


During the three campaigns which took place
between 1991 and 1993 on the site of Dura-Europos,
thanks to the increasing of its funds, the French-Syrian

Expedition in Dura-Europos has been substantially
reinforced, the scope of the archaeological researches has
been enlarged and the restauration works received a new
impulse. Aside the fieldworks of the Strategeion and the
fortifications on which the French-Syrian expedition
worked since its creation, new archaeological operations
have been opened on formerly excavated temples
(Zeus Megistos, Azzanathkona) and on an unexplored area
in the centre of the town, i. e. on the main street and on a
block which lays on its southern side. In the same time, a
series of studies were conducted on the fortifications, on
the dwellings and on the material, while the restauration
of the Strategeion and of some other monuments went on
actively.

This publication is edited as a volume of the
Historical and Archaeological Collection (BAH) of the
French Institute of Archaeology in the Near East (IFAPO).
However, in order to underline the continuity with the three
more limited previous publications which could take place
in the journal Syria, the present book has been issued as
the IVth tome of Doura-Europos Etudes.

As the former issues of Doura-Europos Etudes, this
volume is composed of three main parts. In the first part
one could find aseries of articles devoted to the assessment
of the results of the fieldworks conducted during the three
campaigns concerned here. In the second part, are gathered
some studies about the finds coming from the diggings
and some techniques concerning mainly or partially the
site of Dura-Europos. Last, the third part is dedicated to
studies concerning the his tory of the works in Dura
Europos through the archives ofthe first two expeditions.
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AVANT-PROPOS

Au cours des trois campagnes qui se sont deroulees

entre 1991 et 1993 surle site de Doura-Europos, laMission

Franco-Syrienne de Doura-Europos (MFSDE) ayant enfin

beneficie des moyens necessaires a la realisation des

objectifs qu'elle s' est assignes, I' equipe scientifique a pu

etre notablement renforcee et les recherches ont pu etre

diversifiees avec un effectifsuffisant d' ouvriers. Les resultats

de lafouille et de la rehabilitation du site ont ere ala mesure

de l'investissement. A cote des chantiers tels que le palais

du Stratege et les fortifications, sur lesquels la MFSDE avait

travaille depuis sa creation, de nouvelles operations

archeologiques ont ere lancees sur des temples deja fouilles

(Zeus Megistos et AzzanathkOna) et sur une zone restee

encore intouchee au centre de la ville, dans la rue principale

et sur l'ilot situe au sud. Dans le meme temps, une serie

d' etudes ont ere menees sur lesfortifications, sur les maisons

et sur le materiel, cependant que la restauration du palais

du Stratege et d'un certain nombre de monuments a ere mise

en teuvre de maniere decisive.

Des lors, le nombre d' articles figurant dans ce

volume etant devenu trop important, il n'bait plus question

de publier cet ouvrage dans le cadre de la revue Syria,
comme cela avait ete le cas pour les precedents recueils.

C' est pourquoi la presente publication est editee dans

la collection de la Bibliotheque Arch eolo g ique et

Historique (BAH) de l'lFAPO. Mais, pour bien marquer la

continuite avec les trois premieres livraisons, nous avons

decide de designer cette publication comme le tome IV

de la serie.

1 - L'Unite Mixte de Recherche (UMR) n? 126 «Archeologies d'Orient et
d'Occident» (AOROC) est dirigee par M. C. Peyre. Le Programme 126-9
«Archeologie urbaine de I'Orient hellenise» (AURORHE) a pour
responsable M. P. Leriche.

Par sa structure, ce tome IV des Doura-Europos Etudes

comporte trois parties a l'image de chacun des recueils deja

parus. On trouvera done dans la premiere partie une serie

d' articles presentant les resultats des travaux de terrain des

trois campagnes de la periode 1991-1993. Dans la deuxieme

partie figure un certain nombre d'etudes portant sur le
materiel ou sur des techniques concernant totalement ou

partiellement le site de Doura-Europos. La troisieme partie,

enfin, est consacree a des travaux portant sur l'histoire des

recherches a Doura-Europos a travers les archives des

missions precedentes.

La realisation d'une telle publication represente une

tache considerable qui implique un veritable travail

d'equipe. Celui-ci a ete conduit dans Le cadre de l'UMR

126 du CNRS-ENS, au sein du Programme AURORHE 1,

dontfont partie les deux editeurs de ce volume. Ont collabore

ala mise au point de cet ouvrage, outre I'equipe editoriale

de l'IFAPO, M. M. Al-Maqdissi, pensionnaire scientifique

a l'IFAPO, pour les traductions arabes, M. F Ory,

dessinateur a l'UMR 126 et M'" H. David, informaticienne,

pour la plus grande part de la cartographie informatisee. A
tous no us exprimons notre sincere reconnaissance,

Nous tenons eg alement a remercier vivement

MM. F Villeneuve et J.-M. Dentrer, ancien et actuel

directeurs de 1'1FAPO ainsi que M'" S. Matheson, Curator

dufonds Dura aI' Universite de Yale, pour son aide dans les

recherches sur les archives de la mission americana
francaise et pour nous avoir obligeamment fourni la

documentation photographique des fouilles anciennes 2,

Paris, mars 1997. P L. et M. G.

2 - Rappelons que les recherches concernant Ie site de Doura-Europos ont
ete entreprises en pleine collaboration avec l'Universite de Yaleavec laquelle
a ete etabli un accord de co-edition des resultats des fouilles menees sur les
monuments anciennement degages et restes inedits 11 ce jour.
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1. BILAN DES CAMPAGNES 1991-1993
DE LA MISSION FRANCO-SYRIENNE
A DOURA-EUROPOS

Pierre LERICHE *
et

As'adAL-MAHMOUD **

The French-Syrian Expedition in Dura-Europos could afford to extend
its activities in the archaeological investigation and preservation of the
site, according to its program, thanks to the increase in funds received
during the three campaigns 1991-1993. That means the work continued on
the fieldworks set up since the creation of the Expedition: western
fortifications (Palmyrene gate, secondary gate) - which appear to have been
built in the middle of the 2nd c. B. C., and in front of which the remains of
the 256 battle-field have been discovered -, and the Strategeion the
excavations of which, linked with a large project of renovation, enlightened
the different construction phases of the northern part of the building.

At the same time, new fieldworks have been opened. The main street,
cut by a trench to check the different modes of setting up the hippodamic
town, gave a stratigraphic sequence of soils which confirms the dating of
the creation of this part of the town in the middle of the 2nd c. B. C. In the
block which lays on the southern side of the street, a colonaded room was
discovered with a cultic bas-relief of palmyrene type. The Zeus Megistos
temple has been partially cleared in the perspective of its publication which
is going on and in the Expedition house courtyard remains of domestic
settlements dating after the storm of the town by the Sasanians have been
found.

During these campaigns, studies have beerr'mainly devoted to the
realisation of a computerized file of the formerly dug up houses, of the
ceramic finds and of the building techniques of the stone fortifications.

L'ACTIVITE DE LA MISSION
FRANCO-SYRIENNE

Depuis sa creation en 1986 jusqu'en 1990, la Mission

franco-syrienne d'Etude archeologique et de Rehabilitation

du site de Doura-Europos a consacre ses efforts aun double

objectif:
- la reprise de letude archeologique du site I qui

conceme en priorite les monuments anciennement mis au

jour, dont la plupart n'ont fait l'objet que de rapports

provisoires et dont certains merne sont absents des

publications ;
- la rehabilitation du site en sauvant de la ruine les plus

menaces des edifices laisses a l ' abandon depuis un

demi-siecle.
Au cOUfS de ses cinq premieres campagnes, la Mission

* - Directeur francais de la MFSDE.
Directeur de recherche au CNRS, Paris.

** - Directeur syrien de la MFSDE.
Directeur du rnusee archeologique de Deir ez-Zor.

I - Rappelons que plus d'un quart de la surface de la ville antique a ete
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franco-syrienne ne disposait encore que de moyens Iimites.

Les travaux avaient alors ete essentiellement consacres a
I' etude et ala consolidation de deux ensembles monumentaux

remarquables dont certaines parties se sont effondrees depuis

la fin des travaux de la mission de Yale: le palais du Stratege

et l'enceinte de la ville. Bien que tres largement degages par

les missions precedentes, ces ouvrages, qui figurent parmi

les plus anciens du site, ne sont connus que par de rares

informations ou par une publication partielle et attendent

encore une veritable publication 2. Des nettoyages et des

sondages y ont done ete pratiques afin d'en realiser l'etude

archeologique, cependant que certaines maconneries

fragilisees par la fouille, comme les restes de la facade nord

du palais du Stratege ou la tour sud-ouest de l'enceinte, ont

fait l'objet d'importantes operations de consolidation.

degage, d'abord par la mission francaise dirigee par F. Cumont (1922-24),
ensuite et surtout par la mission de l'Universite de Yale dirigee par
M. I. Rostovtzeff (1928-37) en association avec I' Academic des Inscriptions
et Belles-Lettres .
2 - Ces publications mettront egalernent a profit I' abondante
documentation qui figure dans les archives de l'Universite de Yale.



2 Pierre LERICHE et Asad AL-MAHMOUD

En dehors de ces deux grands chantiers, un certain

nombre d' operations de verification ont ete conduites sur

d' autres monuments tels que le palais de la citadelle, le palais

du Dux Ripae et l'ilot B2, des sondages stratigraphiques ont

ete ouverts dans la rue du rempart ouest, cependant qu'une

serie de consolidations ponctuelles ont ete realisees sur divers

monuments du site. En 1989, une grande tranchee a ete

ouverte dans la rue principale en vue de resoudre le probleme
des modalites de la mise en place et de l' evolution de cet

axe directeur de I'urbanisme hippodamien.
Dans le meme temps, des propositions de rehabilitation

monumentale du palais du Stratege ont ete elaborees en
etroite association entre specialistes de la restauration et

archeologues afin d' obtenir un resultat satisfaisant sur le plan
de la stabilite des parties concernees tout en respectant
strictement l'authenticite archeologique de celles-ci 3.

Apartir de 1991, grace a un financement accru, I' equipe
de 1a MFSDE a pu etre etoffee, les moyens de travail sur le
terrain ont ete augmentes et I'action de la mission s'est
diversifiee,

Au cours des trois annees d'activite (1991-93) qui font
I'objet du present volume, les etudes et les operations
archeologiques engagees sur le palais du Stratege et sur les
fortifications ont ete poursuivies et meme elargies, debordant
en plus d'un point les limites des anciens chantiers de la
mission arnericano-francaise. La tranchee sur la rue
principale a ete poussee jusqu'au sol vierge et, dans son
prolongement, un grand chantier a ete ouvert dans I'Ilot M5
qui borde la rue au sud, c'est-a-dire pour la premiere fois
dans un secteur non fouille par nos predecesseurs,

De plus, deux nouvelles operations d' exploration
archeologique ont ete engagees sur des monuments
egalement anciennement fouilles et dont la publication reste
encore a realiser : le temple de Zeus Megistos et Ie temple
d' Azzanathkona,

Parallelement aces travaux, l'etude des techniques de
construction des fortifications a ete poursuivie, cependant

3 - Les principes de l'activite de la Mission franco-syrienne et les resultats
obtenus dans ces deux domaines au cours de ses cinq premieres annees
d'activite ont ete publies dans les trois volumes precedents de Doura
Europos Etudes I (1986), II (1988) et III (1990).
4 - Les principes generaux et les modalites d'application adoptes pour la
rehabilitation du palais du Stratege ont ete largement presentes par
B. MOUTON, «La rehabilitation du site de Doura-Europos», DEE III,
p.29-48.
5 - Rappelons que les campagnes de la MFSDE sont financees
conjointement par la DGRCST du ministere francais des Affaires etrangeres
et par la Direction generate des Antiquites et Musees de Syrie. Le suivi
scientifique de ces campagnes a ete assure dans Ie cadre du Groupement de
Recherche 951 du CNRS, «Nouvelles recherches a Doura-Europos», dirige
par P. Leriche.
Nous tenons a remercier ici M'" M.-P. de Cosse-Brissac et M. Y. Saint
Geours, Directeurs successifs des Sciences humaines a la DGRCST,
MM. J. Leclant et G. Vallet, Secretaires de la Commission consultative des
Recherches archeologiques, MM. A. Bahnassi, 'A. Abou Assaf et
S. Mouhesen, Directeurs generaux de la DGAMS, M. 'A. Bounni, Directeur

qu'un important fichier informatise sur l'etat actuel des tres
nombreuses maisons deja fouillees a ete constitue a partir
d'un examen systematique des donnees du terrain. Quant au
materiel recueilli au cours des fouilles, il a enfin pu etre
traite comme il convient et faire l'objet d'un
classement approprie,

L' elan nouveau impulse aux operations des premiers
chantiers et la diversification des recherches se sont reveles
des plus fructueux. Si bien qu'on peut dire qu'aujourd'hui
I 'histoire du site se presente de maniere tres differente par

rapport aux donnees anciennes. De plus, fait non negligeable,
les fouilles ouvertes sur les nouveaux secteurs ont fourni un
lot de decouvertes qui enrichissent I' image de la civilisation

de la cite.
Enfin, dans le domaine de la rehabilitation du site,

I' action de la mission au cours de cette meme peri ode a
permis de nettoyer et sauver de la ruine nombre de parties
d'edifices dont les fondations avaient ete sapees par le
ruissellement et de mener a bien la premiere etape du grand
projet de reconstruction partielle de la remarquable facade a
bossages du palais du Stratege 4.

Dans cette presentation de l' activite de la MFSDE de
1991 a 1993, nous ferons d'abord un rapide tableau du
deroulement de chaque campagne en nous contentant de
mentionner les conditions dans 1esquelles celle-ci s'est
deroulee et de ne decrire 1esdifferentes operations de chantier
que de maniere tres breve, puisque ces travaux seront
regroupes et exposes plus amp1ement, chantier par chan tier
(voir supra Ie plan du site).

DESCRIPTION DES CAMPAGNES 5

LA CAMPAGNE DE 1991

Prevue pour Ie printemps, 1a campagne de 1991 a dtt
etre reportee a I' automne de 1a meme annee en raison de 1a
crise du Koweit 6 Concue comme une saison d'etude, cette
campagne devait faire une large part aux releves de terrain

de I' Archeologie ala DGAMS, MM. M. Khalaf etA. Misto, Directeurs de
la Restauration ala DGAMS, MM. A. Tchemia et M. Gras, Sous-Directeurs
scientifiques des Sciences humaines au CNRS.
NOllS remercions egalernent MM. G. Delanoue et J. Langhade, Directeurs
de I'Institut francais d'Etudes arabes de Damas et MM. F. Villeneuve
et J.-M. Dentzer, Directeurs de I'Institut francais d' Archeologie du
Proche-Orient, qui nous ont manifeste leur soutien actif.
6 - Cette campagne s' est deroulee du 20 aout au 3 octobre. La composition
de l'equipe, dirigee par P. Leriche et A. Al Mahmoud, etait la suivante :
Bechar Al Kater, architecte, musee de Deir ez-Zor ; Anny Allara, Docteur
en archeologie, Universite de Turin; Philippe Allart, architecte DPLG,
Universite de Lyon II ; Emmanuelle Capet, eleve a I'Ecole Normale
Superieure, Paris; Mathilde Gelin, etudiante en DEA, Universite de Paris I ;
Maya Gharbi, etudiante en these, EPHE ; Benjamin Mouton, architecte en
chef des Monuments historiques ; Patrick Nogues, dessinateur,
ceramologue ; Jean-Baptiste Yon, eleve al'Ecole Normale Superieure, Paris.
Les releves archeologiques ont ete executes par P. Allart assists par
B. Al Kater et en partie par P.Nogues. Les etudes en vue de la conservation
du palais du Stratege ont ete realisees par B. Mouton.



Vue generate de la facade du palais du Stratege alafin de la campagne de 1991. Mise en
evidence de la degradation de la fondation de la partie centrale de la facade et de la structure
des remblais. Au pied de cette facade, lafouille d'une piece de maison et Ie sondage au pied
de I'angle nord-ouest du palais. Vue vers Ie sud.

Fig. I
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a contraints alimiter Ie travail
au degage ment, sur toute la
largeur de la rue, de la surface
du sol de rue bien empierre
qui etait apparu I' an nee
precedente au nord de la
tranchee II Le materiel
contenu dans les differentes
recharges de la rue est
apparemment relativement
ancien et la cerarnique
recueillie sur Ie sol de la rue

._ ernpierree peut etre datee du
Il" siecle avo n. e.

Dans la maison qui
s' etend au sud de la tranchee,
Ie sondage ouvert I' annee
precedente a ete developpe
vers I'ouest jusqu'a la porte
du dernier etat afin de mieux
mettre en evidence Ie sol qui
lui est associe.

et aux etudes de materiel. Cependant l'absence de plusieurs
participants prevus 7 remplaces par de nouveaux membres 8

nous a conduits a renoncer a une partie des etudes
architecturales qui devaient etre menees sur les fortifications
et Ie palais du Stratege et aretarder certaines operations de
fouille, cependant qu'une part plus grande etait donnee aux
travaux de nettoyage, ala preparation des publications avenir
et ala mise au point definitive du projet de restauration de la
facade nord du palais du Stratege.

Fortifications
Les recherches concernant les fortifications se sont

concentrees sur les abords de la porte de Palmyre v avec Ie
nettoyage des fouilles pratiquees par la mission de Yale a
I'aboutissement de la rue principale de la ville et sur la route
exterieure aI' avant de la porte. C' est alors egalement qu' ont
ere entames, au nord du batiment, Ie degagement, l'etude et
la consolidation du grand glacis de brique crue qui protegeait
la porte al' epoque romaine et dans lequella mission de Yale
avait pratique une grande tranchee 10

Rue principale
Dans la tranchee de la rue principale, l' absence du

fouilleur qui en avait assume la responsabilite en 1990, nous

7 - Jean-Claude Bessac, Yves Baudouin, Nikos Christodoulides, Catherine
Saliou, retenus par d'autres obligations, et Francoise Alabe victime d'un
grave accident I' annee precedente,
8 - E. Capet, M. Gelin, M. Gharbi, P. Nogues et J.-B. Yon.
9 - Cette annee, J.-c. Bessac, absent, n'a pu poursuivre son enquete sur les

izotB2
Cet Hot, dont Ie plan tres particulier echappe au

quadrillage de l'ensemble du site a ete presente comme l'un
des plus anciens de la ville. Une serie de coupes et de releves
de details ont ete executes sur les fondations des
constructions et les niveaux de circulation afin d'etablir
l' evolution chronologique de ce quartier.

Palais du Stratege
Au palais du Stratege, la recherche archeologique a vise

acompleter nos informations sur les facades nord et ouest
du batiment et plus particulierement sur la zone situee en
contrebas de celles-ci : enlevement des blocs et remblais
ecroules au pied des facades, degagement partiel de pieces
d'habitation au nord-est 12 et ouverture d'un sondage destine
aretrouver les restes eventuels d'un contrefort au pied de
l'angle nord-ouest 13 Ces diverses operations n'ont pu etre
achevees au cours de cette campagne (fig. 1).

Materiel
La construction d'un nouveau tessonnier par la DGAM

de Syrie devait nous donner enfin les moyens de mettre en
ordre Ie materiel ceramique, premiere etape d'une etude
systematique appelee aservir de base de reference pour toute

techniques de construction de I'enceinte urbaine en pierre de taille.
10 - Chantier dirige par P. Leriche, M. Gharbi et M. Gelin.
II - Chantier dirige par M. Gharbi et M. Gelin.
12 - Chantier dirige par A. Al Mahmoud, E. Capet et I.-B. Yon.
13 - Chantier dirige par M. Gharbi.
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la region. Malheureusement, l' absence de F.Alabe a entrave

la poursuite de l' etude prevue dans cette saison. La

ceramique issue des sondages des annees anterieures a

cependant ete dessinee 14 en partie afin d'en faciliter et

accelerer l' etude.

