régularisée. Sur une hauteur totale de t.ï;-) m l'l'trouvé!', on l'omptait

1 mètre envi ro n d'infrastrut'ture en pierre.

En poursuivant vers l'angle nord-est et à peu près à moitié chemin entre grand

portail d eut.rée des chars, on se heurtait à tin escalier (pl. LXIV, 1 et fig. 4(7) placé

obliquement ct venant mordre sur le mur à une hauteur df' 1Ji:) m. Cpl !'scalier !'~I

d'une faetllt'(' curieuse. Large de 1,80 rn à 1,95 m , il est l'onstitllé pal' u nr- ralll]!l'

douee en hriqucs crues et t('l'n" SUI' laquelle on aurait placé des pierres (iig. 4()~),

de fOI'nH'~ 1ri's il'l'égulii'l'es, de façon à réaliser une dizaine de ruarches. ~i la hord uro

est assez ~oigné(" l'inll'l'iellt' l'est lwaul'llllP moins. Comment int.erpré tr-r IIII au~~i

(~II'<\IIgt' aménagt'Illl'nt? Ell aucun eus on ne saurait y voir 111\ csca lier délinit il, dont

l"elllplaceIlH'IlL à moins de \() mètres du gl'and portail Ill' st' jus t ifi.-rni t uhsolu nu-ut
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pas. Ce Ill' peut ôtre n on plus une rampe de [or-Lune, lancée au moment du siège du

Palais, et destinée à faciliter l'escalade. Elle s'arrête trop tôt (t,55 m) et bien en

dr-cà de ce qui aurait été nécessaire avec un rempart, dont l'élévation ne devait pas

ptrp moindre de 5 mètres. Reste une autre explication et nous n'en voyons pas d'autre:

r;Q
Fig. 407. - Escalier de pierre .

.\ hauteur de la salle JG5, face nord du Palais.

Fig. 408. -- Escalier de pierre. Plan l" coupe.
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Fig. 4Ofl. - Partit' s uperie ure dun puits.

Fa('(: nord du Palais, il hauteur de la salle 1:-;1.

Fig..~ lU. l luu t du l'uits lbl'iqu('s e t [lielTt'.



'J'll
.),)1 LE PAL.\. IS DE .\[AHl

il s'agirait d'un escalier-échafaudage, installé là en vue d'une réfection du rempart

eL non évacué faute de temps, les hostilités ayant éclaté alors que les tra vaux étaient

en cours. De toutes Ia çons pFlr conséquent, cet escalier est adventice et n'appartient

pas à l'ordonnance du Palais.

Par contre, on ne saurait lui enlever une installation considérable, en briques

cuites et pierres, réapparue à l'intérieur d'un massif, à 20 mètres à droite du grand

portail d'entrée. Elle se signala d'abord par l'arasement d'une construction en briques

1
..,-

.L-1 ili- :

1 1

~I :
~I' 2,88

IDl

~ 1 i

~tb
1

Fig. 411. - Plan du puits.

cuites (fig. 409), avec évidement médian, où nous avions cru reconnaître un aménage

ment classique dans les constructions en briques crues et destiné à l'asséchement.

La suite du dégagement prouva qu'il n'en était rien. A 1,40 m de profondeur, nous

arrivions à une amorce de ('ercle en blocs de pierre (fig. 410), qui devait non seulement

se confirmer en se fermant complètement (fig. 41.1), mais s'enfoncer à 1,65 m, pour
Sf' poursuivre cette fois en briques cuites (36 X 36 X 6,5).

L'interprétation ne semble pas faire de doute: il s'agit d'un grand puits maçonné,

en pierre, pour sa partie inférieure voûtée, en briques cuites pour la partie supérieure

(pl. LX IV, 2). La pseudo-installation d'asséchement en briques cuites, était donc

en réalité un « regard », pOlir permettre le passage du récipient descendu jusqu'à

la nappe d'eau, mais aussi, le cas échéant, celui du ou de" puisatiers, chargés de pro-
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céder aux travaux de curage que les puits, quels qu'ils soient, réclament périodique

ment. C'est de loin l'installation hydraulique la plus imposante qui se sera rr-tunn t rer

à :\lal'i. Plus grande que celle du temple d'Ishtar, elle était aussi beaucoup plus co rn

pliquér-. Car il ni' s'agissait pas simplement d'un puits 1 avec margelle à ciel ou vert ,

mais d'une descente bien protégée, puisque à peu près complètement dissimulée à

l'intérieur d'un rempart, mais pourtant à la limite même de ce dernier. Au fond de

ce cylindre presque parfait (le diamètre varie de :2,f\1 m à 2,88 ml, on pouvait donc

trouver toute la provision d'eau nécessaire à la consommation des habitants du

Palais. Autrefois comme aujourd'hui, ils durent aller plutôt la l'hercher dans l'Euphrate,

puisque le fleuve coulait en bordure de la ville. Vlais à l'heure du danger, si la cité

était investie, à plus forte raison si elle se trouvait partiellement occupée et aux

mains des forces ennemies, le Palais pouvait continuer à vivre..\ l'intérieur d e son

enceinte, et sans avoir à sot-tir, on pouvait arriver jusqu'à l'l'au souterraine. 1)1'

('pt approvisionne ment., aucun homme n'a jamais pu être privé totalement pt les

glJ('I'I'if'rs les plus fanatiques sont acculés à la capitulation faute de SI' pou vo ir désa l

térvr Aussi tOllLI'S les villes antiques, ont-dies pu ('(' sour-i majeur d e I'assurr-r à leu rs

habitants, dans les pires éventualités,

Après le grand puits pt en poursuivant vers I'Uur-st , on SI' t ro uvr en fae(' dun«

multiplication dl' redans où l'irrégularité est la dorninant.e , qu'il s'agissl' do lal'W'llI'

ou de profondeur. Voici une série de meSUI'('S prises SUI' les rentrants, qui dr- l'Est

à l'Ouest, sont les suivantes: 1,09 rn, 2,05 ru, 1,31 m, 0,42 m , (),;.;) m. ()n peut da illeurs

affirmer que Cf'S discordanees correspondent à un raccord c rucn t dans la ligne du

rempart. Le Palais, nous l'avons mont l'l", fut J'œuvr-e de plusieur-s générations qui

juxtaposèrent blocs archit.ertur-aux à bloes architecturaux. CPla peut être (!l''l'Plt', à

l'intérieur. C'est tout aussi évident au long du mur extérieur dr- l'enceinte.

Celle-ci était, dans ('P sr-rteur, en briques CI'lU'S (41 X 41 X 11), sur fondations

de briques cuit.r-s pt en ('f'('i, elle diffère t o talernent de la partie à gauche du pol'lail

où toute l'infrastructure est en pierre. En un point pourtant, on l'l'trouve d es dn lh-s
de pierre supportant immédia te ment dr-s hriques crues. II est cu rir-u x aussi d e signa

ler, qu'en parement extérieur, on avait disposé, ici pt là, sans aucune régularité,

soit des piles de briques cuites, soit d'énormes blocs de pierrr-, utilisés tels quils

étaient sortis de la carrière et sans la moindre taille.