Signalons egalement la decouverte, dans une partie de

la sape de la tour 14, de quelques vases en ceramique

commune provenant d'une fouille clandestine ancienne. Un

bloc de gypse orne d'un buste d' Artemis d'un type bien

connu, malheureusement tres use, a egalement ete trouve

dans une fouille clandestine proche de la meme tour (fig. 2).

Fig. 2 - Bloc de djousse moule dit "voussoir: avec
representation d'un buste d'Artemis.

14 - Par P. Nogues,
15 - La campagne de 1992 it Doura-Europos a eu lieu du 3 mars au 2 maio
La composition de I'equipe etait la suivante :
Membres ayant participe a fa campagne de 1991 ou a des campagnes
anterieures aDoura-Europos :
P.Leriche ;A. Al Mahmoud; P. Allart ; J.-c. Bessac, ingenieur de recherche
au CNRS ; E. Capet ; Susan Downey, professeur it l'Universite de Los
Angeles-UCLA; M. Gelin ; P. Nogues ; C. Saliou, professeur agrege
stagiaire it Ivry ; J.-B .Yon.
Nouveaux membres :
Jeanine 'Abdul Massih, etudiante en these, Universite de Paris I; Yves
Baudouin, topographe-dessinateur it l'IFAPO ; Gennadi Kochelenko,
professeur, Universite de Moscou, Directeur de la section antique de
l'Institut d' Archeologie de l' Academic des Sciences de Moscou ;
Vassif Gatbov, Docteur en archeologie, chercheur, Institut d' Archeologie
de l'Acadernie des Sciences, Moscou ; Ghassan Nasrallah, ingenieur civil,
responsable de la restauration de la region de Damas, D.G.A.M ;
Emmanuelle Sibue, etudiante, Ecole d'architecture, Lyon.
N' ont pu participer afa campagne:
F. Alabe, ancien membre de I'Ecole d' Athenes, Maitre de conferences it
l'Universite de Reims, pour cause d'obligations professionnelles et d'un

LA CAMPAGNE DE 1992

La campagne de 1992 aDoura-Europos sest deroulee
de maniere habituelle aux mois de mars et davril ". En
principe, cette saison aurait dli voir la realisation de la grande
operation de rehabilitation de la facade nord du palais du
Stratege mise au point au cours de I'annee precedente,
Malheureusement, faute de financement, celle-ci a dtt etre

reportee al'annee suivante et l'ensemble du dossier de la
restauration du palais du Stratege a ete laisse en sommeil 16.

Cette situation imprevue nous a amenes a accroitre

l' importance des efforts consacres aux operations
archeologiques et aux etudes sur les techniques de

construction des fortifications en pierre, sur la ceramique et
sur le fichier informatise des maisons 17.

Les recherches archeologiques ont ete consacrees ala
poursuite des travaux sur les fortifications et sUIle chantier
de la rue principale, cependant qu'un nouveau chantier etait
ouvert au temple de Zeus Megistos 18 Cette campagne s'est
revelee remarquablement fructueuse dans tous les domaines
et a fourni un abondant materiel, en particulier ala porte de
Palmyre et dans le secteur de la rue principale.

Les fortifications
La fouille des fortifications a de nouveau ete consacree

al' etude de la porte de Palmyre avec la recherche d'indices
sur la date de construction de l'edifice et I'etude des divers
amenagements dont celui-ci a ete l'objet, aussi bien du cote
de la ville que Ie long de sa facade externe. Parallelement,
l' enquete sur les techniques de construction de l' enceinte a
ete poursuivie dans la partie nord de la ville.

L'exploration archeologique de la porte de Palmyre a
donne lieu atrois operations :

etat de sante encore fragile; A. Allara, pour cause d'avancement de la date
de soutenance de sa these; B. Al Kater, pour mission d'urgence.
B. Mouton, concepteur du programme de sauvetage des facades du palais
du Stratege, a renonce it sa participation it la campagne en l'absence de
mise en ceuvre du projet au cours de cette annee.
Au cours de la campagne de 1992, une partie des membres de la mission a
pu participer au colloque international de Palmyre sur «Palmyre et la Route
de la Soie», A cette occasion, Ie programme de sauvetage des inscriptions
et fragments sculptes de Doura-Europos a ete inscrit par I'UNESCO comme
projet associe au Programme d'Etude integrale des Routes de la Soie, avec
l'appui de MM. D. Diene, responsable du «Projet des Routes de la Soie- it
I'UNESCO, et J. Leclant que nous remercions vivement.
16 - Toutefois, dans la perspective des operations de conservation du palais
et de presentation de I'ensemble de la zone, un releve topographique de la
partie nord du palais et de tout Ie secteur situe en contrebas de la facade
nord (carrieres, maisons) a ete realise par Y. Baudouin.
17 - Par C. Saliou seule cette annee, en I' absence de A. Allara .
18 - Sous la direction de S. Downey, specialiste de I' architecture religieuse
mesopotamienne, dans Ie cadre de la collaboration de la mission avec les
Universites de Los Angeles et de Yale.
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Fig. 3 - Enlevement des deblais aI'avant de fa porte de Palmyre. Vue vers Ie sud-ouest.

- dan s Ie bat iment lui-rneme, un sonda ge a ete ou vert

sur les fond ations de la tour sud , qu i ont ete etudiees et ont

liv re un materiel ceramique remontant au milieu du IIesiecle
avon. e. 19 ;

-aI' inter ieur de la ville , le nettoyage parti el des fouilles

de Yale , effectu e enl991 dans la rue prin cipale au contact

de la porte, a ete developpe a toute la largeur de la rue et

merne pousse sous la forme d'un sond age dans la rue du

rempart nord . Ces o pe rat io ns ont m is en lurnie re la

contern porane it e de la constructi on de la porte avec
I'etablissement du premier sol de la rue principale 20;

-al'exterieur de la ville, les travaux se sont poursui vis

au nord de la porte sur Ie glacis rom ain qui a ete largement

degage et a fait I' obje t de mesures de prot ection . Par la suite,

la zone situ ee al'avant de la facad e ayant ete debarra ssee au

bulldozer d'une partie des debl ais anciens qui I' enn oyaient ,

Ie degag ement du glacis a ete pour suivi a I' ouest et, dans
une moindre mesure, au sud (fig. 3).

..... r

La fouille mene e a l' Interieur meme du glacis a fait

appa raitre, al' avant de la tour nord de la porte, les ves tiges

d' une avant-cour construite devant Ie batiment et les vestiges

d 'une voie d'acces ala ville, orientee vers Ie nord -ouest. Le

long de la facad e de la tour sud, les travaux ont rnis en

evidence Ie trac e de la canalisation qui traver se la porte et

fait un coude vers Ie sud 21

La decouverte la plu s remarquabl e est ve nue de

l' e lar gisse rnent du cha ntier ver s I' ou est, dans I' ax e de

I' ou verture de la porte, OU, a une faible profondeur, est

apparue une couche epaisse de cend res melee d'un impo rtant

mate riel de guerre qui constitue les restes enc ore en place

19 - Chantier dirige par G. Kochelenko et V. Gaibov,
20 - Chantier dirige par P, Ler iche, G. Kochelenko et V. Gatbov.
2 1 - Chant ier dirige par M. Gel in et J. 'Abdul Massih.

de l' assaut livre contre la porte de la ville par les armees

sass anides en 256.

Le chantier de la rue prin cipale 22

Dan s la tranche e de la rue principale, l 'enlevernent du
sol rouge ernpierre degage en 1991 a revele qu ' il s' agiss ait
la du sol de rue Ie plus ancien repo sant sur une couche
epaisse de detr itus organiques accumules sur la surface du
plateau calcaire. La rue et la couche detritique ant livre un
materiel ce ra rnique datant , au plus t6t , du deu xiern e quart

du II< siecle avon. e.
Le sondage ouvert precedernment dans la maison au

sud de la tranchee, face ala porte bouchee, a ete approfondi
et a revele que la colonne qui apparaissa it dans la berme
sud etait fondee sur Ie plateau calcaire. Le chantier a ensuite
ete etendu legerement ver s rest et largement vers Ie sud
afin de mieux com prend re la nature et Ie fonct ionn ement
de ce secteur. Cet elargissement a fait apparai tre, a rest,
les ves tiges de locaux semi-enterres (peu t-etre des celliers)

et, au sud et aI'ouest, une deuxieme colonne

et un espace comportant une base de pilier
au centre d 'une zone couverte de cendres

melees d'un materiel nomb reu x et divers

(fig. 4) appartenant au milieu du III" siecl e

de n. e.

Fig. 4 - Hache ell f er pro venant de la salle aux
piliers (ilot M5) .

Le temple de Zeus Megi stos
Ce temple, considere comme run des deu x temples les

plu s anciens de la ville, a ete fouill e integralernent en 1935

36 par Fr. Brown. Le travail qui y a ete entr epri s est desti ne

aeclairer de nombreux passages obscurs du manus crit du

fou illeur er d 'en rectifier certains points contes tables ava nt
d' en entreprendre la publication 23

22 - Chantier dirige par E. Capel.
23 - Chantier dirige par S. Downey. assitee de G. Kochelen ko et V. Gaibov.
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Fig. 6 - Sandage sur la porte secondaire: degagement de la
fondation dujambage nord et mise en evidence des restes
du bouchage et de la sape passant sous celui-ci. Vue vers
tenord-ouest.

LA CAMPAGNE DE 1993

En depit des bons resultats de la campagne precedente,
la dotation financiere de la partie francaise s' est trouvee tres
nettement diminuee en 1993, entrainant la reduction du
programme de recherche archeologique et I' abandon de
I' equipernent prevu du tessonnier. En revanche, la Direction
generale des Antiquites de Syrie a realise les importantes
operations de consolidation et de restauration de la facade
nord du palais du Stratege qui avaient ete differees
l' annee precedente 24

Sur le plan de la recherche archeologique, cette
campagne a vu la poursuite des travaux et des etudes
anterieurs auxquels sont venus s'ajouter des degagements
limites dans la cour de la maison de fouille et au temple
d' Azzanathkona.

Le palais du Stratege
Le sondage au pied de l' angle nord

ouest a ete mene a son terme, faisant
apparaitre, sous les vestiges d ' une
habitation tardive, une ancienne carriere
d'extraction de gypse d'ou ont ete extraits

les blocs qui ont servi a I' edification du Fig. 5 _Vue generale de la porte de Palmyre ala fin de la camppgne de 1993.Noter a
palais. La mise en evidence de ce niveau gauche lesvestigesduglacis romainetdel'avant-cour.A droite.Ie degagement
nous permet de restituer l ' apparence inacheve du glacis romain. Vue vers I'est.

originelle du palais dont I' angle nord-ouest dominait Ie wadi sommet de la tour sud de la porte, si bien que seulle sommet
au sommet d'un abrupt denviron 10 m. du glacis a pu y etre mis au jour 25

Ala porte secondaire situee au sud de la porte principale,
un sondage a ete ouvert pour etudier Ie fonctionnement de
la porte et I'etat du terrain lors de sa construction. L' operation
a confirrne Ie caractere provisoire de ce passage et a permis
de comparer Ie sol de la rue qui y mene avec celui de la
porte de Palmyre 26. Le fait nouveau dans ce secteur est venu
de la decouverte d'une galerie qui pourrait etre une sape
ancienne passant sous le bouchage de la porte (fig. 6).

Les fortifications
A la porte de Palmyre, cette campagne a ete entierernent

consacree au degagement et aI' etude des abords exterieurs
du monument. Le chantier a ete elargi au nord et s' est ensuite
developpe aI'ouest et au sud (fig. 5). La plus grande partie
de la pente du glacis romain a ainsi ete degagee au nord et a
I' ouest. Au sud, en revanche, les travaux ont ete ralentis par
les decombres d'une petite construction detruite par la

mission de Yale et par une grande masse de blocs tombes du

La moitie occidentale du temple a ete

nettoyee et etudiee et la documentation

photographique et graphique a ete
notablement enrichie. De plus, les secteurs

nettoyes ont fait l' objet de mesures de

conservation et meme de sauvetage pour

certaines maconneries dangereusement
rnenacees.

24 - Membres de la Mission 1993 :
Membres des missions precedentes:
P. Leriche ; A. Al Mahmoud; J. 'Abdul Massih ; A. Allara ; Y. Baudouin ;
J.-c. Bessac ; M. Gelin ; B. Mouton; G. Nasrallah et C. Saliou.
Nouveaux membres :
Pascal Arnaud, Professeur aI' Universite de Nice ;Andrei Bader, Chercheur
aI'Institut d' Archeologie de I'Academic des Sciences, Moscou ; Francois

Bodet, Architecte DPLG, Nantes; Alain Dandrau, Doctorant, Universite
de Paris I ; Pascal Royere, Architecte DPLG, Nantes, et Rustam Su1eimanov,
Directeur de I'Institut d' Archeologie de Samarcande.
En sejour d'etude ases frais :
Alain Blomart, Etudiant, Paris-Bruxelles.
25 - Chantier dirige par J. 'Abdul Massih et M. Gelin.
26 - Chantier dirige par J. 'Abdul Massih.
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Enfin , I' etude des precedes de construction des
fortifications a ete con sacree aI'examen de la citadelle ou
un sondage a ete pratique.

Le chantier de la rue principale
Grace a un nouvel elargissement de ce chantier vers

I'ouest et vers Ie sud 27, les limites de la piece qui borde la
rue ont pu etre fixees et un nouveau pilier a ete mis au jour.
Ce secteur a foumi un materi el militaire abondant et un bas
relief cultuel rem arquable. Au sud de cette salle, un nouveau
batirnent, separe de la grande salle par un mur continu, a ete
explore sur une faible surface.

La cour de la maison de fouill e
Une fouille de surface occa sionnee par I' abaissement

du niveau general de la cour de la maison de fouille a revele
I' existence d' un grand batirnent et d' une installation
domestique tardive de meme type que celie apparue lors de
la fouille occa sionn ee en 1990 dans Ie meme secteur par la
construction du tessonnier.

Par ailleurs , deux tombes apparemment liee s a des
amenagements de mediocre facture semblent ternoigner de
I' existence de pratiques zoroastriennes remontant a
I' occupation derniere du site 28

Le temple d'A zzanathkona
Cet edifice integralement fouille par la mission de Yale

n'est actuellement connu que par les inscriptions figurant
sur les degres de sa salle agradin s. Celle-ci a ete ent ierement
degagee des decombres accurnules apres la fouille de Yale,
ce qui a permis de faire apparaitre les etapes de son
amenagement, A I' issue de cette campagne, I'ensemble a
ete recouvert a nouveau pour ev iter de ventuelles
degradations 29

Le palais du Stratege
L'interieur du palais du Str atege a fait I'objet d'un

nettoyage integral afin d'eliminer I'importante masse de
decombres accumules depui s son abandon.

D' autre part, la mise en place des voiles de beton destines
a preserver les sols du palai s etablis sur des remblais peu
stables a entraine Ie creusement de tranchees qui ont ete
realisees comme autant d 'operations de fouille dans les
piece s nord du palais et dans Ie coulo ir qui s'etend aI' arriere
de ces pieces. Ce s travaux ont apporte de precieuses
informations sur les etats anciens du palais 30

La rehabilitation du site
Outre une seri e doperations de consolidation qui ont

27 - Chantier dirige par R. Suleimanov, A. Bader et A. Dandrau.
28 - Chan tier dirige par A. Dandrau assiste de R. Suleiman ov et A. Blomart .
29 - Chantier dirige par P. Arnaud.
30 - Chantier dirige par M. Gelin .
31 - L'operation, mise au point par B. Mouton et P. Allart en 1991et differee

Fig. 7 - Construction des voiles de beton destin es amaintenir en
place les remblais des pieces de facade du palais du
Strat ege. Vue vers l 'est.

sauve de la disparition certaines parties du templ e de Zeus
Megi stos, du temple d'Artemis et du glacis de brique s crues
ala porte de Palmyre, la campagne de 1993 a vu la mise en
ceuvre de la premi ere partie du plan de sauvetage et de
reconstruction de la facade septentrionale du palais du
Stratege 31. Les remblais des pieces de facade ont ete mis en
securite derriere des ecrans de beton et une plateforme
destinee areconstituer la base disparue de la facade effondree
a ete realisee, en beton egalement, sur des piliers encastres
dans la paro i du rocher (fig. 7).

BILAN DES TRAVAUX

LES MONUMENTS ANCIENNEMENT FOUILLES

Les fortifications
Dans son et at actuel 32, I' enceinte urbaine de

Doura-Europos mesure 2,2 km environ et comporte

I'annee precedente, a ete placee sous la responsabilit e de la Direction des
Antiqu ites de Syrie, avec I'assistance de P. Royere, architecte de la mission
francaise pour la realisation technique et Ie suivi arche ologiqu e.
32 - C'est-a-dire compte non tenu de la muraille orientale qui s' est effondree
dans I'Euphrate.
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2.+ tours ,.1 et quatre portes (une porte principale et une porte
secondaire a l' ouest, une porte principale au sud et une
poterne au nord). Quant ala citadelle qui s'eleve au-dessus
de l'Euphrate et dont la partie orientale a disparu dans le
fleuve, ses murs, perces de trois portes et defendus par quatre
tours, mesurent encore 350 m. On a done ici l'un des plus
remarquables systernes defensifs de I'Orient hellenise par
ses dimensions et par son excellent etat de conservation ala
citadelle et sur la partie occidentale du circuit urbain. De
plus, l' ensemble des defenses de la ville a ete tres largement
degage par la mission de Yale (a l'exception notable de la
face externe du rempart occidental), ce qui en facilite
considerablement l' etude

Les actions entreprises sur ces fortifications depuis la
creation de la mission ont ete placees non seulement dans la
perspective de la publication prevue, mais aussi dans le but
d' en permettre la refection et la mise en valeur.

Deux types d'operations ont ainsi ete menes :
- une recherche sur les divers elements constitutifs de

l'enceinte, sur les conceptions defensives qui ont preside a
sa construction et sur les differents episodes dont la muraille
urbaine et la citadelle portent la marque et qui nous eclairent
sur l'histoire de la ville. Cette entreprise de grande ampleur
est appuyee sur le degagement d'elements majeurs tels que
les portes, sur des fouilles ponctuelles dans des secteurs
particulierernent revelateurs comme les changements de
direction du trace de la muraille et sur des sondages
stratigraphiques tels que ceux pratiques dans la rue du
rempart ouest. Un plan detaille de la totalite du circuit urbain
est en cours de realisation;

le remarquable etat de conservation de l' enceinte de
pierre de Doura-Europos offre d'exceptionnelles possibilites
pour l' etude des precedes de construction antique, de la
carriere a l' achevernent du monument. C' est pourquoi, des
le debut de la mission une recherche en profondeur a ete
engagee sur ce theme par J.-CO Bessac, specialiste de la taille
de pierre antique 34 Ce travail repose sur une etude
systematique des methodes de construction de l' enceinte de
pierre et de la citadelle en s'appuyant sur I'analyse detaillee
de tous les elements (tours, courtines, portes) dont certains
ont donne lieu a des nettoyages limites.