LI' mur nord fut dégagé dans un état de conservation relativement bon et à

une hauteur maximum de 2,12 m. );ous n'avons noté aucun \'('Vt~tement. sauf dans

la purt ie :\.-E. où l'enduit cuit par l'incendie, était remarquablement ('OIlSt'I'\'" II

sr-mhlc cependant impossible que la brique crue ait été laissée ainsi à nu, «ar r-lle

l'ùt l,té à la merci de l'érosion. Tout au plus peut-on penser que lr-s t ravau x de réff'('

tion, ici encore, n'étaient pas achevés, au moment où les hostilités reprirent l'nt l'l'

\I:Il'i 1'1 Bab~·lonl'.

r. L,' /1'1111'11' d'/shl,,!', p. I,:l 1'1 lig. :1.'),
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L'all!!.le nord-ouest du Pala is t'st unique par so n age nce ment . .\ous avons signalé

plu s haut\es épaisseurs ins olit es du gro s Œuvre i lllJi;) m dans l'axe nord-sud , 13,10 III

et m ême L').:Hlm. dans l ' ax e ('st-ou est ). Il con vi ent toutefois de signaler , qu 'à l'int érieur

d e cr-t.t.e masse. nous av on s co ns ta té de s cr eux (Iig- . [.-] 2 ), sor te s d e casem ates , dont

on ne sait d'ailleurs si à l' ori gin e ils ne fur ent pas d es cha mb res . L 'un d 'eux fut très

prohablement utilisé pour l'inst all ation duri e mont é« à la terrasse, ou mi eux au

Fi g. 412. - Xlur d ' en ceinte du pal a is. A ng le nord-ouest.

Au cen tre, les ca semat.es. A l' arri èr e-pl an , cha rn hre du roi , Li6 .

sommet du donjon surplombant le quartier roval . P a rtout, en fondation, on retrouve

un e utilisation massive d e nappes de galets .

;\ utre trait important : l' angle en saillie, avait uu e infrastructure remarquable

ment soignée. Elle était t out en t ière en pierres équ arri es , a ppa reillées avec un mortier

d e tr-rre !fig. 4'13). Haute d ' à p eu pr ès 1 mètre, elle S (' d év eloppait sur 5,50 m (fa ce

nord ) et ;:),;:)4 III (fa ('e ou est ). A l' an gle, un gros bl oc (0,66 Hl X 0,56 m X 0,38 m l,

vé ritab le Il pi erre an gul aire », éta it solid em ent fond é. ~ i la pioche d es ho mmes, n i

la 11I01'SUl'e de l' éro sion. n 'a vai ent ('U rai son d e lui .

Sur toute la face oues t, l' rnceinte est tra cér- a u corde a u . Après l' ép aulem ent

massif dl' d eux tours (la rg . : ï AO m «t ï,:Ei III ; prof. : 2,20 m à 1,80 m l, r esp ecti v ement

à la hauteur des chambres du roi (46) et d e la r ein e (43) et lin dé cr och ement en retrait

(2 m l. le mur se poursuit en lign f' droit e S U I' 100 mètres, don t d eux pil astres en mo yenne
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saillie (0,80 III à O,!HI fil) viennent rornpl'e la monotonie. L'r-nccintc n'a plus quune

largeur mod é.r-é« (:U-\O /Il à ~.~;) III), sans comparaison avr-e l'dIes l'('[('\'{'('s Pf'U ayant:

Fig. "<13. - Mur d'pll('pinl(" du Palais. Angle nord-our-st , on pipl'I'('s d(' t uille.

Fig. 'II '1. ~lur d'enceinte, Faep om-st ,

(;ranr!p jarrc-p uism-d adossée il la mura ille.
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13,10 Ill, à hauteur de la chambre de la reine, 8,40 m à hauteur de l'école 25, 5,35 m

à hauteur de l'école 24. Elle est entièrement en briques crues, sur fondations en lits

de galets. Partout le gros œuvre était recouvert par un enduit. En plusieurs points

et en bordure du mur, nous avons noté des installations d'évacuation d'eau, en

conduits verticaux de céramique superposés. Une grande jarre était encore in situ

(fig. 414), appuyée contre un de ces tuyaux grâce à quoi elle se remplissait automa

tiquement, à chaque chute de pluie.

Le mur d'enceinte est, ne nous est que partiellement connu. Nous devons en avoir

l'amorce à l'angle nord-est, là où nous avons situé l'entrée des chars. Il partait d'abord

nettement, suivant une direction '.-~. Son épaisseur (2,50 m-2,60 m) rappelle celle

du mur ouest. Après quelque 26 mètres, il se trouvait renforcé (3,30 m) par un pilastre,

partant cette fois vers l'Est pour enclore comme nous l'avons dit plus haut, un secteur

qui dut ê tre affecté aux chars r-t à leurs attelages. On lc- retrouvait à hauteur de la

salle 199, dans l'un ou l'autre murs de la piè(·p ~.

Il est à nouveau d'une très belle venue et on peut supposel' qu'il appartient dans

son tracé à une seule étape architecturale. Renforcé de tours, il court d'abord N.-O.

S.-E., puis à l'angle est, il s'infléchit et part franchement, tiré au cordeau, en direc

lion S.-(). Son épaisseur (3,50 m) était parfaitement proportionnée à l'importance

de l'architecture qu'il devait enfermer et aussi aux nécessités de la défense. Avec un

gros œuvre entièrement en briques crues, on retrouve les fondations en lits de galets

et les svst.è mes de drains verticaux en céramique, pour l'évacuation des eaux de

pluie, ruisselant des terrasses. :\ous avons signalé plus haut, la marque très nette

d'une réfection rapide, sur le même tracé originel, réfection que nous avons cru

pouvoir dater de la courte période entre les deux prises de la ville par Hammurabi.

Derrière cette puissante enceinte, le Palais s'élevait. Masse compacte mais pour

tant ordonnée, avec l'étagement de ses toits à terrasses et les trous plus ou moins

considérables correspondant à ses cours. Celles-ci étaient les puits d'air et de lumière,

indispensables dans une habitation qui ne semble pas avoir eu de fenêtres.

Il y avait eu, nous l'avons dit, juxtaposition de blocs architecturaux, faits

chacun de l'association cour-chambres. Ces blocs furent édifiés successivement et

c'est ainsi que de proche en proche, le Palais connut ces agrandissements qui durent
en changer rapidement la physionomie.

De l'examen du plan, il ressort que la partie la plus ancienne fut sans doute,

l'ensemble ordonné autour des cours 15,1 et 70. On y accola ensuite, croyons-nous,

la cour 106, les salles 64 (au podium) et 65-66 (du trône) et sans doute aussi le bloc

des magasins (83-105). Après, 'probablement, le quartier des appartements royaux

(autour dl' la cour 31), avPC' , à la jonction, les écoles (24-25) où l'on décèle certaines

difficultés de liaison. Ce n'est qU(> plus tard, à no tr« avis, qu'on aurait construit

jp secteur no rd-r-st , où l'on plaça le porlail solennel 157, puis la grande cour 131 avec
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la salle d'audif~n('f' 132. La juxtaposition de murs Il:)2-127 et I:.!f-ij indique bien là

un l'a('('ord certain. La zone des ateliers (autour de la salle 220 1• tout le quart ier orien

tai, avec les sa nct.uai rcs en haut de pente (149-150, 210) et le groupement des magasins

là 01'1 l'pnceinte a un tracé régulier (angle sud-est), appartiendrait à la phase ultime.