La porte de Palmyre

Lors des campagnes precedentes, les recherches
consacrees a l' etude de la porte de Palmyre avaient mis en

33 - Et non 26, comme I'indique la nurnerotation du plan de Yale.
34 - Sur les principes et les methodes de cette entreprise longue et
minutieuse, voir J.-c. BESSAC, «L'analyse des precedes de construction des
remparts de pierre de Doura-Europos, Question de methodologie», DEE II,
p.39-56.
35 - Voir P. LERICHE, A. AL MAHMOUD, «Bilan des campagnes 1988-1990 it

evidence I'existence de six phases d'evolution du passage
de la route a travers le batiment illustrant les diverses etapes
de la construction et du fonctionnement de celui-ci 35.

Ces trois campagnes ont vu I' elargissernent de l' enquete
a l'histoire de la construction de I'edifice, a l'etude des
relations de celui-ci avec le tissu urbain, et a des recherches
sur les defenses exterieures et sur le trace de la route qui
aboutissait a cette porte.

Ce sont ces nouveaux acquis qui completent l'histoire
de la porte de Palmyre que nous presenterons ici 36

Le sondage ouvert dans la tour sud a mis en evidence Ie
fait que des murs exterieurs et ceux qui encadrent le passage
ont ete construits jusqu'au faite, comme toute l'enceinte de
la ville, dans une seule et meme periode, au milieu du
Il" siecle avo n. e. On peut done dire que la porte de Palmyre
venait seulement d'etre terrninee quand les Parthes
s'emparerent de la ville en 113 avo n. e.

Les recherches entreprises le long de la face orientale
de l'edifice montrent que l'edification de la porte s'est faite
dans une zone depourvue de toute occupation. Le seul
amenagement qui ait eu lieu a ce moment, a l'interieur de la
ville, est la creation de la rue principale. Le contact entre la
rue et Ie passage dans la porte se faisait par un simple plan
incline, tandis qu' a l' exterieur de la ville un emmarchement
interdisait lacces aux vehicules,

Au cours de la periode parthe, la zone interieure proche
de la porte a ete laissee longtemps a l'abandon : les debris
de pierre du chantier de construction sont laisses en place
au pied de la tour nord du batiment et, dans la rue du rempart
transformee en depotoir, les sols s' elevent regulierernent.
Ce n'est que plus tard, quand cette accumulation finit par
atteindre environ 80 ern d'epaisseur, que fut construite, au
nord de la rue principale, la maison la plus proche de la porte.

Les travaux a I' exterieur de la ville se sont montres, eux
aussi, extremement porteurs d'informations sur I'histoire de
la porte de Palmyre

Un sondage ouvert a 200 m de l'enceinte dans l'axe de
la porte a revele l' existence d' un sol de route et il ne semble
pas que cette route, mediocrement amenagee, ait fonctionne
de maniere durable. En effet, les nettoyages entrepris entre
la facade de la porte de Palmyre et les restes du glacis romain
ont revele qu'une nouvelle route venant du nord-ouest avait
ete amenagee, probablement afin de relier Doura-Europos
avec les grandes villes de la haute vallee de l'Euphrate
comme Edesse et Nisibe 37 Cette route connait un entretien

Doura-Europos», DEE Ill, p. 12 it 16.
36 - Le chan tier de la porte de Palmyre faisant I' objet d'un article particulier
dans ce merne recueil, nous n'en ferons ici qu'une description succincte.
37 - Ce fait est largement atteste par les trouvailles monetaires,
Cf. A. R. BELLINGER, The Coins, New Haven, I 949,passim et la contribution
de C. AUGI~ dans ce merne volume.
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regulier sous la forme de recharges de gravillons maconnes
a l'argile, Le niveau de la route s'eleve ainsi progressivement.
Au bout d'un certain temps, le seuil est abaisse et la porte
devient accessible aux voitures qui laissent des ornieres
nettement visibles le long de la tour nord de la porte.

Dans cette meme zone, une construction edifice en
brique crue sur socle de blocage, degagee par la mission de
Yale, a ete etudiee de maniere approfondie. Il s'agit
visiblement d'une avant-cour destinee au stationnement des
voyageurs arrivant par la nouvelle route avec une entree en
chicane au nord, face ala courtine afin d'obligerles nouveaux
anivants a longer la muraille avant de penetrer dans I,avant
cour. Peut-etre est-ce au merne moment que les jambages
du portail occidental ont ete epaissis entrainant un
retrecissement du passage et la mise en place de nouvelles
crapaudines plus rapprochees qu'a l'origine,

Toujours a I' interieur des limites du glacis romain, mais
cette fois le long de la tour sud de la porte, les travaux ont
fait apparaitre le mur sud de l'avant-cour. Celui-ci est
construit dans le prolongement exact de la facade meridionale
de la porte et sa fondation en bloc age a ete endommagee par
la canalisation, sans doute d' epoque romaine, qui passe dans
la porte et fait retour le long de la tour sud du batiment.

On a vu que pour parer au danger d'un assaut previsible,
la porte de Palmyre a ete comme enchassee dans un grand
glacis de brique crue qui fait retour de part et d'autre du
passage de la porte. Ce glacis deja fortement erode a I' ouest,
a ete gravement endommage au nord par un grand sondage
et les tranchees d' evacuation des terres de la fouille de Yale.

Pour etudier de maniere precise la structure et le plan
de ce glacis, la Mission franco-syrienne a etendu les
recherches au-dela des limites des fouilles anciennes.
L'operation a fourni un ensemble d'inforrnations tout a fait
remarquables sur la fin de I' epoque romaine et sur le siege
de Doura-Europos par les Sassanides.

Afin d' alleger le poids des terres qui menace sa
conservation, le glacis qui protege la face nord de la porte
de Palmyre et la courtine nord a ete largement degage. On a
pu ainsi observer que la face de ce glacis est affecte d'une
pente telle que le sommet de I' ouvrage atteignait une hauteur
superieure a celle de la courtine de pierre, sans doute pour
faire corps avec I'appareil de briques crues qui s'elevait au
sommet de cette courtine. Seules probablement les parties
superieures de la porte de Palmyre devaient emerger du glacis
qui, en fait, jouait le role d'un veritable rempart dont la face
inclinee avait l'avantage de tenir a distance les machines

de siege.
AI' ouest et au sud, le glacis n' avait pas ete degage par

les travaux de la mission de Yale. La fouille, etendue dans

38 - Cette interpretation a deja ete forrnulee par A. VON GERKAN, «The
fortifications», Pre!' Rep. VII-VIII, p. 9.

ces deux directions, a fait apparaitre le plan complet des
parties hautes de cette construction, mais n'a pu etre poussee
en profondeur. Au sud, elle a revele la presence d'une
impressionnante masse de blocs tombes provenant des parties
hautes de la tour sud de la porte et mis au jour les decombres
d'une petite construction, sans doute edifice a I'epoque
ottomane et detruite par les fouilleurs de Yale. Cette
construction avait probablement une vocation rnilitaire et
avait dOetre utilisee par le capitaine Murphy, si l' on en juge
par les nombreuses douilles de mitrailleuses decouvertes
dans cette zone.

L'extension de la fouille dans I' axe de la porte, afin de
rechercher les traces eventuelles de la route vers I' ouest, a
permis de retrouver l' emplacement du mur ouest de l' avant
cour. Celui-ci se trouve exactement au pied de la face externe
du glacis et a ete detruit lors de la construction de celui-ci
alors que la porte et les murs nord et sud ont ete englobes
dans le glacis et ont ainsi ete preserves. Mais, surtout, ce
chantier a offert la decouverte la plus etonnante de ce secteur
avec la mise en evidence sur pres de 30 metres carres des
restes du champ de bataille qui a mis fin a l' existence de la
ville sous la forme d'une epaisse couche de cendres et de
debris calcines meles d'une grande quantite de projectiles
de pierre et de metal, de fragments d' armures et de bouclier
et de restes du blindage d'une machine de guerre. Cette
decouverte inattendue temoigne de maniere spectaculaire
de l' acharnement des combats qui se sont deroules devant
la porte de la ville qui, selon toutes probabilites, a
victorieusement resiste si l'on en juge par le remarquable
etat de conservation de cette couche d' incendie qui n' a
visiblement ete perturbee par aucune circulation posterieure
aI' evenement.

La porte secondaire
La presence de la porte secondaire, seule ouverture

menagee dans le rempart occidental de la ville en dehors de
la porte de Palmyre, ne se justifie que par le fait qu'elle a
servi de passage dans la ville au moment de la construction
de la porte de Palmyre dont elle n' est distante que de 70 m 38

La construction de la porte de Palmyre ayant ete menee a
son terme, cette porte a ete muree des I' epoque hellenistique
et un escalier d'epoque romaine I'a partiellement masquee,
Les fouilleurs de la mission de Yale ont debouche la porte,
pour evacuer leurs deblais de fouille, mais ont laisse en place
les deux assises inferieures de ce bouchage. D' ou le caractere
inacheve de l' etude de cette porte par A. von Gerkan 39

Au cours de la campagne de 1993, un sondage a ete
ouvert dans la moitie nord du passage de la porte afin d'en
completer l'etude. Les restes du bouchage qui avaient ete

39 - A. VON GERKAN, Ibidem. Voir egalernent, K. KRAELING, «The Christian
Building», Fin. Rep. VIII, part II, pI. I aIII et VII.
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laisses en place pour servir de soubassement a la voie des
wagonnets d'evacuation des terres ont ete remis au jour et
partiellement demontes. On a pu ainsi verifier qu' en depit
de la presence d'un logement pour la barre coulissante, cette
porte n'avait pas ete pourvue de systeme de ferrneture et
que le seuil n'a meme jamais ete mis en place.

Le sol de la rue qui franchissait la porte a ete etabli
directement sur la dalle calcaire du plateau. Ce sol est
semblable au sol de construction apparu a la porte de
Palmyre, mais ici il est tranche par la fondation du rempart.
La contemporaneite de la mise en place du reseau de rues
du systeme hippodamien et de la construction de l' enceinte
se trouve ainsi confirmee. AI'interieur de la ville, ce sol est
recouvert de detritus accumules sitot la porte bouchee, ce
qui indique que, a peine achevee, la muraille a ete
abandonnee comme on I'a deja observe en plusieurs points
de la rue du rempart 40

Par ailleurs, il est apparu que, sous le bouchage de la
porte, une galerie etroite avait ete pratiquee symetriquement
a une autre galerie venant de l' exterieur, Cependant, ces deux
galeries sont restees inachevees et le point de jonction se
reduit a un orifice insuffisant pour permettre le passage d'un
homme. II s'agit la, non pas d'un conduit d'evacuation
comme le laisserait penser le plan de ce secteur paru dans la
publication de la maison chretienne 41, mais plutot d'une sape
et d'une contresape avortees. La galerie exterieure est
relativement ancienne dans la mesure ou le glacis de
maconnerie de blocage qui est venu proteger le pied de la
muraille a l'epoque romaine s'y enfonce en partie. S'il s'agit
bien d'une tentative de creusement d'une sape, nous aurions
ici la trace d'une operation Me a une attaque qui pourrait
etre en relation avec le siege de la ville en 165 de n. e. par
les troupes d' Avidius Cassius 42.

Cette ample moisson d' informations nouvelles
recueillies sur les chantiers de la porte de Palmyre et de la
porte secondaire apporte d'importantes precisions sur
l'histoire du rempart occidental de la ville, nous amene a
corriger certaines erreurs de la publication d' A. von Gerkan
et perrnet de completer les plans publics. II reste maintenant
a poursuivre Ie degagernent du glacis romain de la porte de
Palmyre et a preparer les mesures de protection de ses restes
conserves dans Ie cadre d'un projet de presentation de
l' ensemble de ce secteur.

Etude des techniques de construction du rempart de pierre
En 1992 et 1993, les recherches ont ete essentiellement

consacrees a la poursuite de la redaction du catalogue

40 - Voir P. LERICHE, A. ALMAHMOUD, «Bilan des campagnes 1988-1990 a
Doura-Europos», DEE III, p. 19 a20.
41 - K. KRAELlNG, «The Christian Building», pI. II.
42 - Voir P. LERICHE, «Chronologie du rempart de briques crues de Doura-

analytique des fortifications du rempart occidental, du
rempart nord et de la citadelle. Le rempart qui longe le wadi
nord apparait beaucoup plus detruit que le rempart occidental
et la problematique de sa construction est un peu differente,
En particulier, on a pu observer que le rempart nord est fonde,
non sur le rebord de la dalle calcaire qui forme la surface du
plateau, mais a environ 3 men contrebas, directement sur le
substrat gypseux, et que des raidisseurs construits a l' arriere
des courtines perrnettent d'ancrer la muraille dans la dalle
calcaire.

A la citadelle, la deterioration d'une maconnerie
bouchant un espace entre le rocher et l' extrernite de la
courtine nord, au-dessous de l' assise de fondation de la tour
nord-ouest de la citadelle, a entraine l'ouverture d'un
sondage ponctuel afin d'essayer de dater la construction de
l' ensemble de la citadelle. L'abondant materiel de ceramique
commune qui y a ete recueilli n' a pas encore ete etudie,
mais la presence d'un fragment de «plat a poisson» semble
confirmer la datation de la construction au milieu du
II' siecle avo n. e.

LE PALAIS DU STRATEGE 43

La fouille du palais
Les sondages ouverts en 1987-88 avaient permis

d'etablir que I'actuelle facade nord du palais et les pieces
qui se trouvent a I' arriere de celle-ci representaient le resultat
de l'extension vers le wadi, dans le courant du II' siecle
avo n. e., d'un premier etat de l'edifice etabli sur Ie plateau.
Depuis cette periode plusieurs maconneries menacees de
ruine avaient ete consolidees, mais l' essentiel du travail sur
le palais etait oriente en fonction de la publication a venir
avec le nettoyage de l' ensemble des pieces, des cours et des
constructions adventices qui enserrent le palais.

En 1993, 1amise en ceuvre du projet de rehabilitation
de cette facade a entraine une reprise de l' exploration du
pa1ais lui-meme, en commencant par les pieces nord
directement concernees par ces travaux.

Les parties de sols des pieces de facade qui n' avaient
pas ete detruits par les nombreux sondages de la mission de
Yale ont ete nettoyes et un decapage soigneux du couloir
qui longe ces pieces au sud a montre que celui-ci avait ete
integralement fouille jusqu'au rocher par nos predecesseurs.

La presence de restes de murs arases dans le couloir et
la stratigraphie des divers sols des pieces de facade, apparue
dans les tranchees pratiquees pour la mise en place des voiles
de beton destines a consolider 1es remblais antiques,

Europos», DEE II, p. 78 et n. 29.
43 - Le chan tier du palais du Stratege faisant l'objet d'un article particulier
dans ce meme recueil, nous n'en ferons ici qu'une description succincte.
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dernontrent l'existence d'au moins deux phases de

construction anterieures a I' etat dernier de cette zone du

palais. Quant au mur de separation des pieces et du couloir

qui presente, lui aussi, des traces de remaniements multiples,

il a ete a nouveau clairement etabli qu'il faut y voir la facade

du premier etat du palais avant l'extension de celui-ci vers

le nord. Deux monnaies ont ete decouvertes dans la tranchee

de fondation de ce mur, mais celles-ci sont malheureusement

trop oxydees pour permettre de resoudre le probleme irritant

de la datation absolue du premier etat de I' edifice.

Recherches au pied de la facade nord

I-Sondage nord-ouest: dans le sondage ouvert en 1991 et

acheve en 1992 au pied de I' angle nord-ouest du palais,

aucune trace d'un eventuel contrefort syrnetrique de celui

de I' angle nord-est n' a ete retrouvee. Asa place sont apparus

les vestiges d'une habitation modeste de date tardive edifiee

dans une ancienne carriere deja reperee plus a l'est. Le

materiel recueilli dans ce sondage est represente par quelques

formes ceramiques completes, dont une toute petite cruche,

quelques monnaies en place et un pendentif en pierre dure

noire (steatite ?) representant un masque de Meduse ou

d'Hermes, tous appartenant a la derniere periode de la ville.

L'absence de vestige et me me de trace d'accrochage

d'une eventuelle maconnerie de pierre de taille a I'angle
nord-ouest du palais semble done militer en faveur de

l' absence du contrefort recherche, du moins a cette

profondeur. Tout au plus pourrait-on eventuellement restituer

un contrefort de dimensions reduites, fonde sur la petite

plateforme qui s'avance au pied de I'angle du palais. Mais,

meme dans ce cas, la restitution publiee par la mission de

Yale se revele erronee,
Par ailleurs, la presence de la carriere montre que les

pierres destinees a la construction etaient extraites non pas

hors les murs, mais au pied meme de I' edifice a batir, Un tel

procede, que I'on retrouve au pied d'autres monuments

d' epoque grecque comrne la citadelle et les fortifications nord

et sud, facilitait la construction mais aussi avait I'avantage

de modifier la topographie du lieu dans le sens d'une

accentuation de la hauteur des facades ou des murailles.

2-Habitations au nord-est: toujours au pied de la facade

nord du palais, mais cette fois dans le secteur oriental,

differentes constructions ont ete reperees en surface, ce qui

permet de mettre en place les premiers elements du plan de

l' occupation de ce secteur ou M. Pillet restituait de maniere

erronee une des entrees du palais. La fouille d'une piece

44 - Un sac de cuir remarquablement conserve, decouvert dans Ie remblai
de la piece occidentale, parait appartenir 11 I'epoque parthe.

d'habitation a l'extremite nord de cette zone a montre que

nous etions, la aussi, dans une carriere amenagee, Cette

fouille n' a pu etre menee a son terme en raison de la grande

profondeur de cette piece. Parmi les decombres de briques

crues qui emplissaient la piece, se trouvaient de nombreux

fragments de jarre, dont l'un portait I'inscription «Maximos»

tracee avant cuisson.

Restauration
En ce qui concerne la rehabilitation du batiment

Iui-rneme, la campagne de 1991 a ere consacree a la

preparation du projet de reconstruction de la facade a

bossages. C'est ainsi que les remblais des pieces nord ont

ete tailles a la verticale jusqu'au rocher 44 afin d'etudier la

fondation de la facade partiellement ecroulee et d'elaborer

de nouvelles formules d'ancrage des futurs voiles de beton

destines a contenir ces remblais en tenant compte de

l'existence d'une semelle debordant vers l'interieur, De

meme, I' enlevement complet des blocs tombes au pied de

I'angle nord-ouest du palais, suivi d'une etude detaillee de
la structure du rocher et de I' etat des fondations, a ouvert la

voie al' elaboration de propositions de consolidation de cet

angle, a une etude des materiaux a utiliser et ala mise au

point des solutions techniques en vue de la conservation et
de la presentation de I'ensemble 45.

Quant aux blocs tombes encore en bon etat, ils ont ete

mis en ordre de maniere a pouvoir etre reutilises lors de la
reconstruction de ces parties de I' edifice.

La campagne de 1992 a ete surtout consacree a la

preparation du terrain en vue des travaux a venir et ce n'est

qu'en 1993 qu'a ete realisee la construction des ouvrages

permettant la mise en ceuvre de la restauration proprement

dite de la facade a bossages. Celle-ci s'est faite en
deux etapes.

La premiere etape, mise en chantier au cours de la

campagne de printemps s' est ache vee dans le courant de

I' ete, Elle a vu la construction des voiles de beton, implantes

sur le rocher en arriere de I' alignement de la facade,

La deuxieme etape s' est entierernent deroulee apres le

depart de la mission. C' est alors qu' a ete edifiee la plateforrne

de beton destinee aservir de soubassement ala reconstruction

en pierre de la facade ecroulee. Cette plateforrne a ete etablie

sur des piliers encastres dans le rocher, a I' avant des voiles,

sur le trace exact de la fondation de la facade effondree,

A l' automne, la construction de la plateforme etait

terrninee et, avec elle, la phase preparatoire du grand

programme de sauvetage et de restauration partielle de la

45 - Par B. Mouton et J.-C. Bessac.
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Fig. 8 - Achevement de la construction des voiles de beton et de la plateforme destinee a recevoir la nouvelle facade. La masse de
materiaux est de la pouzzolane employee pour combler les espaces entre les remblais du palais et les voiles de beton. Vue vers
le sud.

facade du palais (fig. 8). La voie etait ouverte ala mise en
chan tier de la restauration proprement dite de cette facade

et, plus generalernent a la poursuite de I'ceuvre de
rehabilitation du site 46

LESNOUVELLESRECHERCHES

Apartir de 1992, la recherche archeologique se diversifie
avec I' ouverture de deux nouveaux chantiers sur des temples

anciennement fouilles, cependant qu'une impulsion nouvelle

est don nee au nouveau chantier de la rue principale ouvert

en 1989 dans le cadre de I' enquete sur la chronologie et les
modalites de la naissance et de l'evolution de la ville.

LE TEMPLE DE ZEUS MEGISTOS 47

Le temple de Zeus Megistos couvre pratiquement les

deux tiers d'un Hotnormal et forme un ensemble monumental

coherent, avec Ie palais du Stratege, au nord, et la residence

46 - En fait, des rnalfacons apparues au cours de la campagne suivante dans
les fondations de la plateforme ont retarde la poursuite du programme.
47 -Le chantier du temple de Zeus Megistos faisant l'objet d'un article
particulier dans ce meme recueil, nous n'en ferons ici qu'une description
succincte.

privee du Stratege, dite «maison de Lysias», au sud. Comme

ces deux autres batiments auxquels il semble etroitement

lie, Ie temple n'a jamais fait l'objet d'une veritable

publication de la part de F. Brown qui, pourtant, en avait

realise la fouille complete et laisse un important manuscrit

accompagne de photographies nombreuses et de plans
detailles. La publication de ce temple constitue done l'un

des objectifs majeurs de l'entreprise de co-edition de la

mission franco-syrienne avec l'Universite de Yale 48

Les travaux menes en 1992 ont essentiellement concerne

le naos central, I' autel monumental et Ie sanctuaire de I' angle

sud-ouest, soit apeu pres la moitie occidentale du sanctuaire.

Apres une grande operation de nettoyage et d'enlevement

des debris accumules, des sondages ponctuels y ont ete

ouverts afin de resoudre un certain nombre de difficultes

apparues dans les notes du fouilleur et de se procurer des

elements pour obtenir une datation absolue des etats les plus

anciens.

48 - Ce projet est conduit par Ie Pr S. Downey qui a recemment publie un
ouvrage important sur I'architecture religieuse de l'Orient hellenise
(Mesopotamian Religious Architecture, Princeton, 1988), dans lequel une
vingtaine de pages (76 it 96) ant ete consacrees ace temple.
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Fig. 9 - Le temple d'Arranathkona apres le nettoyage des gradins. Vue vers Ie nord-ouest.

Du fait meme de sa conception, ce travail ne pouvait
apporter de materiel vraiment nouveau. Toutefois, la
confrontation du manuscrit et des documents anciens avec
la realite du terrain, sur lequell'abandon d'un derni-siecle
avait fait apparaitre des faits nouveaux, a permis de resoudre
certaines difficultes que posait le manuscrit de fouille et d'en
combler certaines lacunes, en particulier sur le premier et le
cinquieme etat, A cette occasion egalement, deux autels
exterieurs au temple ont ete identifies.

D'autre part, ce travail nous a donne l'occasion de
completer de mariiere sensible la documentation
photographique et d' obtenir un certain nombre de coupes et
de plans de detail indispensables a la publication du
monument.

A l'issue du chantier, la terrasse occidentale et le mur
de fond du sanctuaire sud-est qui menacaient de s'ecrouler
ont fait I' objet de travaux de soutenement, cependant que
d'autres parties tres degradees ont ete consolidees,

LE TEMPLE D'AZZANATHKONA 49

Comme le precedent, ce temple, entierernent degage par
la mission de Yale, na pas ete publie a l'exception des

49 - Le chantier du temple d' Azzanathk6na faisant l'objet d'un article
particulier dans ce merne recueil, nous n'en ferons ici qu'une description
succincte.
50 - Le chan tier de la rue principale faisant I'objet d'un article particulier

nombreuses inscriptions decouvertes sur la face verticale des
deges de la salle a gradins qui occupe la partie nord du
sanctuaire (fig. 9). Cette salle agradins et le naos ont ete
integralement renettoyes afin de permettre la relecture des
noms portes sur les degres et detudier les phases
d'amenagement du batiment et le fonctionnement du culte.
C' est ainsi qu' ont ete mises en evidence, dans les alignements
de sieges, un certain nombre de cesures qui indiquent que
l'installation des gradins s'est faite par etapes successives
entre le premier et le deuxieme siecle.

Il reste maintenant acompleter I'etude archeologique
du batiment lui-meme et de ceux qui l'entourent pour que
soient creees les conditions d'une publication de ce
sanctuaire encore presque inedit.

LE CHANTIER DE LA RUE PRINCIPALE 50

Ce chantier est essentiel pour notre connaissance des
etapes de la mise en place du schema urbain et de son
evolution 51. Deux zones doivent y etre distinguees :

- la rue elle-meme qui avait ete largement fouillee a
ses deux extremites par la mission de Yale - c'est-a-dire
devant la porte de Palmyre et aux abords de l'arc de

dans ce meme recueil, nous n'en ferons ici qu'une description succincte.
51 - Les resultats obtenus au cours des deux premieres campagnes ont ete
exposes dans DEE III, p. 19-20.
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triomphe -, mais sur laquelle rien napparait dans les
publications. La grande tranchee ouverte en 1989 a donc eu
pour but d'en fixer la stratigraphie et de determiner si cet
axe majeur de 1'urbanisme hippodamien possedait des le
depart les dimensions que nous lui connaissons pour l' epoque
romaine;

I' edifice qui borde la rue au sud, dont la fouille a ete
entamee en 1990 sous la forme d'un sondage tres limite
destine averifier les informations foumies par la tranchee
de la rue. L'interet des decouvertes qui y ont ete faites nous
a progressivement amenes atransformer ce sondage en un
veritable chantier.

La tranchee de Larue principaLe
En 1990, la fouille de la tranchee s' etait arretee, au sud

sur un sol d'eclats de gypse et, au nord, sur un sol rouge,
bien ernpierre, tres dur et d'une couleur rouge tres
caracteristique aenviron un demi-rnetre plus bas. Les travaux
de la campagne de 1991se sont limites aeliminer les niveaux
qui recouvraient le sol le plus profond sur toute la longueur
de la tranchee, Celui-ci est apparu comme un veritable etat
construit et homogene, nettement plus ancien que la maison
qui limite la rue au sud, sous la fondation du seuil de laquelle
il s'engage legerernent. A la surface de ce sol a ete recueilli
du materiel du Il" siecle avo n. e., dont une tete de terre cuite
feminine dont le style est typique de l'epoque hellenistique.

L'annee suivante, l'enlevement de ce sol rouge nous a
revele que celui-ci est tres epais et qu'il repose surune masse
epaisse de detritus organiques et de poches de cendres
regulierement accumules contenant un abondant materiel
ceramique. Sous cette couche, la dalle calcaire est apparue
et sa surface ne semble pas avoir servi de sol de rue.

Le sol rouge constitue done le sol Ie plus ancien de la
rue principale. Sa grande similitude avec le premier sol
empierre associe ala porte de Palmyre nous incite apenser
qu'il s'agit ici du sol construit lors de la creation de la rue
principale dans le cadre de la ville hippodamienne avec son
enceinte de pierre, au milieu du Il" siecle, ce que confirme
le materiel ceramique contenu dans la couche detritique qui
remonte au plus haut au deuxieme quart du Il" siecle avo n. e.

La stratigraphie ainsi obtenue nous montre clairement
que, depuis l' etablissement du systeme hippodamien jusqu'a
la fin de l' existence de la ville, la rue principale a fait I' objet
d'un entretien constant qui se traduit par une multiplicite
des recharges, d'ou un relevernent du niveau de circulation
sur environ 1 m d'epaisseur,

Quant aux variations de largeur et de trace de la rue
principale de Doura-Europos au cours des temps, on peut
observer que celle-ci avait des Ie depart la merne largeur
que dans son demier etat (environ 10,6 m), mais qu'elle a
connu une sorte de glissement vers le nord sur moins d'un
demi-metre.

L'ilot M5 au sud de La rue principaLe

La maison qui borde la rue au nord a fait 1'objet d'un
sondage profond qui n' a guere fait apparaitre que des couches
d'ecroulement, ce qui signifierait que nous sommes ici en
presence d'un local semi-enterre sans grande signification
pour notre propos. La recherche a done ete abandonnee dans

ce secteur.
En revanche, la nature de 1'espace bati qui s'etend au

sud de la rue principale n' ayant pu etre elucidee par des
operations limitees, le sondage ouvert en 1990 dans ce
secteur a progressivement ete etendu vers le sud et vers
l' ouest afin de fixer les limites exactes du batiment,
determiner sa fonction et identifier les differentes phases de
son evolution (fig. 10).

Les dimensions de ce chantier ont fini par couvrir un
espace de 14,5 x 13 m de cote, dans lequel on distingue une
grande salle allongee d'est en ouest le long de la rue et, au
sud, deux unites d'habitation appartenant a un batiment
separe du precedent par un mur continuo AI' est de la grande
salle, deux espaces semi-enterres, sans doute des entrepots
ou des celliers, ont livre plusieurs jarres entieres et une petite
baignoire en terre cuite.

La grande salle, encore incornpletement degagee,
comporte dans son axe longitudinal deux piliers carres
alignes d'est en ouest avec un pilastre a1'est et, sans doute,
un deuxieme pilastre al' ouest. Parallelement aux murs est
et ouest, deux alignements de petits blocs de pierre maconnes
a1'argile et venant s'appuyer contre des colonnes d'angle
creent des espaces dont la signification reste enigrnatique.

AI' est, le sol de la salle etait couvert de la merne couche
de cendres et de terre rouge sous laquelle gisaient de
nombreux objets: une dizaine de monnaies romaines du
milieu du IIIe siecle (Severe Alexandre, Gordien III), des
fragments de vases et jarres de stockage ectases sur place,
une tres grande abondance de materiel metallique acaractere
militaire (clous, hache, nombreuses pointes de fleches et de
lances) et six boulets de gypse. La presence de quelques
menus fragments d' enduit peint indique que cette salle avait
ete decoree, A 1'ouest, le degagement s'est arrete sur Ie
sommet d'une masse considerable de boulets surtout
localisee dans les angles et dont le nombre peut etre evalue
aplusieurs centaines.

Tout ceci laisse a penser que cette salle aurait servi
d'entrepot de munitions, voire d'arsenal, dans la derniere
periode de la ville au moment de la lutte contre l'assiegeant
sassanide.

Mais la decouverte majeure faite dans cette salle est celle
d'un bas-relief cultuel original en gypse (52 x 44 ern) gisant
tout pres du mur sud, face vers le ciel (fig. 11). On y voit une
divinite debout en position frontale tenant deux etendards
au sommet desquels figurent des effigies divines armees, A
sa droite, un acolyte se tient sur Ie pas de la porte d'un naiskos
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Fig. 10 - Vue generale de la fo uille de l 'ilot M5. Vue vers l' ouest.
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Fig. 11 - Le bas-reliefde la salle aux piliers (flot M5J.

dont la facadecomporte un grand anthemion au centre duquel
apparait une troisierne divinit e assise et radiee, Asa gauche,

un fidele proc ede a un sacrifice sur un pyree. Au bas de la
scene, court une dedicace de troi s ligncs en palmyrenien,

appa remm ent datcc de 175 de n. e. mentionnant Ie dieu Bel 52,

Ce bas-relief, tres origin al par rapp ort a tous ceux trouve s

a ce jour sur Ie site , mais d'un style typ ique de Dou ra,
ternoigne, une fois encore, de I' influence predorninante de

Palmyre dans la cite .
La salle aux pilie rs et Ie batirnent situe au sud sont encore

en cours de degagement et il faut attendre les prochaines
campagnes pour avoir une idee exacte de leur aspe ct et de
leur fonctionnem ent a la veille de I 'abandon de la ville.
Cependant, nous disposon s deja dun certain nombre
d'indices qui nous eclairent sur ce point et aussi sur les etats
plus anciens du secteur proche de la rue.

En ce qui conceme la salle aux pilic rs, sa dispo sition
avec une porte centrale ouvrant sur Ie long cote, la presence

du bas-relief cultuel et celle de peintures nous incitent a y
voi r un lieu de cul te. Cependant cettc ordonnance semble
tout a Iait tardive si l 'on enjuge par la decouverte aux angles
nord-est et sud-est de deux colonnes arasees, dont lc sondage

ouvert dans l'axe de la tranchee nous montre qu' elles sont
fond ees sur la dall e calcaire et dont un des chapiteaux a ete

rernpl oye dans la base du pili er oriental. L' eta t anterieur
correspondant au dispositif a colonnes compo rtait une porte
ouverte entre la pon e bouchee situee dans l'axe de la tranchee

et la port e de la salle aux piliers. On pourrait voir dans cet
etat une premi ere salle cultuelle, n'et ait la pre sence de petites

fosses circulaires perceesdans les sols de la salle et contenant
des point es de fleches et de lances qui font pen ser a une

activite metallurgiquc. De plu s, cet etat const itue lui-rneme
une modification du batirnent originel dans la mesure ou il

s ' accompag ne du bouchage de la porte situee dans l'axe de

la tranchee.

Enfin, on peut aussi affirm er des maintenant, grac e au

sondage pratique dans Ie prolongement de la tranchee, que
I' edifice qui a subi ces trois amenagernents success ifs est

52 - La publication de ce bas-relief a ete realisee par le Dr A. Bounni,
Directeur des services archeologiques ala DGAM et l'un des meilleurs

specialisres de la civilisation palmyrenienne. Voir. de eet auteur, «Un
nouveau bas-relief palmyrenien de Doura-Europo s», dans ce meme volume.
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lui-rneme issu d'un e reconstruction sur l'e mplacement d'un

biitiment plus ancien dont subsiste un escalier passant sous
Ie seuil de la porte bouchee.

Le chantie r de l ' Ilot M5 po se done de nombreux
problernes rnais, deja, il est possible de proposer un debut
de chronologie des etats de ce secteur en fonction de ceux

reconnu s dans la rue.

Chronologie du chantie r de la rue pr incipa le
et de [,flot M5

Etar I : la rue principale est tracee sur une largeur de IO,5m
environ avec la construction du premier sol de rue (sol 6)
etabli sur une couche epaisse de detritu s domestiques. A cet
etat sont apparemment associes, au sud, les vestiges d'un e
maison dont Ie mur exterieur a ete detruit par la fondation
de l' etat II, mais dont subsiste I' escalier recouvert par Ie
seuil de I' etat II.
Erat II : la rue principale connait une refection (sol 5), puis
l' edifice qui borde la rue au sud est entierernent reconstruit.
Celui-ci etait pourvu , dans son angle nord-est, d 'une porte
associee dans la rue a un sol partiellement recouvert de gypse
(sol 4). On ignore si cette porte ouvrait deja directement sur
la salle ou, comme c' cst l'usage a Doura-Europos, sur un
couloir qui aurait ensuite disparu.
Etat III : la rue principale connait une nouvelle recharge
(sol 3), cependant qu' au sud. I'espace qui borde la rue connait
un em be llisseme nt et prob abl em en t un cha nge me nt
important dans son fonctionn ement : des colonnes sont
irnplantees aux angles et la porte de la rue est deplacee
imrnediatement al' ouest de son emplacement d'origine. Cet
espace peut alors etre identifie aune cour ouverte consacree
a des activites metallurgiques qui provoquent I' accumulation
de couches cendreuses.
Etat IV : apres une longue periode qui se traduit par la
presence de deux recharges dans la rue principale, la salle a
colonnes est ason tour rernaniee : les colonnes sont arasees
pour etre rernplacees par des piliers axiaux portant peut-etre
un toit et la porte est a nouveau deplacee de rnaniere a s'ouvrir
exactement au centre du mur qui borde la rue. L' identification
de cette salle avec un sanctuaire consacre au culte de Bel
pose problerne dans la mesure ou les sols rouges et cendreux,
perces de fosses contenant des pointcs de annes, continuent
a saccumuler (en debordant meme dans la rue) et ou la
position stratigraphique de cet etat coincide mal avec celie
du bas-relief qui est date de 175 de n. e.

Au moment du siege de la ville, la salle est utilisee
comme depot d' anne s et de boulets dont une grande quantite
est melee ala couche d' abandon.

53 - Le chantierde la cour de lamaisonde fouille faisant l'objet d'u n article
particulierdans ce meme recueil, nous n 'en ferons ici qu'une description

Etat V : Sur les reste s effo ndres de ledif'ice enfin ,
apparaissent quelques ternoignages d 'une occ upa tio n
domestique nettement posterieure a la prise de la ville par
les Sassa nidcs ,

Ce chantier est, on Ie voit, d 'un e importance essentielle
pour l'hi stoire de la ville, car c' est Ie premier, depuis le debut
des travaux sur Ie site en 1920, qui nous offre les moyens
detablir une chrono logie de I' evol ution de la ci te
hippodamienne depuis sa creation jusqu' a son abandon a la
suite du siege sassanide, c'est-a-dire sur pres de quatre
siectes. IInous revele que la rue, remarquablement construite,
a subi de nombreuses refections - mais jamais de dallage 
sans connaitre de modification significa tive de largeur ni de
trace . Enfin, il a revele I' existence d'un nouvel edifice
cultuel, livre un nouveau bas-relief inscrit et fait toucher du
doigt les con ditions dans Jesquell es la vie sest eteinte
dans la ville.

L'exploration de la cour de la maison de [ouille 53

Une fouille partielle de la zone situee entre la maison
de la mission et Ie bord de la falaise, provoquee par la
construction d'u n biitiment destine aI' etude et au stockage
de la ceramique, avait fait apparaitre les vestiges d' une cour
entouree de pieces appartenant a une maison dont la date
parait se situer aux environs du V' siecle de n. e.

Le tesson nier une foi s construi t, I' aplanisseme nt
necessaire du terrain dans I' ensemble de la zone a ete conduit
selon les procedures habituelles d'un chantier de fouille
( fi g. 12).

Fig. 12 - La coltr de la maison de fouille apres l 'edification du
tessonnier (au centre) et Lamise en evidence du bailment
aux pilastres et d 'installations tardives.

Au cours de cette operation sont apparus les restes d'un
grand mur, appartenant sans doute aun biitiment public orne
de pilastres exterieurs, et, au nord, un espace ouvert qui

succincte.
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pourrait etre une rue large ou une place de petites dimensions.
Sous cette espace court une grande canalisation d' evacuation
des eaux usees provenant des thermes romains situes pres
du palais du Stratege,

Dans la partie septentrionale de la cour de la maison
sont apparus des murs de constructions domestiques de
mediocre facture contre lesquels avait ete construit un petit
autel en briques crues enduit de djousse. Aproximite, une
petite plateforme de pierres appareillees a ete amenagee. La
signification de cette installation nous est sans doute donnee
par la presence au bord de la falaise de deux tombes
reutilisant des fours domestiques abandonnes, L'une d' entre
elles etait sans doute un cenotaphe puisqu' elle ne contenait
qu'une petite statuette cubique en djousse peint de facture
grossiere representant un guerrier de face. La seconde
contenait quelques fragments d'ossements humains portant
des traces evidentes de dechamement.