11 est évident que cet ensemble, une fois achevé, n'avait rien de munotone.

Tout n'avait pas été dressé à la même hauteur. La chapelle 149-1.::>0 était «onst ruite

sur une hut.t.e, très nette aujourd'hui encore, avec la longue et nette montée proces

sionnelle (144-148). La salle du trône (65) et la tribune (66), dont les murs puissants

s'élevaient à plus de 10 rnèt rr-s, devaient apparaître telle une cathédrale, surplom

bant le mou tonne ment des terrasses voisines.

Plusieurs escaliers don t nous avons r-etrouvé les implantations ou les l'es t ('S,

impliquent une montée aux terrasses. Il n'en sa ura it (~trp déduit obligatoirement à

l'existence d'étages, mais la présence de Il chambres hautes », c'I'st-à-dire d'un pre mier ,

apparaît, ici et là, tri'S vraisemblable. (>pl'ndant, pOlir l'essentiel, il s'agissait plutôt

de rcz-de-ohaussée, plus ou moins élevés. Lps murs t"pais rc mp lissaient lin double

oHi('1' : garantil' co n Lro Il' chaud (en été) pt protégl'r contre 1(' froid Il'n hivcr). (hl

ne pouvait se déf('IH!I'(' mi('IIX co nt.r-e les deux excès du n climat qui, dans ('l'III' région,

connaît les plus gl'ands è('arts. La br-ique rrur: est hicn , en la circ-onst ance , Il' matériau

idéal. nI' tpl'I'p, Il arrué« » dl' paille hachér-, l'Ile était dl' Iahru-at ion Iacile , puisque

la mn t.iè rr- PI'('llIi",,1' abondante sr- trouvait sur p lae« (" quC' 1(' sol(>il (:tait, uvr-t: les

mains rt les pieds des ho m nu-s, l'agent r-ssr-nt.iele L toujours disponihlr-. On n'en dr meure

pas moins confondu, pour autant qu'on ait un jour fait ('onstruirp en ('1' pa~'s, ('(' qui

est notre cas, devant l'ampleur d'une tâche ayant réclamé des millions Pl des millions

d'éléments. Un seul ne signifie rien ou pas grand'«'hosl', D(' I'accumulatio n intelli

gente de chacune de ces parcelles, avait pourtant surgi une des merveilles du mo nde

oriental, la résidence de Zimri-Lim. On en parlait à Babylone t l'i's cr-rt aine m cnt ,

mais aussi jusqu'aux rives où se couchait le soleil.
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LA RUINE DU P"IL.IIS

Dès la deuxième campagne à Mari et le début du dégagement des rumes du

Palais, nous avions attribué à Harnmurabi, roi de Hahvlorie , la destruction de la

résidence royale. Deux années de règne du souverain de la première dynastie, nous

paraissaient en effet convaincantes: la 33 e, qui mentionne la défaite de Mari et de

\Ialgû; la 3;')e qui consigne la destruction des murs des deux mêmes cités 1. On

retrouvera cette opinion dans nos divers rapporls et publications 2. Ce fut celle de

Fr. Thureau-Dangin, qui l'exprima, lui aussi, à de nombreuses reprises 3. Rarement

les constatations archéologiques n'avaient mieux concordé avec les renseignements

que nous lenions de l'épigraphic ct des données littéraires. Les deux prises de la ville,

si prochr-s dans le temps, se lisaient sur les murs, avec les traces d'un douhlr- incendie,

aVI'" entre elles deux, la marqup de réfections hâtives.

Pourtant un peu plus tard, en remarquant que sur des étiquettes de paniers de

tablettes recueillies dans la salle 115, on retrouvait la date de l'an 32 de J-Iammurabi,

celle de la défaite de l'armée d'Eshnunna, Thureau-Dangin était devenu plus hési

tant, puisqu'il écrivait: « Le soin qu'ils prennent des archives (il s'agit des Babylo

niens), tend à faire croire que la destruction du Palais ne leur est pas imputable 4. »

li ajoutait cependant : « seul le démantèlement de la ville est sûrement l'œuvre

de Hammurahi. Il eut lieu deux ans plus tard, puisque la 35 8 année est datée de la

dérnolit ion des n:urailles de :\lal'i 5 ».

C'est :\1. Charles Jean qui le premier aura émis des doutes sérieux sur la destruc

tion de .\Ial'i par Hammurabi 6. Son argumentation repose e-ssentiellement sur le

caractère irénique de Hammurahi, tel que nous le font connaître, dit-il, sa corres

po ndanc.- a ve« Sin-idinnam gouverneul' de Larsa, celle avec Sharnash-hasir-, ses

1. l''''''',\D, Drücnlisien, dam; NAL. 1'1'. 180-181, HO S 1:35 pl 1:jï,

2, Syria, XVII (1936), l'· :30; XVIII (1937), p. 81: XIX (1938), p, lS; XX (19:3U), l'. Il; i\I({ri, une villc perdue,

l'. 21)1,; Archéologie mésopotamienne, 1, p. 1,98. II, l'. 1,:1:1.

3. TIIlflE.\I'-DA"''''', dans u.«. XXXI (1934), l'. 138: XXXIII (19:36), pp. 4U, 171.

Pour Barbara E. ~1"I';!;aH, Ilammurabi aurait dé t.rui t Mari l'OUI' des questions d'irrigation. La première ruine

arehéologique serail due à la reconquête pal' Zimri-Lim, clans ill({I/f'/lI'stu Cnneijorm Suulies, I, n? 3 (19.51), pp. 35
3fJ.

'r • TJlI'HEAI"-]l\"<;,,,, SlIr tles éti quctlr« de paniers ri tnblette« provenant tle Xl ari, clans Sumbolae ... P. Koschaker
(I!J:j9), pp. t1~J-120.

5. Ibid.

fi. Charh-s-F..JE.\", (.!1Il Il saccagé et incendié ,\flll'i {lit 11" nullénaire P, daHs RA, XL\'1 (1952), pp. 55-57.
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lctt rc.s à Zimri-Lim, comme aussi sur le soin que les Babyloniens prennent à conserver

les archives, voire même sur le formulaire de l'an 33 : la soumission de '\Iari s'opéra,

écrit-il, « amicalement » 1. Au lieu de Hammurabi et de Babyloniens, .\1. Jean attri

buait les ravages à Mursil 1 et à ses Hittites, qui auraient opéré « soit à l'aller, soit

au retour de ce qu'on appelle leur raid sur Babylone ».