Ainsi nous aurions ici une petite necropole installee en
pleine ville, ternoignant de l' existence de pratiques
zoroastriennes, alaquelle devait etre liee la plateforme de
pierre qui servait sans doute a I'exposition des defunts, Cette
necropole appartient a une periode tardive occupation du
site et I'on est tout naturellement conduit aattribuer cette
installation ades occupants iraniens (sassanides ?) demeures
sur le site apres la deportation de la population.

L'importance de cette decouverte ne saurait etre sous
estimee car elle confirme les indices d'une occupation de la
ville apres 256, occupation alaquelle pourrait etre attribuee
la fameuse peinture sassanide qui posait jusqu'ici tant de
problemes.

Enfin, il n ' est pas indifferent de noter que les
constructions de la zone nord et les tombes elles-memes ont
ete affectees par l'ecroulement de la falaise. L'une de ces
tombes est situee tres pres du bord de la falaise et tout laisse
apenser que dans ce secteur se trouvaient d'autres tombes
qui ont ete emportees par le recul de la falaise, done aune
date posterieure al'abandon de la ville. De la merne facon,
on a pu constater que Ie bassin dans lequel se deversaient
les eaux de la canalisation romaine avait ete presque
entierement detruit par un effondrement. Ceci prouve que le
rebord du plateau a continue a reculer bien apres
1'effondrement qui avait provoque 1'abandon du palais de la
citadelle al'epoque parthe et que 1'image que nous avons
aujourd'hui de ce secteur n'est pas exactement celle qu'en
avaient les habitants de la ville lorsque celle-ci etait encore
habitee aux epoques parthe et romaine.

54 - En liaison avec ce programme. plusieurs etudes ont deja ete publiees,
Cf. A. ALLARA. «Les maisons de Doura-Europos. Les donnees du terrain",
DEE II, p. 65-84 et «L'Ilot des potiers et les fours a Doura-Europos»,
DEE III, p. 101-120 ; C. SALIOU, «Les quatre fils de Polernocrates (P. Dura

LES ETUDES

MAISONS

Le programme d'etude des maisons de Doura-Europos
comporte deux aspects : l' etude archeologique de certaines
habitations situees dans la partie orientale du site (Hot B2)
et la recension systematique de l' ensemble des ilots fouilles
par la mission de Yale 54

L'llot B2
L'ilot B2, situe au pied de la citadelle, n'a jamais fait

I'objet d'une publication systematique de la part de la mission
de Yale. Son plan tres irregulier qui echappe au quadrillage
de I' ensemble du site, la presence de carrieres sur lesquelles
sont implantees plusieurs maisons et celle de fours de potiers
de grandes dimensions qui semble signifierque nous somrnes
ici dans un quartier d' artisans, justifiaient qu' on y mene une
etude particuliere, Celle-ci a ete entamee par A. Allara des
1989 et s'est poursuivie de maniere reguliere jusqu'en 1993.

Outre le nettoyage des fouilles anciennes, ce travail a
surtout concerne l' avant-derniere phase d' occupation
(phase P) caracterisee par des constructions, non pas en
arases regulieres de blocage de pierres calcaires maconnees
au djousse, comme celles de la derniere phase, mais en
pierres de gypse grossierement taillees liees a I' argile, ce
qui pourrait nous donner quelques indications utiles sur la
chronologie des techniques de construction sur le site, Par
ailleurs, une serie de mesures de nivellement et de
positionnement topographique des principaux axes
d' organisation de ce secteur ont ete prises afin de permettre
de comparer les caracteristiques de cet Hot avec celles du
plan hippodamien. L'etat des maisons situees en bord de
falaise indique qu'ici, comrne dans le secteur de la maison
de fouille, les effondrements de la falaise se sont poursuivis
bien apres I'abandon du site 55

Le fichier informatise sur les maisons
La recension de l'ensemble des Hots fouilles par la

mission de Yale a pour but la constitution d'un fichier
informatise systematique de l' etat sanitaire (extension et etat
d'avancement de la fouille, etat de degradation, possibilites
d' obtenir de nouvelles informations, mesures aprendre pour
la conservation etc.) et de l'etat de la publication de chacun
de ces Hots.

Cette entreprise a pu etre menee abien au cours de ces
trois campagnes et nous disposons maintenant d'une base
de donnees informatisee donnant toutes les caracteristiques

19), texte et archeologie», DEE III, p. 65-100. Par ailleurs, A. Allara a
soutenu une these a l'Universite de Turin sur l'Ilot B2.
55 - La presence d'une fissure en formation dans Ie palais de la citadelle
indique clairement que Ie processus n' est pas encore acheve,
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essentielles de chaque ilot telles qu'on peut les observer
aujourd'hui sur le terrain, le tout accornpagne d'une
documentation photographique nouvelle. Cette base de
donnees sera d'une grande utilite pourtous ceux qui voudront
travailler tant sur I' etude archeologiqna des maisons que sur
les problemes de techniques de construction, la restauration
ou I' amenagement du site. Ce travail preliminaire doit
maintenant etre repris dans le detail, Ilot par ilot pour affiner
les donnees en chronologie relative en faisant appel aux
informations publiees et acelles contenues dans les archives
de Yale 56.

LE MATERIEL CERAMIQUE

Le travail sur le materiel cerarnique des annees
precedentes et de ces trois campagnes a ete poursuivi en

depit de l' absence de F. Alabe, qui a la responsabilite de
I' etude ceramique, mais qui n' a pu participer aux differentes
campagnes 57 C'est ainsi qu'a ete acheve le classement du

materiel issu des sondages stratigraphiques des campagnes
precedentes dans la rue du rempart et, en partie, du materiel
issu du grand sondage de la rue principale.

L' etude de ce materiel devrait deboucher sur une

typologie stratigraphique de la cerarnique de la ville

hippodamienne. Pour I'heure c'est Ie materiel des epoques

les plus hautes qui a ete I' objet d'un soin particulier, puisque,

on le sait, la ceramique hellenistique du Proche et du Moyen

Orient est encore des plus mal connues, ce qui pose de

nombreux problemes pour la datation des monuments et des

sites de la region dont on se contente trop souvent d' ecrire
qu'ils sont «greco-rornains» ou, plus simplement encore,
«classiques».

CONCLUSION

Au terme de ces trois campagnes decisives, on peut dire
que les objectifs initiaux de la mission dans le domaine
archeologique sont maintenant en passe d'etre realises.

Le travail sur les fortifications est maintenant tres
avarice : letude des techniques de construction touche asa
fin, I'histoire de I'enceinte urbaine, etroitement liee acelle
de la cite, est maintenant fixee dans ses grandes lignes, la
porte de Palmyre sort de sa gangue de decombres et de
deblais des fouilles anciennes. Lorsque sera acheve le
degagernent du glacis romain, elle presentera un exemple
tout a fait parlant des techniques de guerre romaines et
sassanides au milieu du Ill" siecle de n. e.

Toutefois, avant de pouvoir entreprendre la publication
des fortifications de Doura-Europos, il nous faudra encore

56 - Voir, dans ce volume, Ie premier bilan de cette operation.

mener abien la fouille de certaines parties de I' enceinte dont
Ie plan et la chronologie restent encore apreciser : la tour 24
situee au changement de direction du rempart et qui comporte
certaines anomalies ou repentirs dans sa construction et les
portes sud et nord. Le releve general des remparts a ete
entame et doit etre complete en s' accompagnant d' un certain
nombre de nettoyages localises, en particulier Ie long des
wadis nord et sud, la ou les deblais de la mission de Yale
ennoient d'importantes portions de la muraille.

Les operations menees au palais du Stratege ont
confirme I'existence de deux etapes successives dans la
construction du batiment. Le nettoyage de I' ensemble des
pieces interieures et des abords de I' edifice a cree les
conditions d'une reprise de l'etude des diverses phases de
I'histoire de ce monument essentiel dans la vie de la cite.

L'enquete sur I'ensemble de I'habitat prive cree un

instrument de travail precieux pour les recherches avenir
sur l'habitat domestique aDoura-Europos : plans, techniques
de construction, evolution, conservation. Les nettoyages

operes dans I"ilot B2 ont precise les traits essentiels de cette
partie du site completement degagee, mais totalement
negligee dans les publications de Yale.

La mise a letude de deux nouveaux monuments
anciennement degages, les temples de Zeus Megistos et
d' Azzanathkona, a fourni des precisions importantes sur
I'histoire de I' architecture religieuse. Le travail sur Ie temple

de Zeus sera poursuivi afin d' aboutir aune publication qui
tiendra compte des donnees anciennes et des acquis des
fouilles recentes,

Ces travaux, on I'a vu, ont souvent deborde les limites

des chan tiers des fouilles anterieures, ce qui constitue deja
en soi un fait nouveau, et se sont reveles porteurs
d'informations essentielles pour la comprehension des
monuments concernes.

Mais la veritable nouveaute est constituee par Ie

developpement de I' action de la mission dans des secteurs
restes intouches jusque la, comme la rue principale et la cour
de la maison de fouille. Sur Ie chan tier de la rue principale,
on a vu tout I'apport d'informations que peut procurer une
telle operation: datation et mise en Iumiere des modalites
d'etablissement du plan hippodamien ; decouverte d'un
edifice dont on ne sait encore s'il faut y voir un sanctuaire
ou un atelier metallurgique et qui a fourni un echantillonnage
remarquable d'arrnes et de boulets ; decouverte d'un nouveau
bas-reliefqui enrichit le repertoire iconographique de la ville.
De plus, l'application d'une methode de fouille
particulierement minutieuse aura permis la collecte d'un
materiel ceramique abondant dans les meilleures conditions

57 - Ce travail a ete execute par P. Nogues assiste par E. Capet et J.-B. Yon.
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d'une stratigraphie continue qui complete les resultats

obtenus precedernment dans les sondages de la rue
du rempart.

Merrie un simple decapage de surface tel que celui opere
dans la cour de la maison de fouille se sera revele des plus
profitables en confirmant l'existence d'une occupation
sassanide et en revelant la presence de constructions
nettement plus tardives.

En ce qui concerne Ie deuxierne volet du programme de
la mission, celui du sauvetage des edifices menaces, une

serie d'operations ponctuelles menees au cours de ces trois
campagnes ont abouti ala mise en securite de toute une serie
de constructions menacees d' ecroulement au temple de Zeus
Megistos, sur les murs interieurs du palais du Stratege et sur
la facade du temple d'Artemis. Ce type d'action doit etre
poursuivi de maniere reguliere

Mais, surtout cette peri ode a vu la mise hors de danger,
des pieces de facade du Strategeion et la realisation de la
premiere etape du grand projet de reconstruction partielle
de la facade nord aboss ages recemment ecroulee, La voie
est maintenant libre pour proceder a la reconstruction de
cette facade avec I'ouverture du grand chantier d' archeologie
experimentale de taille de pierre. Au cours de cette operation,

les methodes de travail de lantiquite seront appliquees
strictement de maniere arestituer une facade dont I' aspect
sera aussi proche que possible de la realite antique, mais
aussi dans Ie but de me surer, pour la premiere fois in vivo,

les temps de travailles couts et les diffcultes techniques, de
la carriere ala mise en oeuvre d'une maconnerie de pierre de
taille, d'un chantier antique.

BILAN CHRONOLOGIQUE

Les enseignements combines de toutes ces entreprises
conduites sur Ie site de Doura-Europos ont done debouche
sur un certain nombre de decouvertes majeures dont la portee

modifie considerablement les donnees que nous possedions
jusqu'ici, en particulier pour les peri odes de la naissance et

de la fin de I' existence de la ville.
II semble desormais que l'image d'une ville de meme

importance que celie que nous voyons aujourd'hui, creee en

une fois par Nicanor a la fin du IVe siecle, doive ceder la
place a celie d'une creation en deux etapes a lepoque
hellenistique : I'Europos originelle aurait ete une installation
reduite de type militaire et ce n'est qu'au milieu du Il" siecle
avo n. e. que la ville est etendue sur Ie plateau aI' ouest de la
citadelle selon un plan hippodamien. Cette nouvelle phase
s'accompagne de la construction d'une rue principale
remarquablement amen agee et de I' edification des remparts

de pierre traites comme un monument destine amarquer Ie
prestige de la nouvelle cite. L'avance des Parthes provoque

I' acceleration de la construction de I' enceinte. Cependant,
lorsque les Parthes se presentent devant la ville vers
113 avo n. e., Ie quart nord de la muraille n'est realise qu'au

niveau du socle et l'ouvrage doit etre acheve a l'aide de
briques crues.

Les Parthes s'emparent de la ville et les remparts
tombent en desuetude. Dans I'espace nouvellement conquis

sur Ie plateau, Ie tissu urbain se constitue progressivement
en respectant dans ses grandes lignes la repartition en ilots
definie anterieurement. C' est ainsi que les maisons Ie long
de l'enceinte ne sont edifiees qu'apres qu'une couche de
detritus de pres de I m d'epaisseur s'est accumulee dans ce
secteur. Le trace de la rue qui aboutissait ala porte secondaire
est deplace et la limite de l'Ilot qui la borde au sud empiete

sur I' ouverture de la porte qui, a cette epoque avait ete
bouchee 58. La rue principale, en revanche, est regulierement

entretenue et ne semble pas avoir connu de modification
majeure de son trace. La porte de Palmyre se trouve pourvue
d'une avant-cour. Son entree est retrecie et connait une
transformation qui la rend accessible aux voitures.

L'arrnee romaine s'empare de Doura en 165 de n. e.,
sans doute ala suite d'un siege, au cours duquel une tentative
de sape a lieu sous la courtine au sud de la porte principale.
Un camp romain est etabli dans Ie quart nord de la ville. La
population qui en est chassee envahit tous les espaces
disponibles dans la ville et s'installe dans les carrieres
ouvertes al'interieur meme du perimetre urbain, comme dans
lilot B2 au pied de la citadelle ou dans les carrieres situees
au pied du palais du Stratege, deux edifices majeurs de la
premiere fondation qui perdent alors leur fonction. La grande
salle acolonnes est amenagee dans I'ilot M5, au sud de la

rue principale, puis voit ses colonnes rernplacees par des
piliers. Le bas-relief cultuel qui y a ete decouvert confirme
l'influence de Palmyre dans la cite et la presence dans celle
ci de populations provenant de la peninsule arabique.

L'enceinte, totalement negligee aI'epoque parthe, au

point que sa base s'etait fortement degradee, fait l'objet de
refections avec la construction du glacis de bloc age au pied
de la muraille occidentale et de renforcements avec la

construction de nouvelle tours. La menace sassanide

provoque la construction d'un grand glacis de briques crues
contre la face exterieure de l'enceinte et l'accumulation du

grand remblai interieur qui ennoie les constructions proches

de I' enceinte occidentale.
L' attaque sassanide, en 256, provoque entre autre la

transformation en arsenal de la salle aux piliers de la rue

principale situee afaible distance de la porte de Palmyre.
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Cette attaque a laisse des traces particulierement parlantes
devant la porte de Palmyre qui semble avoir ete l' objet d' un
effort particulier des assaillants.

La ville prise, la population est deportee, mais une petite.
partie du site, le long du fleuve, reste habitee par des
occupants sassanides qui installent une necropole d'un type
different de ce qu' on connaissait jusque lao Par la suite, cette
zone parait avoir continue a etre occupee de maniere
modeste, probablement par des habitants de la region
jusqu'au ye siecle de n. e. et peut etre encore plus tard.

On le voit, ces trois campagnes ont apporte de nombreux
elements nouveaux concernant l'histoire de la cite qui s'en
trouve notablement modifiee. Parmi ces donnees nouvelles,
le schema que nous proposons maintenant pour la creation
de la cite de Doura-Europos est celui qui parait le plus porteur
d'enseignement. C'est ainsi que I'Inachevement des
monuments consideres comme les plus anciens de la ville
avait intrigue M. I. Rostovtzeff, lequel n' avait pu l' expliquer
qu' en parlant de la lenteur de la construction due a un

58 - On observe de meme que plus on s' eloigne de la rue principale, vers Ie
nord comme vers Ie sud, moins les rues coincident avec les tours dont il est
pourtant evident que Ie nornbre avait ete calcule en fonction de celui des

tarissement des fonds royaux 59. En fait il semble maintenant
qu'il faille retarder d'un siecle et demi la date de construction,
non seulement de tous les edifices inclus dans le plan
hippodamien, mais aussi I'edification de la citadelle, elevee
selon les memes techniques que le rempart et l' agora et qui
presente des traces incontestables d'inachevement. Cette
construction n'aura dure qu'une trentaine dannees, un delai
bien court pour un programme aussi vaste !

Bien entendu, ce nouveau schema ne va pas sans poser
de nombreuses questions auxquelles il nous revient
maintenant de chercher des reponses appropriees, comme
celle, par exemple, des limites de la fondation de Nicanor.
Esperons que les prochaines campagnes, dont les recherches
seront orientes en fonction des problematiques nouvelleset
auxquelles les donnees de l' archeologie experimentale
devraient apporter leur lot d'informations essentielles,
permettront de repondre a ces nouvelles interrogations
comme a celles qui portent sur toutes les phases de I'existence
de la cite, de sa creation a son abandon.

rues est-ouest de la ville.
59 - M. 1. ROSTOVTZEFF, eRAf, 1937, p. 197, id. Dura-Europas and its Art,
Yale, 1938, p. 11-13, «The Agora and Bazaar», Pre!. Rep. IX-I, p. 24.
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2. LA PORTE DE PALMYRE
A DOURA-EUROPOS

The main gate of the western wall of Dura-Europos. called «Palmyra
gate» has been excavated by the american -french expedition , but was
only briefly described in the publications. Its archaeological exploration,
begun in the first years of the french -syrian expedition. has been going on
between 1991 and 1993.

The study of the connection between the main gate and the town
showed that the monument has been built in the middle of the 2nd century

B.c. contemporaneously with the laying of the hippodamic plan. Inside
the south tower , partial excavations showed the stages of the construction,

while the diggings of the outside surroundings disclosed the main periods
of the building's life : construction, then creation of a forecourt during the
parthian period, some modifications in the roman time and, finally,

construction of an exceptional defensive system with a huge mud brick

wall in the middle of the 3rd c. A. D. During these diggings were also
uncovered important remains of the final battle between Romans and
Sassanians which ended with the death of the town .
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L'exploration de la porte qui s'ouvre dans le rempart

occidental de Doura-Europos et Ie degagemcnt des abords
de celle-ci ont represente I'essentiel des travaux des

campagnes de 1991-1993 concernant les fortifications . Les
fouilleurs de la mission de Yale avaient deja consacre
quelques pages a cette porte, dite «porte de Palmyre- dans

les publications de Yale I, mais cette publication est derneuree
fragmentaire et largement incomplete 2. La mission franco

syrienne a donc cherche a mieux connaitre cet edifice, son
fonctionnement et sa relation avec les differentes

constructions situees a l 'exterieur et qui etaient de toute

evidence liees a la porte, dans la perspective, maintenant
proche, de la publication des remparts et de la mise en valeur

du batiment,

Jusqu'en 1990, les travaux de la MFSDE sur ce
monument s'etaient limites ades operations ponctuelles 

sondage dans la rue du rempart J, etude minutieuse du
passage de la rue dans Ie biitiment '. nettoyage d'un sandage

ancien dans I' angle de la porte et de la courtine nord 5 - et
avaient permis dctablir une premiere chronologie de

I'histoire et du fonctionnement de la porte. Au cours des
trois campagnes suivantes, l'exploration s'est etendue a

l'ensemble du batiment, dans toute la zone anciennement
exploree, puis s' est elargic ades secteurs intouches jusque-la

afin de dater la construction du batiment, mettre en evidence
les relations de la porte avec Ie reseau urbain et faire

apparaitre les divers amenagernentsdontla porte a ete I' objet

a I' ext erieur : protection des abords, renforcement de la

defense. amenagements routiers.