Mme Hildegard Lewy est tout aussi convaincue que Hammurabi nest pour

rien dans la ruine de '\lari, dont elle ne charge pas .\[ursil 1 mais les Kassites

ct nommément leur roi Kashtiliash, placé par elle, dans un svst ème chronolo

giqlH' très soigneusrment élaboré, à l'époque de Samsu-iluna , successeur de'
Hammurabi 2

Ayant l'intention de consacrer un volume à l'Histoire du royaume de Xl ari,

nous renvoyons à cette étude, la discussion détaillée des thèses de :\L Jean et de

Mme H. Lewy. Disons seulement ici, très brièvement, poUl' quelle raison majeure

nous ne pouvons les retenir. Si l'on admet que Ma ri fut détruite non par Harnmu

rabi, d'après le formulaire de la 35 e année de règne 3, mais soit par :\[ursil 4, soit

par Kashtiliash 5, comment expliquer que la correspondance diplomatique' dp la

ville s'arrête à Hammurabi, qu'aucun ('ontrat ne nomme une seule fois l'un ou I'uutn

des souverains babyloniens qui succédèrent à Hamruurabi, de Samsu-iluna à :-IamSII

ditana (dans le cas de l'hypothèse Mursil), :->amsu-iluna (dans le cas de l'hypothèse

Kashtiliash)? D'autre part, chercher la Mari des 33 e et 35 e années de I-Iammurabi

dans une région à l'est du Tigre 6 ou dans le district d'Eshnunna 7, nous apparaît

assez conjectural pour ne pas dire plus, dès l'instant où dans le prologue du Cod o,

Mari et Tutul sont aussi nettement situées sur les bords de l'Euphrale 8

Il n'y a donc pas lieu, à not.rr- avis, de' rel'onnaîtn' une main hittite ou kassit c ,

dans l'incendie qui ravagea à deux reprises la résidence dl' Zimri-Lilll et dans les

démolitions qui I'accompagnèrcn t. Les po li t.r-ssr-s épistolaires qU(' Ha mmura hi pro

digua à ses voisins, ne doivent pas non plus Iairr- illusion. Bien au contraire.

Harnmurabi épargna peut-être les populations d e Vlari et de Tutul 9, lorsqu'il

apparut pour la première fois, en maîtrr-, sur les bords du :\lo:'pn-Euphrate et lors-

1. Ibid., 1'.56 mais Ch. F. Jean ajoutait pourtant: « ce qui ne veut pas dire ""'idl'mment qui l uv ail eu aucun..

casse », En effet!

2. Hildegard LEWV, On Some Problems of Knssit« and AssYl'ian Chronolo gi], dam .Héll/ng!'s l sùlore J_el'y,

pp. 2r11-291 oL plus sl"'l'ial"Ill"111 pp. 2';2-2:13.

:3. 1::\'I"1\I'IHI'11I qui se serail on réalité' passé la 311 e aunée, ainsi que l'a mout re ThuI'PHtI-D,lllgill, La chronologic

d,' la 1""'1111)1'1' riYllflstie de nabylone, dans ,\lèllloil'es de l'Académie, XLIII (191â ), p. 2.

rI, POUl' la fixation chruuologique du raid hittite, nut re Archéologie mésopotamienne, li, l'l'. ;Jï~-;I~;L

5. ~Imc H, Lcwv si lue 1"'''''llement en '171. 5 , loe. cit., 1'.290.
li. Thèse ancienne t/',\Ibrig-ht, dans JAUS, XL\' (1925). pp. 22,) sq. ou dl' Landsberg-er dans OLZ. :3', 119:31),

cnl, '1311.

7. Thi'st' de .lacnbse n dans ..[{'U, XII (1937-39), p. 3G:3, no te 1.

~. tod» d,' l l ammurabi, tv, 2:1-:1I.

!I, N,wc ,\ YHUL, 1_1' prologur du Cod« hu m mournbien da près IIne tablette inédite du 1_0111'1'1', dans RA, XL Y Il !I.-,11.

l'l'. Ii/ -/J'. t'I sl"""ialt'llll"l1 l', /1.
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qu'il y laissa des garnisons 1. Deux ans plus tard, il était obligé de revenir et sa mam

fut plus lourde. La « destruction des remparts» au commandement d'Anu et Enlil,

ne doit certes pas s'entendre au sens limitatif. Elle s'accompagna de celle des temples

et du Palais. En crevant les yeux des divinités représentées sur la peinture de

l'Investiture, les Babyloniens ne durent pas considérer qu'ils s'exposaient aux repré

sailles des puissances ainsi bafouées 2, puisque ces puissances avaient été incapables

de donner la victoire à leurs adorateurs. Par contre, et nous l'avions souligné 3,

ils avaient rr-culé quand il s'était agi de' mutiler la déesse Ishtar de la même peinture.

:Vlême si l'Ishtar de \Iari n'était pas exactement celle qu'ils vénéraient, elle risquait

d'être une émanation, une des manifestations de cette déesse de la guerre qu'ils

devaient redouter au plus haut point de mécontenter, sinon d'irriter. C'est à ces

sentiments contradictoires, que l'Ishtar des batailles de la peinture de Zimri-Lim,

dut d'être épargnée.

Heureusement si l'incendie et la destruction avaient uns à mal (( la demeure

de Zimri-Lim », cet to merveille du monde d'alors, tout n'avait pas été anéanti.

:\'ous avons vu tout au long dr- ce v olumr-, ce qui de cette architecture géante avait

subsisté. C'était déjà inespéré. Que nous ayons pu avoir quelque idée de sa déco

ration picturale et que celle-ci ait été une révélation, ne saurait non plus être sous

estimé. Le Palais devait pourtant nous réserver d'autres richesses: tous les monu

ments, plus ou moins meurtris, dont les dévastateurs antiques n'avaient pas jugé

bon d'alourdir leur butin de guerre, tout un outillage qu'ils avaient méprisé,

à leurs yeux sans valeur, aux nô trr-s inestimable. En bref, tout ce que les

l'ois de .\Iari avaient réuni, non seulement pour assurer la vie quotidienne mais

J ui permett l'l' de se dérouler dans un cadre agréable. Sous des tonnes de décombres,

la décoration picturale et ces « monuments et documents ) plus ou moins protégés,

sont réapparus. Leur abondance et leur qualité sont telles, qu'ils méritaient une

étude particulière et deux autres volumes. Après la description de l'écrin, il conviendra
donc de passer à l'inventaire des bijoux.

1. C'est ainsi que nous expliquons ces listes de soldats babyloniens présents à Mari, Syria, XXIX (1952)

p. 199, tout aussi bien que le classement d,'s archives pal' des gens avant tout soucieux de connaître quelques-uns
des secrets de la chancellerie mariote.

:!. ,[me Lewy écrit, loc. cit., p. 242, que jamais des soldats sémites au service d'un roi sémiu-, n'auraient cum

mis un tel acte impie, que seuls des barbares, non sémites, sous les ordres d'un roi non sémite, avaient pu agir
de cette façon.

3. Syria, XYIn (19,37), l'p. 336, ,3,38.
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TABLE DES ILLUSTRATIONS 1

A. PLANCHES

Frontispice. - Photo verticale (Aviation française du Levant, 1935).

A. - Plan du palais de Mari (Relevés de P. François et R. Duru).

1. - Plan de tell Hariri (Relevés de P. François).

II. - Palais de Mari: coupes Nord-Sud, Est-Ouest.
III. - Perspective axionométrique (Raymond Duru).

IV. - Palais de Mari. État du dégagement en 1935 et 1937. Photos verticales (Ayiation fran
çaise du Levant).

V. - Les tells et les fouilles (Photos aviation française du Levant).
1. Vue vers l'Est. De gauche à droite: palais, temple d'Ishtar. ,\ l'arrière-plan, l'Eu

phrate.
2. Vue vers l'Ouest. État du dégagement en avril 1935.