- Universite de Paris I
- Directeur francais de 1a MFSDE.

Directeur de recherche au CNRS, Paris.
*** - Universite de Paris I

I - M. PILLET , «General Report on the Campaign of Spring 1928», Pre!'Rep.
I, t929 . p. 10-16; id. "General Report on the Campaign. October 1928
ApriI1929~). Prel. Rep. II, 1931, p. 6-8 ; C. HOPKINS, «General Report on
the Campaign». Prel. Rep. VI, 1936. p. 206-208 ; A. VON GI:iRKAN, Prel. Rep.
VII-VIII, 1939. p. 5~6 et 12. F. Cumont designe Ie bdtiment sous Ie nom de
«porte rnonumentale» ou «porte centrale du rempart ouest» . alors que les
habitants de Ia region la nomment «bab el haoua» , c' est-a-dire
«porte du vent».

2 - Par exemple, Ie trace du glacis autour de la porte n'a ete vu que rres
partiellement par les fouilleurs et Ie plan qui en est donne (Pret. Rep.
VII -VIII , fig. I , p. 5) ne se base que sur des restitutions arbitraires (voir la
partie du texte sur Ie glacis par 1. 'ABDULMA SSIH), et il en est de meme en
ce qui conceme Ies limites de l' avant-cour (Prel. Rep. VI, fig. 20, p. 207).
3 Voir P. L ERICHE et A. AL MAHMOUD, «Bilan des campagnes de 1986 et
1987 aDoura-Europos», DEE 11. p. 13-15.
4 - Sur Ies resultats du travail portant sur Ies degagements pratiques par 1a
mission de Yale dans Ie passage de Ia route atraver s la porte. degagements
qui n'avaient ete publics que de man iere extremernent so mmaire .
voir P. LEKICHE et A. ALMAHMOUD, op. cit.. p. 15-16 et «Bilan des campagnes
de 1988-1990 aDoura-Europos». DEE Ill, p. 12-16.
5 «Ibidem. p. 16.



Mathilde GELIN, Pierre LERICHE et Jeanine ' A BDUl. MASSIH

Fig. 1 - La porte de Palmvre au debut de la campagne de 1992. Vilevers l'ouest.

Fig. 2 _Plan schemarique de fa porte de Palmyre avec implantation des coupes et du carroyage.
Dessin FOr\, d 'apres F Bodet.
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Les operations concernant Ie
biitirnent lui-memo et ses abords

orientaux, du cote de 1aville, ont
ete relativement limitees. En
revanche, celles menees du cote

exterieur de la ville ont pris des
dimensions beaucoup plus
amples en raison , en particulier,
de la presence du grand glacis de
briques crues cdifie par les
Romains dans le cadre de la lutte
contre les Sassanides et qui
consti tue Ie dernier grand etat
architectural de la porte de
Palmyre. Dans une premiere
etape a ete etudiee une serie
d 'amenagements apparus it Ia
suite des travaux de la mission
de Yale, au pied des facades ouest
et nord du batimenr de la porte ,
et englobe's it 1"in ter ie ur des
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!imites du glacis. Par la suite, I'exploration a ete orientee
vers l'etude du glacis lui-merne, dont on ne connait guere
de parallele que par les textes. Ce glacis meritait done une
fouille attentive, d'autant plus que, l'ouvrage etant fortement
erode, il se trouvait menace de destruction partielle. C'est
pourquoi Ie chantier a ete etendu hors de I'emprise des
fouilles anciennes dans Ie but de degager la face externe du
glacis et d'en dresser Ie trace exact. Ce chantier a fini par
couvrir une surface relativement etendue (41,5 m du nord
au sud et 26 m d'est en ouest), mobi!isant des moyens

importants en raison des dimensions memes de la porte et
du glacis et de la masse considerable de deblais des fouilles
anciennes et de decombres adeplacer,

Ainsi, au terme de ces trois campagnes, la plupart des
questions que posait l' etude de la porte de Palmyre ont pu
etre resolues et, meme s'il reste encore beaucoup afaire pour
degager Ie glacis romain comme il convient, les resultars
obtenus ont tres largement depasse les objectifs de
depart (fig. I a3).

,
i Rue principale

-017

034

Le ±ODD correspond au niveau +221,36 du nivellement general

o
I

5m
I

048

Fig. 3 _ Plnn osneral de la oorte de Patmvre ala fin de la campagne 1993. Releve F Bodet, Y. Baudouin. P.Allart. E. Sibue. redessine par F Dry.
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Fig. 4 - Porte de Palmyre, tour sud, p iece oues t. Etat avantfouille.
Ecroulement de l' escalier d'epoque romaine.
Vue l'ers I'est depu is le sommet de la p orte .

pu con stater que l'escal ier d 'epoque rom aine qui se trou vait

dans la piece oue st de la tour sud 6 s ' etait ec roule. II est done

apparu qu 'une fouille pratiquee a son emplace ment serait
d'un grand interet pour y retr ouver d' eventuels elements de

datati on , puisque la stratigra phie n' avai t pas ete bouleversee

par les travaux de la mission de Yale (fi g. 4).

Les restes de l'e sca lier 7 se presentaient sous la forme

d 'un massif de blocage degrade de p ierres djoussees ala
base. enferma nt un blocage a base de terre . L' ensernble

reposait sur une couche de decornb res et de terre . Cette piece
a done fait l' objet d'un ncttoy age cornplet, pui s un premier

sondage a ete irnpl ante dan s so n ang le nord-ouest, sur
I'emplace ment d' origin e de I'escalier, c' es t-A-dire sur 1,50 m
de large depuis le mur nord de Ja tou r, et sur 4,70 m de long

depuis Ie muroriental contre lcqu el etait appuye J'e scalier 8.
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~ . ::----
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Le passage

La campag ne de 1991 a ete co nsac ree au dernont age de
la dern iere berme subsistant dans Ie passage de la rue iI travers

Ie bat imen t et a l' etablisserne nt du releve defi nitif du plan

de ce sec teur. Un dossier gra phique de l' evolution de ce

pas sage avec p lan s, elevatio ns, coupes, restitutions et vues

cavalieres a ainsi pu etre constitue permettant de soutenir

I' expo se necessaireme nt un peu technique de cette evo lution.

Par la suite,la fouill ede la porte de Palmyre s'est reduite

aI' ouverture d 'un sondage dans la tour sud du batiment afin

d ' obtenir des information s de premiere main sur la date et

les etap es de la co nst ruc tion de I' ed ifice . D' autre part,

I' ensembl e du batirnent a e te nettoye e t un e attentio n

part iculiere a ete portee 11 I' etude du systeme de blocage des

deu x port ail s par de s ba rre s coulissantes . Les logement s de

ce s barres - qui ont ev idemmcnt di sparu - ont ete examines

sur tou te leur profondeur ce qui a permis de de ter miner la

forme exacte etla lon gueur de ces barres. II apparait quc ccs

deux portails o nt fon ctionne de maniere prolongee pui sque

les reb ords des logcm ents de s poutres de fermeture sont

fort em ent uses et qu e, dan s chaque cas , la barre orig ine lle a

dil etre remplacee. L' etude en cours pe rme ttra sans dou te de

rcs titue r de maniere precise Ie fo nctionneme nt de ces deux

glissieres et d ' ex pliquer les d ifferen ces qui appara issent dans

lamenagernent de cha cune d ' ell es. On a, en effet, pu

obse rver qu ' aune epoqu e qui reste adeterminer on a re nonce

a fermer Ie portail ce ntral, puisque Ie conduit da ns lequel

circu lai t ce tte barre a etc vo lo ntairement bou ch e par un

bloc age de morti er et de pierres.
Du co te de 1a ville, il n' existe pas de glissie re pou r une

barre de ferme ture et I' on pourrait en conclure que Ie passage

n ' ava it pas etc po urvu de systeme de fermeture. Cep endant,

on co nsta te qu e la face ouest des pil astres qui encadrent Ie

pa ssage aI' est porte des trace s d ' usure par rotation vert icale,

traces se mblables acelles reperees sur les pilastres du portaiJ

central et du portail occide nta l, ce qui pou rra it signifier que
des portes ont ete placees laaune epoq ue posterieure acelie

de Ja co nstruc tion du batiment .

L 'interieur de la to u r Slid
Les plans non publics figur ant da ns les archi ves de Yale

nou s mon trent que la mission arneri can o-fran caisc a

int egr alem ent fou ille l'jnterieur des tours de la port e de
Palmyre , ce qui pourra it avoir decourage toute tent ative de

recherc he d ' indi ces de datati on. Cepend an t, en 1992 , on a

ETU DE DU SATIMENT
Pierre LERICHEet Mathilde GELIN

6 _Photograp hie de cet escalier montant vers l'ouest. encore relativement
bien conserve. dans Prel. Rep. It . pI. XXXVlll. I .
7 _ 1.30 m est-ouest x 77 em nord-sud x 63 em de hauteur.

8 - '?: ch.antier a ere ~irige par ? Kochelenko et V. Garbov, avec la
partrctpat ton de M. Gehn et P. Len che.
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Avant la construction de l'escalier, diverses couches de
terre s'etaienr accurnulees dans la tour. Sur l'ensemble de la
surface du sondage, cette accumulation repose sur une
couche de terre rouge melee de nombreux fragments de gypsc
qui correspond vraisemblablement au sol de construction
de la porte . Le niveau superieur de cette couche melee de
gypse atteint Ie pied de la troisieme assise du socle du mur
nord de la tour 9 Au nord , Ie long de ce mur qui separe la
tour du passage de la rue, une tranchee de fondation a etc
vue LO SOLIS la forme d'une zone de terre plus sombre
depourvue d' eclats de gypse (fig. 5). Ceci signifie que ce
mllr a etc edifie apres Ie commencement des travaux de
construction de la porte. Dans cette tranchee est apparue une
quatrieme assise legerernent en retrait. La fondation de ce
mur se presente done sous la forme de quatre assises formant
un debord total de 25 it 30 em.

Fig. 5 - Porte de Palmyre, tour sud, piece ouest. Tranchee de
fondation du mur nord coupant le sol d 'eclats de gypse
de fa construction du mur sud. Vue vers te nord.

Afin de controler la chronologie de la construction de
la porte ct d'etudicr la fondation du mur extcrieur de la porte,
Ie sondage a ete etendu sur la moitie sud de la piece LI La
presence de materiel contemporain 12 dans les couches
supcrieures a moutre que la mission de Yale avait
effectivement fouille cette partie de la tour. L'enlevernent
de ccs couches pcrturbees a mis en evidence le pied de la
fondation (socle) du mur sud de la tour qui se eompuse ici
aussi de quatre assises, avec un debord total d' I m. L'assise
inferieure est en fait une assise de reglage adaptee aux
irregularites du rocher, sans entailler celui-ci, Le sommet
du socle de ce mur est it un niveau plus bas de 50 em que Ie
sommet du socle du mur nord , et sa base est environ 20 em

plus bas (fig. 6 et 7).
La chronologie de la construction de la porte de Palmyre

a ainsi pu etre etablie dans ce secteur et nous pouvons

9 _Cornptage effectu e apartirde l'ussise superieure de la fondation en
deborddu mur nord.
]0 - Environ 30 em de large.
11 _Sondage ouvert contreIe seuil du murde separationde la tour, sur5 m

Fig. 6 - Porte de Palmvre. tour sud, piece ouest .
Etat en fin de/ouille. Adroite, la fondation do mur sad, ell

escaliers, repose sur fa dalle calcaire atravers La couche
de terre rouge qui a ere tranchee. Agauche, Lafondation
du mur nord repose sur La terre rouge . Vuevers l 'est.

COUPE 1

o 1 III

~

Fig. 7 - Porte de Palmyre. Tour sud. Coupe I sar la
benne sud, Reie ve P.Allan, mis au net par
F. Ory.

l'etendre it l'ensemble du batiment grace aux observations
anterieures concernant les liaisons des differents murs : on
sait maintenant que les murs perimetraux du batiment et celui
dans lequel s'ouvre I'arche centrale ont ete eriges dans une
premiere phase, puis que les murs interieurs delimitant Ie
passage sont venus s'msercr entre les premiers. La porte na
done pas ete construite d'un seul ensemble comme on pouvait
Ie supposer : la division interne en deux tours et un passage
central, si eUea pu etre concue avant memo la construction,
n' a ete realisee que dans une seconde phase.

Quant it la datation precise de ledifice, quelques
elements supplernentaires ont ete fournis par la decouverte
sous I"escalier d'une cerarnique it vernis noir (deux moreeaux
d'une petite coupe it levres horizontales avec des palmettes
cstampccs 1\ datee du II' sieclc avo n. e. Cette datation

est-ouest. Un appro fondissement a ete realise it 2,50 m du aeuil.
] 2 • Plaque de bidon en fer.
13·N°92 127·01.
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Cette operation nous ad' abord revele les conditionsdans
lesquelles a ete construite la porte de Palmyre.

Le premier fait qui merite d'etre releve est que, du cote
de la ville comme vers l'exterieur, le batirnent de la porte
comportait un seuil forme par la fondation continue de
sa facade qui pose sur le rocher et forme un ressaut de
35 em environ.

On observe ensuite que la porte a ete edifiee directement
sur la surface calcaire du plateau dans un secteur depourvu
al'epoque de toute construction ou d'occupation anterieure.
Une caliche de gypse pile provenant du chantier de
construction recouvre, en effet, cette surface et passe SOliS
la fondation de la maison situee au nord de la rue. Ceci
confinne le fait, deja observe dans la rue du rempart, que les
maisons de ce secteur n'ont ete construites qu'apres la porte,
c'est-a-dire a une date relativement tardive.

couches laissees en place. Les dimensions maximales de ce
chantier ont done atteint 10,50 m du nord au sud et 5,50 m
d'est en ouest. Ceci nous a permis d'atteindre au nord et au
sud des secteurs non detruits par les fouilleurs de Yale. A
l' est, en revanche, nous avons dfi renoncer a atteindre la
limite du degagernent de Yale en raison de la trap grande
masse de materiaux 11 eliminer (fig. 9).

14 - P. LERICIIE, «La porte de Palmyre aDoura-Europos», Colloque Palmyre
et la route de la soie, 7-11 avril 1992, MAS XLII , 1996, p. 245-252
(ci-dessous abrege : La porte de Palmyre aDourai ; id., «Doura-Europos,
bilan des recherches recentes, CRAf, avriI-juin 1994, p. 410 (ci-dessous
abrege Doura, recherches ricentes ) ; id., «Nouvelles donnees sur l'histoire
architecturale et urbaine de Doura-Europos», Arabia Antiqua, Hellenistic
Centre s around Arabia, Serie orientale Roma LXX , 2, Rome , 1993,
p. 113-127 (ci-dessous abrege Histoire architecturale et urbaine de Doura) ;
id., «Le chreophylakeion de Doura-Europos et Ie problerne de la mise en
place du plan hippodamien de la ville », Colloque Archives. Seals and
Sealings in the hel/enistic World,BCH XXX, Turin,janvier 1993, sous presse
(ci-dessous abrege Le chreophylakeion de Douray.

Fig. 9 - Porte de Palmyre , secteur est. Fin de la campagne 1992. Au premier
plan, le seuil de la porte et la canalisation romaine qui provient des
thermes situes aufand adroite. De part et d 'autre de celle-ci, vestiges
d' empierrement (calcaire rouge) au-dessus du premier sol de rue.

Fig. 8 - Porte de Palmyre, secteurest. Findefouille 1991. Decapage
du premier sol de la rue principale associeala porte. Noter
la tran chee de la mission de Yale le long du seuil de la
porte et la couche d 'eclats de gypse abandonnee sur le sol
de rue apres la construction de la porte . Vue vel'S le nord.

Parallelement aux recherches concernant les etats
anciens de la porte de Palmyre, notre attention s' est
portee sur I'etude de la relation de cet edifice avec la
rue principale et avec celie qui longe le rempart au nord.
Visiblement, la mission de Yale avait ouvert un grand
chantier dans la rue principale, devant la facade
orientale de la porte sur toute la largeur de la rue et
jusqu'a une limite difficile apreciser al'est (mais qui
excedait certainement 7 a 8 m) sans qu'aucune trace
n'en soit conservee dans les archives .

En 1991 , les decornbres accumules depuis
cinquante ans dans ce chantier ancien ont ete elimines
dans la moitie nord de la rue principale, dans la partie
epargnee par Ie passage de la canalisation d'evacuation
d'eaux usees proven ant des thennes situes dans l'Ilot
M7 contigu ala porte de Palmyre, sur une largeur de 4,50 m
du nord au sud et sur 4 m d' est en ouest. On a ainsi pu
constater que la mission de Yale n'avait pas pousse ses
travaux jusqu'au rocher et que les premiers amenagements
de la rue avaient ete preserves, au moins en partie (fig. 8).

Lors de la campagne suivante ce nettoyage a ete
elargi apratiquement toute la largeur de la rue principale,
sa limite orientale a ete reculee de 1,50 m et sa limite nord a
ete portee 11 I'interieur meme de la rue du rempart nord ou
un sondage large de 2 m nord-sud a ete pratique dans les

LES ABORDS ORIENTAUX DE LA PORTE
Pierre LERICHE

confinne celie 11 laquelle nous avaient conduits 14 les travaux
menes precedemmenr sur I'ensemble des remparts ouest:
les remparts, tout comme le grand plan d'urbanisme au trace
hippodamien ont ete mis en place au milieu du Ils siecle
avo n. e., et non au moment de la fondation d'Europos 11 la
fin du IVe siecle avo n. e.
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encombree par une accumulation reguliere de couches de
detritus ou de decornbres divers ennoyan t la masse des blocs
de gypse abandonnes au pied de la tour nord du batiment de
la porte . II se pourrait merne que la construction de l'Ilot qui
jouxte la porte au nord ait ete realisee relativement tard si
I' on en juge par ]' epaisseur de ce tte acc umulatio n qui
alleignait environ 80 cm lorsque fut creusee la tranchee de
fondation de I' edifice qui se trouve 11 I' angle de la rue
principale et de la rue du rempart nord . Mais il reste encore
11 prouver que cet edifice est bien le premier construit 11 cet
endroit, ce qui ne pourra etre verifie que par l'ouverture d'un
ou plusieurs sondages aI'i nterieur meme de l'I lot.

En ce qui concerne la structure de la rue dans son
premier etat et la relation de cette rue avec la porte elle
merne, on constate que , dans les secte urs est et sud du
chantier, la surface du sol de construction de la porte est
couve rte par endroi ts d ' un lit de petites pierres dures
maconnees par une terre argileuse rouge, restes sans doute
du premier amenagernent de la rue principale partiellement
disparu apres son degagement par la mission de Yale. Ces
lambeau x de sol ont ete graveme nt endommages par Ie
pa ss age de la eanalisation romai ne, mais il apparait
c1airement qu 'i l s' agit la d' un type de sol identique acelui
decouvert au fond de la tranchee transve rsale ouverte 11

environ 80 m plus 11 I'o uest dans la rue pric ipale et qui
constitue Ie premier etat de cette rue. La transition de ce sol
avec le niveau de circulation interieur de la porte de Palmyre
se faisait, non par un emmarchement comme 11 l' ouest, mais
par un plan incline de pierres et d' eclats de gypse melanges
de terre rouge (fig. 8), partiellemcnt detru it par un sondage
profond large de 50 em pratique par nos predecesseurs le
long de la fondat ion du batiment de la porte.