VI. - Palais de Mari. État du dégagement en avril 1935.
1. Vue vers l'Ouest. Au premier plan, salle du trône (65). Sous un toit, la tribune (66).

A droite, le quartier de l'intendance.
2. Zone septentrionale. Les appartements privés.

VII. - Palais de Mari. Photos obliques (Aviation française du Levant, 1!1:37).
1. Le Palais vu vers l'Est. A l'arrière-plan, l'Euphrate.
2. Le Palais vu vers le Nord-Ouest. A l'arrière-plan, à gauche, temple d'Ishtar et

quartier présargonique. En bas et au milieu, temple de Dagan.

VIII. Palais de Mari. Photo oblique (Aviation française du Levant, 1935) ..\u premier plan,
le quartier présargonique.

IX. - Chantier du Palais.
1. Avant le commencement de la fouille.
2. Dégagement du secteur de la salle du trône.

X. - Portail du Palais.
1. Le grand portail de la façade nord.
2. Le grand portail vu du N.-N.-E. Dans le fond, secteur des appar-tements pr-ivés.

XI. - Le grand portail. Plan, coupe, élévation (Raymond Duru).

XII. - Crapaudines du grand portail.
1. Pierre de seuil est.
2. Pierre de seuil ouest, inscrite au nom de Enim-Dagan.

X II 1. - Secteur au sud du portail.
'1. Avanl.-cour 154., porte 154-152.
2. Couloir 152, entre avant-cour 154 et grande cour 131 (à droite).

XIV. - Srcteur au. sud du portail.
\. Pierre de seuil, angle ouest de la porte 154-1;:)2.
2. Cofl're de fondation, angle est du couloir 152.

1. Les pholog...ap hics sont d" André BIAI';QUIS et de Rnvniond C.\l';s.
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XV. Secteur au nord-est du portail.
L Salle de bains 153.
2. Cuisine 167, vue vers le Sud. Dans le fond, grande cour 131.
3. Les fourneaux de la cuisine 167.

XVI. - Salle aux jarres.
1. Salle 162, aux jarres. En arrière, couloir 152; à gauche, grande cour 131.
2. Deux des jarres de la salle 162.

XVII. - Secteur avec installations tardives, au Nord-Ouest.
1. Installations tardives, vues d'Est en Ouest. De bas en haut, salles E, F, G, H, l, J, K.
2. Salle B, vue de l'Ouest, avec niveaux superposés.
3. Salle B, vue de l'Est, avec niveaux superposés.

XVIII. - Secteur avec installations tardives, au Nord-Ouest.
1. Vue d'ensemble vers le Sud. A gauche et de bas en haut, salles A, B, C, D, E. Dans

le fond, cour 131 (à gauche); cour 106 (à droite).
2. Salle C, vue de l'Est, avec niveaux superposés.
3. Salle de bains, F.
4. Salle de bains, 1.

XIX. - Grande cour 131.
1. Cour 131, vue vers le Sud. Au premier plan, porte 152-131. Dans le fond, salle

d'audience 132.
2. Cour 131, portail et escalier serni-circulaire de la salle d'audience 132.
3. Cour 131, côté est.
4. Cour 131, côté ouest. Au-delà du mur, cour 106.

XX. - Grande cour 131.

1. Le bassin de la cour. En arrière, portail et escalier semi-circulaire de la salle d'au
dience 132.

2. Bassin de la cour. Vu vers l'Est.
3. Zone occidentale de la cour.

XXI. - Grande cour 131.
1. Le coffre de pierre avec son couvercle.
2. La base du coffre.
3. La base du coffre.

XXII. - Salle 115 aux archives diplomatiques.
1. La niche (est) aux tablettes.
2. Tablettes in situ.
3. Un bloc de tablettes.

XXIII. - Cour 106.
Plan de la porte nord (Raymond Duru).

XXIV. - Cour 106.
1. Vue générale de la cour, du Nord-Est.
2. Le grand portail nord.
3. Détail du grand portail nord. Pied-droit ouest.
4. Cour 106 et vue sur la salle 64 au podium.

XXV - Cour 106.
1. Angle et secteur nord-ouest.
2. Angle nord-est.

3. Angle sud-est et bassin. A droite, portail 10G-64.
4. Le bassin.
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XXVI. Salle 116. Le cellier.
L Vue d'ensemble de la salle et des jarres sur leur socle. Contiguë, la salle 115..\

droite, cour 131.
~. Les jarres du socle ouest,

XXVII. - Salle 64 au podium.
L Le podium vu de la cour lO6.
2. Le podium. Vue d'ensemble, de l'Ouest.

XXV JI 1. Salle du trône 65.
1. Vue à travers l'enfilade des portails et la salle 62.
2. V ue à travers le portail 63-65. Dans le fond, la tribune 66.

XXIX. - Dégagemen: de la salle du trône 1);').

'1. Vue vers l'Est. Tombe assyrienne, pres1lue en surface, dans l'axe du portail de la
tribune 66.

2. La salle du trône 65, en cours de dégagement.

XXX. - Salle du trône 65.
L Salle du trône, vue vers l'Ouest, de la tribune I)(i.
2. Salle du trône, vue vers l'Ouest. La base du trône. Portes vers 63 et fi2.

XXXI. - Salle du trône et tribune 66.
L Salle du trône, vue vers l'Est, avec la tribune filj.
2. Escalier de la trihunc fj(j. Au pied, bases de statues.

XXXII. - Salle du trûn« !)S.
i. Pierre de seuil de la porte ouest, (iS-fi'l.
2. Coffr-e de la pierre de seuil, de la porte ouest.
3. Coffre et pierres de seuil, de la porte est, 65-64.

XXX Il 1. Salle du trône 65.
i. Emplacement de fuyer.
2. Emplacement de foyer.
3. Canalisation et puisard.
li. Canalisation, puisard et regard.

XXXIV. Salle du trône 65 et tribune 66.
1. Socles de sta tues au pied de I'escalier de la tribune.
~. Marches de l'escalier de la tribune fiG. Coffrets in situ.
3. Coffre de fondation sous la tribune 66.
4. Coffre de fondation sous la tribune f)().

XXXV. -- Salles 81 et 82.
1. Salles 81 et 82, v ucs vers lUuest .
2. Salles 81 et 82, avec la canalisation repérée sous le dallage.
3. Couloir 65-81 et porte murée vers la l'OUI' 87.
Ll. Podium de la salle 81, vr-rs l'Est.

XXXVI. Salles 7\), 80 et 78.
1. Salle 81l. Vue vers l'Est. .\ u premier plan, 7!l.
2. Salit- 78. Grandes jarres in situ, vues du haut du mur ouest.
3. Salle 78. Grandes jarres in situ, vues de la porte 6:~-78.

.\ X X\' Il. /1a88ill d canalistüions.
1. Salle 107. Bassin en briques ct phlin'.
2. Débuuché (cour 1Oli) du bassin de la salle 107.
3. Détail dl' la ca nalisa tion souterraine 1 salles 81-82.
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XXXYIII. Appartements privés. La ( cour bleue »,

1. « Cour bleue » 31, vue vers le Nord.
2. « Cour bleue» 31, angle nord-ouest avec décoration murale.

XXXIX. Appartements privés. La « cour bleue».
1. Le jeu de palets.
2. Plinthe en faux marbre à la porte 31-34.

XL. - Appartement de la reine, 43-45.
1. Chambre de la reine, 43, avec décoration murale.
2. Salle de bains, 45, aux deux baignoires. A gauche, « chauffe-bains », en céramique.

X IX - Les écoles.
1. Le couloir 23. Dans le fond, les bancs de l'école 2/i.
2. Vue d'ensemble des deux écoles, vers le Sud-Est.
3. L'école 21, vue vers le Sud-Ouest.

XLI 1. - Les écoles.
1. L'école 24, vers le Sud-Est. Bancs et barcasses.
2. Ouvriers assis sur les bancs.
3. Bancs de l'école 24.
li. École 25. Dans le fond, à droite, porte 25-24.

XLIII. - Portes du Palais.
1. Enfilade de portes. \' ue prise de la salle 55, vers les salles S, 9, 2.
2. Enfilade de portes. Vue prise de la salle lOS, vers les salles 107, 54, 55.

XLIV. Portes du Palais.
1. Enfilade de portes. Vue prise de la salle !l, vers les salles S,55, avant l'ouverture,

dans le fond, de la porte 55-106.
2. Enfilade de portes. Vue prise de la salle 16 vers la salle 17. Dans le fond, porte

murée 17-8.

XLV. - (hll/rtier des fonctionnaires.
1. Vue générale, vers le Nord. Le quartier des fonctionnaires en cours de fouilles.
2. Cour JS. "\ l'arrière-plan, portes vers 19 et 16.

X 1,VI. - Salle de bains 7.
L Vers la salle de bains 7, par les pièces 14 et 12.
2. Salle de bains, vue du haut.
3. Les deux baignoires et les w.-c.

4. Une baignoire et le bas de la cheminée d'angle (à droite). Dans le mur, écuelle dans
son logement.

XLVII. - Cour 1 de l'intendant.
1. Cour 1, vue du haut, vers le Nord-Ouest.
2. Cour 1, vue du bas, vers l'Ouest.

X LYII 1. -- Cham bres à l'ouest de la cour 1.
1. Chambres 5 et fi, vues de la cour 1.
2. Chambre 3 avec placard mural.
3. Chambre Li avec cheminée d'angle. Jarres in situ.

XL IX, -- Chambres au sud de la cour 1.
1. Chambre 77. Effondrement de la terrasse.
2. Salle de bains 77, vue du haut.

1. -- Cour 7U, aux fours.
1. Fours de la cour 7n. Vue vers l'Est.
2. Four d'angle.
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LI. - Cluunhre«, secteur sud.
1. Petite porte de la salle 74, vers la cour 70. On aperçoit l'arche d'un four.
2. Salle de bains, 72. Paroi du fond, porte 72-73.
3. Salle 69. Placards de la paroi ouest.
tI. Salle 69. Emplacement de baignoire et placard de la paroi est ,

LII. -- l 'oie processionnelle, secteur est du Palais.
1. Départ de la voie processionnelle, de la cour 131. vers les sanctuaires 149-150.
2. Montée processionnelle et enfilade de portes, 144-14;).
3. Montée processionnelle et escalier 145-146.
ft. Aboutissement de la voie processionnelle..\u premier plan. escalier 14~-:21U,

LIlI. -- Région des sanctuaires, secteur est du Palais.
1. Escalier 146-147, au terme de la voie processionnelle.
2. Escalier vers la salle 151.
3. Zone érodée au sud-est de la cour 148.
tI. Angle sud-est de la cour 148. A gauche, porte de la salle L4!:1..\ droite, t'~ndier et

seuil de la salle 210.

LI V. - Sanctuaires 149-150.
1. Salle H9. En A, pierre de seuil; en H, coffre de fondation.
2. Coffre de fondation de la salle 149.
3. Pierre de seuil (détail).
tI. Salle 150, au podium. Dans le passage, porte culcinée, eITondrée.

LV. ,'illflf> 150, au podium.
1. Le podium et la porte elfondrée.
2. Le podium et ses deux niveaux.

LVI. - Couloir f.i8.
1. Couloir 68. Vue vers le Sud.
2. Escalier et porte, ouvrant sur 117.
3. Appel d'air en face de l'escalier liS-I17.
4. Appel d'air dans le mur du couloir.

LVII. - Magasin et ateliers, secteur sud.
t. Magasin 122.
2. Atelier 217. Vue vers l'Ouest.
3. Atelier 216-217. Vue vers ['( lu est .
tI. Atelier 218. Vue vers l'Ouest.

LVIII. -- Secteurs sud et sud-est.
1. Vue d'ensemble du secteur sud-est. Au premier plan, salles J21. 117, 122..\ l'urrièrc-

plan, cour 136, salle 137, l'our 148.
2. Salle 221 avec jarres in situ.
3. Atelier 2lG. Fovers avec charbon in situ.
1..\Ielit'r 2Ui, partie ouest.

Secteur sud-ouest.
1. Cour 87 avec trous de chaînage. Vue vers le .\ord. A gauche, les magasins.
2. \Iagasins (86-98). couloir (99-996isl, secteur ouest.
3. Salle 104, avec remaniements, vers le ~ord.

4. Salir 104, avec re ma nie ment s. ver-s le Sud.

LX. Secteur est.
1. Enceinte e~l. vue vers It~ .\ord.
2. Enceinte est, vue ver~ le Sud .
• 1. Entrée du « garage », 11 l'angle nord-l'SI.
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Enceinte sud-est.
L .\ngle sud-est de l'enceinte.
:2. L'enceinte avec ses deux états.

Secteurs est et sud.
1. Salle S.
2. Escalier de la salle 231.
3. Salles 228, 229, 230, 231.

LXIII. - Secteur sud.
1. Pièce 212. Sous les tôles ondulées, salle 220.
2. Secteur sud (vue vers le Sud-Ouest).
3. Secteur sud (vue vers le K-:\'.-E.).
4. Secteur sud, salle 25R.

LXIV. Secteur nord.
1. Escalier de pierre, contre l'eneeinte norù.
2. Granp puits construit en pierres et briques, contre J'enceinte nord.
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256. Salle 6 .. 21~)
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258. Salles 61 et 77 (salle de bains, w.-c.).. .. . . . . . .. .. 221
259. Salle 77. Moules cassés au milieu des éboulis. . . . . . . . . . . . . .. .. 222
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264. Salle 77. Les jarres sous les éboulis. . . . .. .. .. .. .. 227
265. Salles 60 et 59 .. .. 227
266. Salles 58 et 69 .. 22:-\
267. Salle de bains 69. Détail de l'aménagement , 22~1

268. Salle de bains 69. Placards muraux.................. .. 230
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Couloir 120. Canalisation en céramique dans coffrage en pierre. Vue vers le Sud ..
l'Ite du couloir liX par-delà la salle 130. Vue prise de la cour 131 .
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illl/"l/sills IIH ct 1O~) .
SI'("~II1' «st . Salle S .. .. . . . . .. ..
.'11'('/('111' .\'.-J~'. Entrée tics chars ....
SI'('/('II1' l'si. Salles 1!l8, S; couloirs ',I!I!I, 200 .
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Couloir 201 , .
néIJouc/lI: dl' ((1/1I1Iislllioll. Enceinte orientale. En bas, les a ssisr-s dl' la construction a n t è-

rieu\'(' il la pl't'llIièl'p destruction du palais '" . :11 1
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PALAIS DE MARI: Coupes Nord-Sud, Est-Ouest.