II est donc tout 11 fait clair que la construction de la rue
principale est allee de pair avec celie de la porte de Palmyre
(et, bien entendu, du rempart de la ville) dans une region

Fig. 12 - Po rte de Palmyre, sec teur es t. Coup e sur La rue du
rempa rl : decombres divers et remptissage de Lafosse
au pied de L'llot L8. Vue vers Ie nord.

I1 - Par le de Palm yre, secteur est . Premier sol de la rue
principale et de La rue du rempar t. Au premier plan a
gauche. tranchee de fa mission de Yale et vestiges d 'une
maconnerie antique recouvrant des eclat s de taille de
gypse ala surface de la rue p rincipale. A droit e, on voit
appuraitre la f osse au pied de la maison de I 'tlot LB. Vue
vers le nord .

.- ."'",.,_.d..",,""',....'....~
Fig. 10 - Parle de Palmyre, secteur esl . Sol de rue origin el.

Adroite , vestiges d' empierrement et canalisation romaine.
A gauche, fo sse recouverte par des fragments de gypse
dans la rue du rempart et an gle de l 'llot L8.
Vue vers l' est depuis le somm et de Laporte.

De plus, da ns la zone no rd du sec teur degage, au
debouche de la rue du rernpart, on trouve une masse de gros
eclats de taille de gypse abandonnes sur la dalle calcaire et
provenan t visiblemen t des travaux de cons truc tio n du
batiment de la porte. La presence de ces blocs tend 11 prouver
qu' une fois I' edifice de la porte construit, la zone qui se
trouvait au nord du trace de la rue principale, au pied de la
co urtine nord, n' a pas ete frequentee pendant longte mps
(fig. 10 et 11).

Les resultats du sondage ouvert dans la rue du rempart
au nord viennent confirmer ces observations. D' une part,
on y a decouvert la presence d'une fosse naturelle de 1,50 m
de diarne tre qui s'ouvre dans la da lle calcai re et que ,
visiblement, on n' a pas cherche 11 combler dans la mesure
ou le remplissage de celle-ci etait fait de materiaux detritiques
meubles (fig. 12). D'autre part on cons tate que la rue etait

Fig.
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vide de toute construction. Ce n'est qu'apres une periode,
dont la longueur est encore difficile a preciser, que des
edifices sont venus delimiter la rue principale et la rue du
rempart, donnant enfin a cette partie du site une
apparence urbaine.

LE GLACIS DE LA PORTE DE PALMYRE
Jeanine 'ABDUL MASSIH

Le glacis eleve a la fin de l'epoque romaine contre la
face externe du rempart occidental de la ville epouse
parfaitement la ligne exterieure des courtines et des tours du
rempart. II est constitue d'un puissant remblai de terre
cendreuse melee de detritus divers (nombreux tessons, os,
etc..), accumule contre Ie rempart et recouvert d'une carapace
de briques crues. A I' origine, ce glacis atteignait une hauteur
considerable puisqu'il venait buter contre la surelevation de
briques crues qui avait ete edifice sur les courtines
de pierre 15.

Ala porte de Palmyre, ce glacis s'interrompt et fait retour
de part et d'autre du passage, formant en quelque sorte deux
parties independantes qui protegent respectivement les tours
nord et sud du batiment. Le passage de la porte apparait
ainsi comme I' unique rupture d' origine de la continuite nord
sud du glacis 16 (fig. 13).

Le degagement de cet ouvrage a essentiellement consiste
a mettre en evidence sa face externe dans la mesure ou il
n'est guere possible de supprimer la masse de remblai sur
laquelle ce glacis est appuye,

Avant nos travaux, Ie glacis qui entoure la tour

septentrionale du batirnent de la porte de Palmyre n'etait
visible que par ses parties sud et ouest plus ou moins
ennoyees sous les decombres, et dans la coupe pratiquee
par les fouilleurs de la mission de Yale Ie long de la face
nord de la porte de Palmyre, dans Ie but d'etudier la facade
de la porte et la courtine du rempart 17. Contre I' angle nord
ouest de la tour nord et un peu plus al' ouest, apparaissaient
les restes encore en place d'une avant-cour 18

Quant au glacis sud, il n'apparaissait que Ie long de la
paroi sud de la route qui aboutit ala porte et ala surface du
sol en avant de la tour sud de la porte.

LE GLACIS DE LA TOUR NORD

Ce glacis se trouve dans un etat de conservation tres
inegal selon les secteurs en raison des travaux dont il a ete
I'objet de la part de la mission de Yale. La portion sud de ce
glacis nord emprunte une direction est-ouest a partir du
montant nord du passage de la porte principale, puis s' oriente
vers Ie nord selon un trace parallele ala facade du batiment
de la porte. Plus au nord, al'endroit ou Ie glacis se retourne
en direction de I' est pour se relier au glacis du rempart au
nord du batiment de la porte, I' ouvrage a ete detroit en partie,
parfois jusqu'au rocher, par les anciens fouilleurs. En
revanche, apartir d'environ 3,40 m al'est de l'alignement
de la face ouest du batiment de la porte, la partie orientale
du glacis nord a ete partiellement preservee dans la mesure
ou elle a ete epargnee par Ie grand sondage ouvert par la
mission de Yale.

Pour la commodite de l' expose, nous commencerons
cette etude du glacis par la description de ce «secteur nord»

Fig. 13 - Porte de Palmyre, exterieur ouest. Vue generale du chantier en fin defouille 1993. Agauche, le glacis sud couvert de blocs ecroules ;a
l'interieur du glacis, le mur sud de l'avant-cour et la canalisation romaine. Au centre, vestiges du champ de bataille sur le trace de la
route. Adroite, le glacis nord et le mur nord de l'avant-cour. Vue du sommet de la tour sud de La porte.

15 - La hauteur reelle et l'aboutissement exact du glacis sur le rempart
res tent adeterminer avec precision.
16 - On peut, en effet, observer a la tour 24 que Ie glacis a bouche une

poterne qui s'ouvrait dans la facade nord de cette tour.
17 - M. PILLET, Pre/. Rep. I, 1929, p. J6.
18 - Voir plus loin la description de cette avant-cour.
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Fig. 15 - Porte de Palmyre, exte rieur ouest. Briques
du glacis marqu ees au doigt.

,.- - -

,-.

Lc deblaicrncnt du glacis s'est effectuee par palier s

successifs corr espondant aux Iimites du carroyage general
du chantier (fig. 2) . Des bermes de I m d' epaisscur ont ete

mornentanement conservees afin de mettre en ev idence la

strat igraphi e accumulee sur Ie glaci s. Ce s berme s nou s ont

permis de restituer les etapes d'effondrement du glacis dans

ce secteur : sur la face externe du glacis reposent des briqu es

tombe es 21, completes ou en fra gments, proven ant de

I 'effondrcmcnt du sommet du glacis, melees parfois de blocs

de gypse n tornbes du sommet de la port e de Palm yre. Cette

cou che decroulement de briqu cs es t cnfouie sous la terr e

cendrcuse liberee du centre du glacis , qui recou vre Ie glaci s

jusqu' a sa base. La couche superieure, epaisse, est faite de

te rre le gererncnt a rg i le use beige , co rr e spondant

probablement a I' usure reguliere de la surelevation en briques

cruc s du rcrnpart.

courtine est detruit et on peut observer qu 'il a une largeur de

deux rangees de briques a son sommet. En revanche, le
sommet du glaci s de la porte est tres degrade et seule une

rangee de briqu es peut y etre observce . Ces deu x ou vrages

sont con stitues de briqu es crues carrees 20 de couleur roug e,

rarement grise, rnaconnees au mortier de terre grise ct portant

parfoi s des marqu es dessinees au doigt (fig. IS).

.....---......------..."...,...--.........-
'1>- .:;

Le secteur nord

Le grand sondage de la mission de Yale pratique a
l'intcrieur du glacis 19mena cait la stabilite de la parti e encore

en place du glacis nord. En effet , sous la carapace de briques,

la terre du remblai de consistancc aSSeZ poudreuse (a cause

de la cendre qu i s'y trouve en grandes proporti ons) s'est

effondre e au cours des annees, laissant Ie glacis partiell ement

sans support, en situation de danger permanent. Cette menace

d 'effondrement (qui constituait un danger reel pour les

fouilleurs) repr esentait un risque de perte irreparable d'un

temoignage arch eologique exceptionnel.

L' un des principaux objectifs de la campagne de 1993

a done ete la conservation de ce tte partie du gl aci s en

pro ced ant au degagernent parti el de sa face externe afin de

dim inuer Ie poids de la ma sse de decornbres pe sant sur

l'ouvrage. Ce s travaux ont perrnis de del imiter avec

exactitude les limites de ce ux de la mission de Yale, de

preciser le trace du glacis nord et de ver ifier les hypotheses

ernises precedemment sur la construction de ce glacis et sur

son rapp ort avec 1'avant-cour.

Avant nos fouilles, l'angl e forme par Ie glacis de

prot ection de la face nord de la port e et ce lui de la courtine

etait deja visible en surface , a environ 4 m de chacune de

ces deux maconn eries (fig, 14). Le sommet du glac is de la

~- .- ,-
Fig. /4 - Porte de Palmvre, exter ieur ouest . Le somm et du glaci s

romain contre 'la porte de Pa lmyre asa jonction av ec la
courtine nord au debut de son degagement. Vue vers le
nord- oues t.

ou le glacis est relativement bien conserve en ele vation. Puis

nous e xa m inerons Ie «sec te ur nord-ouest», fortem ent

degrade, pour terminer avec I' etude des "parties ouest et sud" .

19 - Dans l'angle de la porte de Palmyre et de la courtine nord.
20 - Ex emples de dimensions de ces briques (en em) , pro ven ant des
decombrcs des glacis nord et sud: 38 x 38 x 12 et 34 x 34 x 12 sont les
mesures les plus frequemment obse rvecs ;on a ega lernent trouve des briques
de 29 x 34 x 12, 23 x 32 x 12, 38 x 29 x 14 em, ct des dcmi-bnques de
39 x 19 x 12 et 26 x 19 x 14.
21 _L'une de ces briques etait recouverte d ' une plaque de dj ousse qui a pu
servir de mortier. rnais qui est adissocier de I'ensemble de Ia construction

du glacis qui ne eomprend pas dedju usse. Nous n'a vons pas trouve d'autre
exernple de ce type.
22 - Certains blocs presentaient une gliss iere de forme rectangulaire a
trapezofdale , enduite de djousse, laquelJe a prcbablement servi a un
encastrement de poutre de la toitu re de 1a porte principale. Blocs de
80 x 52 x 17 em environ ; «glissiere- :8 x 29 x l7 em. ouvertesurungrand
cotedu bloc et situee aenviron 19 em du petit cole.



30 Mathilde GELIN, Pierre LERICHE et Jeanine' ABDUL MASSIH

Le travail a surtout permis de degager la partie sommitale
du glacis de la courtine, plus eleve que celui de la tour, et de

rendre apparente sa face reguliere en pente tres abrupte,
difficilement accessible, qui lui confere un aspect
impressionnant et souligne l' efficacite de I'ceuvre defensive

mise en place par les Romains.

Le secteur nord-ouest
En 19911a MFSDE a entame des travaux dans ce secteur

afin de rechercher les limites du chantier de la mission de

Yale. Cette recherche a ete poursuivie en 1992 et 1993.

La premiere etape a vu le degagement de la portion nord

du glacis afin de determiner son raccordement avec sa portion

ouest. L'essentiel de la terre enlevee etait principalement

fait de coulures des briques du glacis et de remblai cendreux.

En 1993, les travaux a la base de ce glacis ont ete

volontairement arretes avant d' atteindre le sol de construction

afin de preserver les vestiges du sol de combat qui a ete
repere dans l'axe du passage de la porte sous la forme d'une
epaisse accumulation de cendres et d'armes diverses 23

Dans la partie septentrionale de ce secteur, le glacis est

tres degrade et ne subsiste plus que sur deux assises au
maximum, soit sur une hauteur d'environ 25 ern. II est
constitue en largeur de trois rangees et demi de briques. Le

long de sa limite nord, on observe la presence d'une adeux
rangees de briques 24 posees sur la tranche, visiblement

destinees renforcer la base externe du glacis, ce qui porte

son epaisseur a 1,90 m environ. On decele egalement la

presence d'un enduit de terre sur cette face exterieure du

glacis. Cette portion du glacis prolonge vers l' ouest le trace
du glacis preserve dans le "secteur nord" 25. Sa face interieure

se poursuit en ligne droite sur environ 7 m au-dela desquels

elle sinflechit vers Ie sud, tandis que sa limite nord affecte

la forme d'une courbe continue. Plus a l'ouest, Ie glacis

emprunte, dans son ensemble, une courbe vers le sud qui se

prolonge jusqu'a sa jonction avec l'extremite orientale

d'un mur de blocage est-ouest qui constitue la partie

preservee du mur nord de l' avant-cour 26 ... A cette

intersection le glacis retrouve une hauteur de 7 a8 assises,

soit 1 m environ. Au-dela du mur de l'avant-cour, la trace

du glacis se perd (fig. 16).

Dans la courbe du glacis qui relie la partie arasee et la

portion conservee a L'intersection du mur nord de

l'avant-cour, on observe un retrecissement de la largeur de

la maconnerie de briques crues qui ne compte plus que deux

rangees et demi de brigues. Ce retrecissernent est
apparemment compense a I' exterieur par ce qui parait etre

Fig. 16 - Porte de Palmyre, exterieur ouest. Le retour nord-ouest du glacis partiellement preserve dans
l'alignement du mur de l'avant-cour et arase de part et d'autre dans les tranchees de la mission de
Yale. Noter le rang de briques placees de chant sur laface externe. Vue vers l'est.

23 - Voir la description de ce sol plus loin dans cel article.
24 - Deux briques ala base, une ensuite.
25 - Voir la partie «Secteur nord» pour la description de cette portion la

mieux preservee du glacis.
26 - Ce mur de blocage a sa face nord a50 cm environ de la limite interieure
du glacis.
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un contrefort, de forme rectangulaire, tangent a la limite
exterieure du glacis auquel il s'appuie. Ce contrefort est epais
d'une rangee et demi de briques et long de quatre, soit 0,73
x 1,50 m. Les briques crues qui constituent ce contrefort
sont de couleur grise liees par un mortier de terre rouge 27

Dans l' etat actuel de preservation de ce massif, il est difficile
de proposer une interpretation sur sa presence (fig. 17).

Fig. 17 - Porte de Palmyre, exterieur ouest. Le massifnord-ouest
du glacis. Noter dans I'angle adroite la couche de cendres
du champ de bataille. Vue vers l'ouest.

Les travaux menes dans ce secteur nord-ouest nous ont
permis d' etablir les causes des destructions que l' on observe
sur les edifices de cette zone. Pour eriger Ie grand glacis de
briques crues, les batisseurs romains ont du eli miner
l'extremite ouest du murnord de I'avant-cour qui se trouvait
sur son trace, comme l'indique la presence du fragment de
glacis conserve contre la partie occidentale des vestiges du
mur de blocage. La destruction totale de ce mur nord de
l'avant-cour n'etait pas necessaire dans la mesure ou la partie
orientale de ce mur a ete englobee dans la masse du glacis 28

Ces destructions doivent donc etre atribuees a la
periode romaine.

D'autres destructions dues aux fouilles de la mission de
Yale sont apparues de part et d'autre du mur nord de l'avant
cour, ou deux tranchees perpendiculaires a la direction
generale du rempart ont ete mises en evidence 29. Le
creusement de ces tranchees paralleles est du a la mise en
place du systeme d'evacuation par les Decauville 30 de la

27 - En elevation, les briques du contrefort et du glacis etaient peut-etre
liees, mais a la base (seuls vestiges visibles), les deux maconneries sont
distinctes.
28 - En effet, l'inclusion des vestiges dans Ie remblai du glacis a preserve
ceux-ci de la destruction, tout comme alinterieur de la ville ou Ie remblai
destine acontrebuter les poussees du glacis exterieur a englouti, et done
preserve sur une hauteur considerable, les biitiments existant Ie long de la

rue qui longe Ie rempart.
29 - M. PILLET, Prel. Rep. II, p. 8, mentionne cette operation en une ligne et
ne fait etat ici que d'une seule tranchee.
30 - Les Decauville (du nom de la maison de construction) sont des
wagonnets montes sur rails. On a pu observer en d'autres points du site

terre des deblais des fouilles anciennes, comme l'atteste la
presence de deux fosses dans la berme ouest du chantier. La
fosse sud correspond visiblement aune tranchee pratiquee
pour I' evacuation des deblais du grand sondage effectue dans
l' angle de la tour nord du batiment de la porte de Palmyre et
de la courtine. La fosse nord, correspond a la tranchee
d' evacuation des materiaux provenant du degagement de la
face externe du mur de blocage de l'avant-cour 31 Le
creusement de la tranchee sud a provoque une destruction
totale du glacis, tandis que dans la tranchee nord la trace du
glacis a pu etre retrouvee au sol (fig. 16). Quant a la
preservation ponctuelle du glacis aI' extrernite ouest du mur
nord de l'avant-cour, on peut sans doute l'attribuer a une
erreur dinterpretation de la mission de Yale qui a
probablement vu dans ce chicot de maconnerie de ~rques

crues Ie prolongement du mur nord de l'avant-cour
Ainsi, les fouilleurs de la mission de Yale ne se sont-ils

probablement rendu compte que tardivement de la presence
du glacis puisque celui-ci a ete detruit dans tous les secteurs
decrits ici aI'exception d'une adeux assises au nord, sans
doute du fait du hasard. On observe egalement qu'en depit
du bon etat de conservation, sous Ie niveau du sol actuel, de
la partie du glacis parallele a la face ouest de la porte,
A. von Gerkan 32 decrit un glacis entourant les tours de la
porte avec des angles droits au lieu de la forme arrondie que
nous avons observee. Tout ceci pourrait signifier que les
fouilleurs anciens n' ont pas atteint Ie pied des vestiges
degages par nos soins en 1991et 1992et ont attribue la forme
arrondie du glacis al'usure de l'appareil de briques crues.

Les secteurs ouest et sud

A2,60 m au sud du mur nord de I'avant-cour, on retrouve
Ie glacis sur 13 assises, soit apeu pres 1,60 m de hauteur 34

lei la base est parfaitement visible puisque les anciens
fouilleurs ont atteint Ie rocher detruisant les accumulations
sur lesquelles repose Ie glacis. A 8 m apartir de ce point, Ie
glacis se retourne contre la face ouest de la tour nord de la
porte. Cette derniere partie du glacis est conservee sur
environ douze assises, soit 1,60 m (fig. IS). II semble que sa
face interne n' ait pas etedegagee par le sondage de la mission
de Yale pratique alinterieur du glacis puisque les briques

(remparl ouest, Strategeioni, que leur mise en place a parfois entraine des
destructions partielles d'edifices,
31 - Voir, plus loin, fig. 25.
32 - Pour la description de ces tranchees et du probleme de la preservation
d'un fragment de glacis entre ces tranchees, voir plus bas, «Les zones
exterieures au glacis».
33 - A. VON GERKAN, «The Fortifications». Prel. Rep. VII-VIII. p. 4-60. et
fig. I, p. 5.
34 - Pour des raisons de preservation, ala fois du glacis et du sol de combat,
cette partie n' a pas ete degagee sur ses faces est et ouest jusqu'afa base de
la construction.
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Fig. 18 - Porte de Palmyre, exte rieur ouest. Vestiges du glacis no rd
contre la fa cade oues t de 10porte de Palmyre. Ce gla cis
repose sur une successionde sols de routesdam Ie somm et
co rrespon d tl celui de 10 premiere assis e de 10porte. Au
p remier p lan. ves tige s du premi er so l de route non detrui t
par 10 mission de Yale. Vue Vel'S Ie nord.

crue s sont tres bien conservees et n ' ont pas subi d' alteration .