(Paul François et Raymond Duru, architectes)



PALAIS DE MARI :" perspective axiooométrique.

(Raymond Duru, architecte)
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État du dégagement en 1935.

État du dégagement en 1937.
(Photos aviation française du Levant)



1. Vue vers l'Est. De gauche à droite: palais, temple d'Ishtar.

A l'arrière-plan, l'Euphrate.

2. Vue vers l'Ouest. f:tat du dégagement en avril 1935·

LES TELLS ET LES FOUILLES
(Photos aviationfrançaise du Levant}
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VI

1. Vue vers l'Ouest. Au premier plan, salle du trône (65).
Sous un toit, la tribune (66). A droite, quartier de l'intenda~ce.

2. Zone septentrionale. Les appartements privés.

LES TELLS ET LES FOUILLES

(Photos aviation française du Levant, avril 19J5)



l'Euphrate,' st A l'arrière-plan,l ' vu vers 1E .1. Le Pa aIS,

1 à gauche,A l'arri ère-p an, "N cl Ouest. .. vu vers le or - . résargonique .2. L, P,I,,,, d'Ishtar et qu,n"t PIn l '917)
temple . 1" Il française du an J• (Photos auta lO
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Au premier plan, quartier présargonique.
(Photo aviation française du Levant, 1935)
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1. Avant le commencement de la fouille .

2 . Dégagement du secteur de la salle du tr ône.

CHANTIER DU PALAIS
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2. Le grand port ail , vu du N.-N.-Est.

PORTAIL DU PALAIS
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(Raymond Duru, architecte)
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1. Pierre de seuil est. 2 . Pierre de seuil ouest, inscrite au nom de Enim-Dagan.

CRAPAUDINES DU GRAND PORTAIL

~



1. Avant-cour 154, porte 154-152.

2. Couloir t ya, entre avant-cour 154 et cour ql Cà droite) .

SECTEUR AU SUD DU PORTAIL

XIII



1. Pierre de seuil, angle ouest de la porte 154-152. 2 . Coffre de fondation , angle est du couloir 1)2 .

~
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SECTEUR AU SUD DU PORTAIL



1. Salle de bains 1 53.

2. Cuisine 167, vue vers le Sud. Dans le fond, cour 13 I. 3. Les fourneaux de la cuisine 167.

SECTEUR AU NORD-EST DU PORTAIL ~



XVI

1. Salle 162, aux jarres. En arrière , couloir 152; à gauche, cour 131.

2 . Deux des jarres de la sall e 162 .

SALLE AUX JARRES



SECTEUR AVEC INSTALLATIONS TARDIVES, AU NORD-OUEST

1. Installations tardives, vue d'Est en Ouest.

De bas en haut , salles E, F, G, H, r, J, K.

2. Salle B, avec niveaux superposés. Vue de l'Ouest.

3. Salle B, avec niveaux su perposés. Vue de l'Est.
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1. Vue d'ensemble vers le Sud. A gauche et de bas en haut,

salles A, B, C, D, E.
2. Salle C, vue de l'Est, avec niveaux superposés.

? - ~~~~" -'_. -" .

-,

-- ~ - '-:'~. ~ - >._~~;..

.~~>=: ~~~~:~~-
""-- - - - ~

3. Salle de bains, F. 4. Salle de bains, I.

SECTEUR AVEC INSTALLATIONS TARDIVES



1. Cour 13r , vue vers le Sud . Dans le fond, salle d'audience 132. 2. Cour 13 t , portail et escalier de la salle d'audience 132.

a. Cour 131, côté est. 4. Cour 131, côté ouest. Au-delà du mur, cour 106.

X
GRANDE COUR 131 ~



1. Le bassin de la cour. En arrière, portail et escalier de la salle d'audience 132.

"~." 1

~~EK~~
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2. Bassin de la cour, vu vers l'Est.

3. Zone occidentale de la cour.

><
X

GRANDE COUR 131



1. Le coffre de pierre, avec son couvercle .

2. La base du coffre.

3. La base du coffre.

GRANDE COUR 131 >:
~



XXII



PALA IS_ COUR 106
PORTE NORD

V UE DE LA C OU R 106 TABLE AU OU EST
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COUR 106
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V U E DU PASSAGE

~I~ 1 2.$.

PLAN AU NivEAU B

Plan de la porte

(Raymond Duru, architecte)
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1. Vue générale de la cour, du Nord-Est.

3. Détail du grand portail nord . Piédroit ouest.

2. Le grand portail nord.

4. Cour 106 et vue sur la salle 64 au podium.

~
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COUR 106



1. Angle et secteur nord-ouest. 2. Angle nord-est.

:3. Angle sud-est et bassin. A droite, portail 106-64 .

COUR 106

4. Le bassin.
x
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XXVI

1. Vue d'ensemble de la salle et des jarres. Contiguë, la salle 115.

2. Les jarres du socle ouest.

SALLE 116. LE CELLIER.



1. Le podium vu de la cour 106.

2. Le podium. Vue d'ensemble, de l'Ouest.

SALLE 64 AU PODIUAf

XXVII



1. Vue à travers l'enfilade des portails et la salle 62. 2. Vue à travers le portail 63-65. Dans le fond, la tribune 66.

~
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SALLE DU TRONE 65



1. Vue vers l'Est. Tombe assyrienne, presque en surface
dans l'axe du portail de la tribune 66 .

2 . La salle du trône en cours de dégagement.

SALLE DU TRONE 65

XXIX



xxx

1. Salle du trône, vue vers l'Ouest, de la tribune 66.

2 . Salle du trône, vue vers l'Ou est. Base du trône. Portes vers 63 et 62.

SALLE DU TRONE 65



1. Salle du trône, vue vers l'Est, avec la tribune 66.

2. Escalier de la tribune 66. Au pied, bases de statues.

SALLE DU TRONE 65 ET TRIBUNE 66

XXXI



XXXII

2. Coffre de la pierre de seuil, de la porte ouest . 3. Coffre et pierres de seuil, de la porte est 65-64 .

1. Pierre de seuil de la porte ouest, 65-64.

SALLE DU TRONE 65



1. Emplacement de foyer. 2. Emplacement de foyer.

3. Canalisation et puisard.

SALLE DU TRONE 65

4. Canalisation, puisard et regard.
>::
>::
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1. Socles de statues au pied de l'escalier de la tribune.

3. Coffre de fondation sous la tribune 66.

2. Marches de l'escali er de la tr ibun e 66. Coffrets in situ.

4. Coffre de fondation sous la tribune 66.

x
X
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SALLE DU TRONE 65 ET TRIBUNE 66



1. Salles 81 et 82, vues vers l'Ouest.

3, Couloir 65-81 et porte murée "ers cour 87.

2 . Salles 81 et 82 avec canalisation sous le dallage.

4. Podium de la salle 8 r , vers l'Est.

XXX\'

SALLES 81 ET 82



XXXVI

1. Salle 80. Vue vers l'Est.
Au premier plan, salle 79.

2. Salle 78. Grande jarres, in situ.

3. Salle 78. Grandes jarres in-situ, vues de la porte 63-78.

SALLES 79, 80 ET 78



1. Salle 107. Bassin en briques et plâtre.

XXX\lI

2. Débouché (cour 106) du bassin

de la salle 107.

3 . Détail de la canalisation souterraine

(salles 81-82).

BASSIN ET CANALISATIONS



XXXVIII

1. « Cour bleue» 3 i , vue vers le Nord.

2. « Cour bleue» 3 r , angle nord-ouest avec décoration murale.

APPARTEMENTS PRIVÉS. LA « COUR BLEUE



1. Le jeu de palets.

2. Plinthe en faux marbre à la porte 31-34.

APPARTEMENTS PRIVÉS. LA «COUR BLEUE»

XXXIX



XL

1. Chambre de la reine, 43, avec décoration murale.

2. Salle de bains, 45, aux deux baignoires. A gauche,
cc chauffe-bain» en céramique.

APPARTEMENT DE LA REINE, 43-45



1. Le couloir 23. Dans le fond, bancs de l'école 24.

2. Vue d'ensemble des deux écoles, vers le Sud-Est.

3. L'école 24, vue vers le Sud-Ouest.

LES ÉCOLES :><
C



1. L'école 24, vers le Sud-Est . Bancs et barcasses.

3. Bancs de l'école 24.

2. Ouvriers assis sur les bancs .

4. École 25. Dans le fond, à droite, porte 25-24.

>.:
C

LES ÉCOLES



1. Eofil ade de portes . Vue prise de la salle 55, vers les sal.les 8, 9 et 2 . 2. Enfil ade de portes. Vue prise de la salle 108, vers les salles 107, 54 et 5) .

PORTES DU PALAIS
><
~



1. Enfilade de portes. Vue prise de la salle 9, vers les salles 8, 55,
avant l'ouverture, dans le fond, de la porte 55-106.

2. Enfilade de portes. Vue prise de la salle 16 vers la salle 17.
Dans le fond, porte murée 17-8.

~
r
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PORTES DU PALAIS



1. Vue générale vers le Nord. Le quartier en cours de fouilles.

2. Cour 15. A l'arrière-plan, portes vers [9 et [6.

QUARTIER DES fONCTIONNAIRES

XL\"



1. Vers la salle de bains 7, par les pièces 14 et 12 .

3. Les deux baignoires et les w.-c.

2. Salle de bains, vue du haut.

4. Une baignoire et le bas de la cheminée d'angle (à droite).

>oc:

~

SALLE DE BAINS 7



Cour r , vue du haut, vers le Nord-Ouest.

~ . Cour 1, vue du bas , vers l'Ouest.

COUR 1 DE L'INTENDANT

XLVII



1. Chambres 5 et 6, vues de la cour 1.

2. Charnbre j avec placard mural.

3. Chambre 4 avec cheminée d'angle. Jarres in situ.

><
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CHAMBRES A L'OUEST DE LA COUR 1



1. Salle 77. Effondrement de la terrasse.

2 . Salle de bains 77 , vue du haut.

CHAMBRES AU SUD DE LA COUR 1

XLIX



L

1. Fours de la cour 70. Vue vers l'Est.

2. Four d'angle.

COUR 70 AUX FOURS



1. Porte de la salle 74 vers la cour 70.
On aperçoit l'arche d'un four.

3 . Salle 69 . Placards de la paroi ouest.

2 . Salle de bains 72. Paroi du fond , porte 72-73 .

4 . Salle 69. Emplacement de baignoire

et placard. paroi est .

LI

CHAMBRES SECTEUR SUD



LII
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1. Départ de la voie processionnelle

de la cour 13 1 vers sanctuaires 149-15°.

3. Montée processionnelle et escalier 145-146.

2. Montée processionnelle et
enfilade de portes 144-145.

4. Aboutissement de la voie processionnelle, cour 148.

VOIE PROCESSIONNELLE, SECTEUR ES Je



RÉGION DES SANCTUAIRES. SECTEUR EST

1. Escalier 146- 147, au terme de la voie processionnelle.

3. Zo~e érodée au sud-est de la cour 148.

2. Escalier vers la salle 151.

4. Angle sud-est de la cour 148. A gauche, porte de la salle 149.

s
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1. Salle 149. En A, pierre de seuil ; en B, coffre de fondation. 2. Salle 149. Coffre de fondation.

3. Salle 149 . Pierre de seuil. 4. Salle 1 so, au podium . Dans le passage, porte calcinée, effondrée.

SANCTUAIRES 149-150



1. Le podium et la porte effondrée.

2. Le podium et ses deux niveaux.

SALLE 150 AU PODIUM



LVI

1. Coulo ir 68, vers le Sud.

3. Appel d'air en face de l'escalier 68-117.

2. Escalier et porte ouvrant sur r 17.

4 . Appe! d'air dans le mur du couloir.

COULOIR 68.



.~ 't: : .\ '-
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1. Magas in 122.

3. Ateliers 216-217, vue vers l'Ouest.

2. Atelier 217, vue vers l'Ouest.

4. Atelier 21S, vue vers l'Ouest.

LVII

MAGASIN ET ATELIERS



-::.'-~~...~ .- ~- ~.

1. Vue d'ensemble du secteur sud-est.
Au premier plan, salles 124, 117, 122.

2. Salle 22 r , avec jarres in situ.

r-
~

3. Atelier 216. Foyers avec charbon in situ. 4. Atelier 216, partie ouest.

SECTEURS SUD ET SUD-EST



1. Cour 87 avec trous de chaînages. Vue vers le Nord .
A gauche, magasins.

3. Salle 104. avec remaniements, vers le Nord .

2. Magasins (86-98), couloir (99-99bis) . secteur ouest.

4. Salle 104, avec remaniements, vers le Sud.

SECTEUR SUD-OUEST r'

X



1. Enceinte est, vue vers le Nord.

2. Enceinte est, vue vers le Sud. 3. Entrée du « garage », à l'angle nord-est.

t'""'
~

SECTEUR EST



' ~. ~ . 1 d est de J'enceinte. Vers le Nord.1. Ang e su -

é Vers le Sud.2. L'enceinte avec ses deux tats ,

ENCEINTE SUD-EST

LXI



1. Salle S.

2. Escalier de la salle 231.

3. Salles 228, 229, 230, 23I.

r'
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SECTEURS EST ET SUD



1. Salle 212. Sous les tôles ondulées, salle 220. 2. Secteur sud (vers le Sud-Ouest).

3. Secteur sud (vers le Nord-Nard-Est).

SECTEUR SUD

4. Secteur sud, salle 258. r-

â



1. Escalier de pierre, contre l'enceinte nord. 2. Grand puits, en pierres et briques, contre l'enceinte nord .

r
X
~

SECTEUR NORD
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