II es t 11 noter que cett e portion est-oue st n' est pas erigee en

pente co mme le re ste du glacis, mai s ve rti cal em en t

pui squ ' ell e parait s'erre alignee con tre I' angle sud-oues t de

la tour sud de la port e de Palmyre, sans l' eng lober.

L E GLAC IS DE LA TOUR SUD

Cette partie du glacis est con stituee de briques crues

carree s grises , rare me nt rouge s, de me me s d ime nsio ns que
celles du glaci s nord, liees par un morti er de terre grise. Sa

forme ge nerale et sa co nstruc tion so nt les mem es que ce lles

du glacis nord .

Le glac is sud a ete degage pour mettre en evidence la
porte de Pa lm y re e t avo ir une vue comple te de ses
arne nagernent s it la fin de la vie de la ville . Ce glacis ,
contra ire me nt 11 so n pen da nt au nord, a e te p res q ue

cntiere rnent preserve des destru ctions des travau x anciens

et peut etre actuellement vu sur une etendue d' environ 10 m

au sud de la porte de Palmyre. Cette con serva tion dans son

etat orig inel nous perm et de comprendre, non seulement Ics
techn iques de co nstruc tion 35 employees pour cet edifi ce,

mais surtout son fonctionnement. Toute la stratigraph ie du
secteur ternoigne de la vie du glacis de puis 256 .

Les degagerncnt s o nt comme nce pa r le s ab ords

imm ediats du pass age de la porte du ran t la campagne de

1991 . lis se sont po ursuivis en 1992 vers le sud (parti e ouest

de ce glac is), et cn 1993 egalement le long de la face sud de

la pone. De ce cote, Ie glacis etait cnnoye par des deblais

achernin es de J'in teri eur de la ville par lcs Decauville il

35 . Les precedes de construction sontdavanrage visibles surIe glacis nord.
en ses endroits arraches et ouve rts qui devoilenr mieux sa structure interne,
36 - Therrnes de 1'1101M7.
37 . Voir les textes de eel article SUI Jes secteurs ouestde Ja porteet l' intcricur

travers Ie rempart et accumules sur la pent e du glacis. II a

donc fallu faire appel 11 un bull dozer pour evacuer une partie
du cone de debl ais des fouill es anciennes .

La portion de glacis appuyee co ntre la face ouest de la

porte , au sud du passage, a ete degagee precede mment par

la mission de Yale. Elle repose sur un niveau d ' accu mulation

inferieur 11 ce lui du glac is nord. Le glacis dans ce secteur
passe sur la ca nalisation provenant des thermes romains 36

qui a ete installee dans passage de la porte H Bien qu' abimee

en son sommet, cette pani e du glacis a approx imati vement

la rneme largeur que celle corre spond ante du glacis nord.

Elle est ici preservee sur 8 ass ises , soi t environ I m de

hauteur ( . 19).

Fig. 19 - Porte de Palmyre, exterleur ouest.Vestiges du glacis sud
contre lafacade ouest de 10porte de Palmyre .Ici, Ie glacis
repose directement sur Ie premier so l de route. A gauche.
fa ca na lisat ion roma ine . A u fon d, Ie mu r sud de
l 'avant-cour:A I'arri ere. deblais defo uille de fa mission
de Yale. Vile Vel'S Ie sud.

Le glaci s se poursuit vers Ie sud, paralleleme nt ala face

oues t de la porte prin cipa le. puis comme au nord de la porte,

il se retourne vers I'est po ur envelopper la tour. Contre la

face externe de cettc courbe un «contrefort», similaire a celui

du glacis nord, forme de briques grises rnaco nnees 11 la terre

rouge, a ete decouvert . Le niveau de degagerne nt actuel ne

permet pas de connaitre Ie nombre exact de briq ues formant

la base de ce «contrefort» .

La part ie du glac is parallele 11 la face sud de la pone de
Palm yre s' etend jusqu ' 11 1,70 m de la courtine 38 Ace niveau

la maconn eri e de hriques crues change de direction pour

longer Ie rempart vers Ie sud. Les fouilles de la MFSDE se

sont etendues de la base du glacis 11 l'ou est ju squ' a la courtine

11 I' est, par paliers de 5 m de cote inclu ant des ber mes de I m
depnisse ur, sui vant Ie carroyage ge ne ral du chanti cr

(fig. 20 et 2) .

du glacis sud.
38 - Ace point, Ie g laci s co ntre la porte se situe a1,77 m au sud de la face
sud de la porte.
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Fig. 20 - Porte de Palmyre. exterieur ouest. Vue generate ala fin de fa campagne 1993. Vue vel's "e st.

Ces travaux nous ont permi s, ici aussi, de retrou ver les couche de cendres qui a noirci I'enduit de terre qui Ie
limites de ceox de la mission de Yale. Dans l'angle sud-ouest recouvre '" On retrouve cette cendre plus ou moins bien
du chantier general, une Iigne representant le niveau d ' arret conservee Ie long de la portion du glacis parallele it la facade
des travaox de la miss ion de Yale, remonte vers la surface ouest de la porte, jusqu 'a son retour vers I'e st. Le glacis a
actuelle . La dimension du chanti er des anciens fouilleurs ainsi rempli sa fonction de tenir it distance les combats et les
corresp ond exactement it nos Iimites etablies en 1992 39, soit destruction s de la bataille, cest-a-dire a pres de 7 m de la
5 m au sud du batirnent de la porte et 10 m it l'ouest. face d' origine de 1aporte.

Dans l'angle de la tour sud de la porte et de la courtine, Au sud, le dcgagcrnent de la pente extcrieure du glaci s
it la jonction du glacis de la tour et celui du rempart , un a fait apparaitre un amoncellement de blocs de gypse (fig, 21)
sondage ancien "0a egalement ete retrou ve, L' aspect de ce provenant du somm et de la porte. Sur une vue frontale de la
sondage est celui d 'un e fosse grossieremcnt rectangul aire portc , on observe, en effet , que la tour sud, la plus exposee
dans laquelle la jonction entre les glacis de la porte et de la aux internperie s. a Ie plus souffert des outrage s du temps et
courtinc sud estparfaitemcnt lisiblc au sol. Lesbriques claires que son niveau de conservati on est inferieur it celui de la
se detachant sur la terre noiratre du remblai nous ont permis tour nord d'environ 2,50 m. Ces blocs effondres forment
d'etudier l'agencement des briques disposee s en eventail comme une seconde carapace qui nous ernpeche d'acceder
pour former cettc courbe 4 1 dire ctement au glaci s et nous interdit ainsi de Ie fair e

Ce sondage excepte. l'ensemble du secteu r n'a pas ete apparaitre dans son apparence dorigine. La pente du glacis
perturbe par les travaux anciens. La stratigraphie es t est done, dans I'etat actuel des degagement s. mieux visible
conservee, ce qui nous permet d'etudier les traces successives au nord ou il est Ie moins bien conserve que dans le secteur
de l'utilisation du glacis, de sa deterioration progressive, et sud ou il subsiste sur une hauteur impre ssionnant e.
de son utilisation posterieure. La bataille de 256 n'est pas 1a seu1e bataille dont la porte

Le degagement de la parti e ouest du glacis porte la ait gard e Ie ternoi gnage. En effe t, au sud de la porte
marque de 1abataill e qui a mis fin it la vie de la ville et dont principale , 1afouille a fait apparaitre, sous les decornbres de
Ie sol de combat a ete degag e contre 1acourbe exterieure it surface et nettcment au-dessu s des blocs de gypse tombc s
l' endroit ou Ie glaci s se retournc vers Ie passag e de la porte precedernrnent de la porte, une accumulation de pierres
principale (voir plus bas «Les zones exterieures au glacis»). calcaires rouge s en pente nette vers l' ouest (fig, 1 l ), un
L'incendie dont on retrouve les traces dans lc sol de combat materiau qui na ete employe ni dans la construction du
a rubefie la face exterieure du glacis depo se une epaissc batirnent de la porte ni dans celie du glacis . Or dans Ie

39 - Un nouveau ca rte a be ouvert vers Ie sud en 1993.
40 _Sondage parallele ala courtine. de J m environ de large. Sa limite sud
n' es t pas encore netteme nt definie .
41 _Les brique s sont posees cote it cote en eventail. creant des joints de

forme trapezordale dont l' extremite evasee qui forme 10.courbe avec It' s
briques se place du cote de la limite interie ure du glacis.
-4 2 - Voir lu description du glacis cote nordde la porte.
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Fig. 21 - Porte de Palmyre, exterieur ouest . Le glacis au sud de la porte en cours de degagement. Noter dans les
bermes les blocs d 'ecroulement de la lour sud de 10porte de Palmyre ella couche de blocs calcaire
correspondant ala destruction du petit fortin erig« tardivement aI'angle de fa porte et de la courtine
sud . Vue vers I'est.

Sud

• 1m
~

El l IE10

i

1 Decombres cendreux du glacis l!rodt au sommet
2 Accumulation de deccmbres de fragments de briQues crues er de

djousse, ncmbreuses pierres calcaires proven ant de la destruction
de 1.11 ma~onntrie tardive qui ttail implantee sur le sommer de II
lour sud de 13 pone de Palmyre

3 Deccmbres de briques crucs grises et rouges
"Ma~onrw::rie tardive en blocage de pierres calcaires er djousse

PORTE DE
PALMYRE

(l""r sudj

Nord

HoriZllntale <k la coupe = 223,64 m

COUPE 3 Cette installation, faite de
petits blocs, se trouve sur
un niveau deja use du
sommet de la tour. C' est

vraisemblablement a cette
construction, probablement
d'epoque ottomane, qu'il

faut associer ces blocs
degages aujourd'hui.

Au pied de la pente, on
a retrouve de nombreuses
douilles de mitrailleuses
qui temoignent a leur tour
d'une bataille ; ces douilles
pourraient provenir des
engins du capitaine

Fig. 22 - Parle de Palmyre. Exterieur ouest. Coupe 3 sur le glacis sud. ReleveJ. 'Abdul Massih, P Leriche Murphy, l'inventeur des
et F. Bodet, mis au net par F. Dry. peintures du temple de Bel.

La bataille dont ternoignent ces vestiges aurait eu lieu au

cours de la revolte arabe de 1920.
La stratigraphie des accumulations sur la pente du glacis

sud se resume done en quatre phases: l'usure du sommet du
glacis provoque son eventrernent ; la chute des briques libere
la terre du remblai . La degradation du sommet de la tour de
la porte entraine I'effondrement des blocs sur Ie glacis. Les
decornbres d 'usure du rempart de briques qui surmontait la
courtine de pierre se melent aces differents ctats et
recouvrent I'ensemble. Enfin, ce sont les blocs de calcaire

prolongement de la face ouest de la porte de Palmyre vers Ie
sud, sont apparus les restes d'un muret de pierres calcaires
liees au djousse, conserve sur une hauteur de 40 ern et edifie
sur Ie niveau du glacis arase par les intemperies (fig. 22).

Ces pierres et Ie muret proviennent de toute evidence
d'une construction tardive erigee sur Ie sornmct de la tour

sud de la porte. Un cliche photographique de 1928 retrouve
a l' Academie des Inscriptions et Belles-Lettres montre des
soldats, alors employes aux travaux des fouilles, en train de

dernonter une installation sise sur Ie sommet de la tour sud.
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qui s' accumulent puis quelques couches de terre proven ant
des deblais de fouilie de la mission de Yale qui envahissent
en partie la pente du glacis.

Ces travaux sur Ie glacis nous ont permis de mettre au
jour l'un des monuments majeurs du systeme de defense
romain, d'en etudier les precedes de construction et d'en
constater l'efficacite. Nous avons pu egalernent suivre les
etapes de la degradation du glacis et de la porte, et y deceler
une reutilisation tardive. Les travaux des fouilieurs de la
mission de Yale ont pu etre delimites en grande partie.

Enfin, des mesures provisoires de protection de ces
glacis de briques crues ont ete prises en attendant des
solutions plus durables. Un enduit fait de terre melee de paille
hachee est ainsi applique chaque annee selon les techniques
traditionnellement employees pour proteger les murs de
briques crues des intemperies,

LES ABORDS EXTERIEURS NORD,
OUEST ET SUD

Mathilde GELIN

L' etude des differentes phases de la vie de la porte
imposait de pousser la fouille de ces secteurs 43 jusqu'au sol
vierge afin de mettre en evidence les successions des sols de
routes, de rechercher la presence d'une eventuelle voie axiale
et de verifier l'hypothese de l'existence d'une route
nord-ouest dont l'arc de Trajan, situe a environ 1 Ian au
nord-ouest du site, consacrerait Ie trace (fig. 23).

La premiere phase des travaux a consiste areconnaitre
les lirnites des fouilies de la mission de Yale et d'en etudier
les resultats 44. Par la suite, les recherches ont ete etendues
au-dela de ces !imites afin de retrouver des etats
archeologiques non perturbes et de preciser les
caracteristiques du glacis de briques crues et de l'avant-cour.
L' etendue de la surface couverte par ces recherches a
necessite la mise en place d'un carroyage general et
l'organisation d'un travail secteur par secteur (fig. 2 et 3).

L'INTERIEUR DU GLACIS: L' AVANT-COUR

Avant nos travaux, l'avant-cour etait apparente sous
la forme de son mur nord 45 large de 90 em avec une arase

horizontale aune hauteur de 60 ern. Ce mur est fait d'un
blocage de grosses pierres calcaires rouges et de djousse,

43-Travaux effectues en 1991 et 1992. La campagne de 1993 a ete
principalement consacree au degagernent des pentes des deux glacis.
44 - Certains sondages sont visibles, dans leurs limites approximatives, sur
Ie plan pub lie par A. VON GERKAN dans Ie Pre/. Rep. VIl-VllI, fig.l, p. 5,
d' autres d'apres les photographies anciennes, d' autres enfin ont ere retrouves
sur Ie terrain au cours de nos travaux.
45 - 3,40 mest-ouest, 1,30 mde large it la base. L'arase est lissee audjousse.
Ce mur est construit de la meme maniere que Ies autres murs de I' avant-cour.
46 - C. HOPKINS, Pre/. Rep. VI, p. 207.
47 _Dimensions du piedroit nord: 2,90 m de haut, 25 cm d'epaisseur, Le

Fig. 23 - Porte de Palmyre, exterieur ouest. Le sol de la route
exterieure dans I'axe de la porte. Sol de gravillons
reposant sur la dalle calcaire. Au premier plan. Ie seuil
de la porte et la canalisation romaine. Au fond, Ie champ
de bataille reposant sur les vestiges de I'avant-cour: Vue
vers I'ouest depuis Ie sommet de la porte.

dont les faces sont enduites de djousse et qui, dapres
C. Hopkins, etait surmonte d'une maconnerie de briques
crues 46 aujourd'hui disparue. A son extrernite orientale est
situe un massif qui forme Ie piedroit nord d'une porte
s'ouvrant vers I'est, dont Ie piedroit sud est accole ala tour
nord du batiment de la porte de Palmyre. Ces deux piedroits
sont faits de blocs de gypse assez reguliers (environ
45 x 15 em) maconnes au djousse et dont les faces sont
recouvertes de djousse. Tous deux comportent un logement
de barre de fermeture peu profond, de tailie et de hauteur
differentes : on doit done restituer une barre independante
de la porte dont on placait une extremite dans Ie logement
sud (le plus petit) et qui pouvait ensuite etre coincee ason
autre extremite dans le logement nord. Le piedroit nord et Ie
mur de l'avant-cour sont inclines vers Ie nord, peut-etre ala
suite du seisme de 160. Le piedroit sud est egalernent
legerement incline dans sa partie superieure vers la meme
direction, sans doute du fait d'une refection 47.

massif attenant est rectangulaire, de 2,95 m de haut pour 80 ern nord-sud
(sans Ie piedroit) et 1,90 m est-ouest. Piedroit sud: 3 m de haut, 30 cm
d'epaisseur, Le massif, trapezoidal, fait 3.30 m de haut ; l,lO m nord-sud a
sa face est (sans compter Ie piedroit lui-rnerne) pour 60 cm asa face ouest.
aI' alignement de la face ouest de la porte de Palmyre. Logement sud de la
barre de fermeture : 40 x 40 ern, situe a 1.25 m du sol. Logement nord:
65 x 95 em, it I m du niveau du sol. Profondeur: respectivement 80 et
55 cm. Inclinaisons : 25 em au sommet pour Ie piedroit sud, 15 em pour Ie
piedroit nord.
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Le seuil de la porte de I'avant-courest constitue de trois

dalles de gypse alignees 48 simplement posees entre les deux

piedroits et non liees entre el1es. Le linteau qui apparait sur
une photographie de la mission de Yale 49 a disparu, de meme

que Ie bouchage en briques crues de la porte.

L' extremite ouest du mur nord a ete detruit, lors

la construction du glacis dont Ie trace recoupe celui de
I' avant-cour,

Cette avant-cour a deja ete en partie fouillee par la
mission de Yale, des 1928-29, et M. Pillet avait interprete la

porte comme un edicule cultuel dedie aux divinites tutelaires
de la cite 50. Apres la troisierne campagne, M. 1.Rostovtzeff

pensait a une utilisation de I' edifice pour les gardes ou les
officiers des douanes 5I , puis A. von Gerkan lors de ses etudes

durant la septieme campagne identifiait cette construction
comme les restes d'une avant-cour 52. Les divers travaux,

decrits ci-dessous, qui ont ete menes par la MFSDE tant au
nord qu'au sud et a l'ouest ont perrnis de degager plusieurs
vestiges qui ont fourni les limites precises de cet edifice et
sa fonction est c1airement apparue comme celie d'une
avant-cour.

Le secteur de la facade nord de la porte de Palmyre (fig. 24)

Ce secteur, on I' a vu, a deja ete explore par la mission
de Yale. Des 1990, des recherches ont ete menees dans les
limites de ces travaux anciens, a la jonction de la porte
principale et de la courtine 53. Par la SUite, I' exploration s' est

etendue a une zone plus large. Nous decrivons ici brievement
les vestiges mis au jour dans I' ensemble du secteur.

La courtine a ete renforcee a sa base par un massif en
blocage de pierres calcaires et de djousse en forme de
glacis 54 que I' on retrouve a la porte secondaire et que I' on

doit attribuer, sans doute, a la periode romaine lors de la
remise en fonction du systeme defensif de la ville 55. Une
succession de deux sols apparait al'avant de ce massif. Sur
ces sols repose un muret 56 nord-sud de briques crues rouges,

situe a5,20 m aI' ouest de la courtine, dans Ie prolongement
du pied du glacis de briques crues, et qui avait ete identifie
comme un proteichisma.

Apres les travaux de degagement du glacis en 1992 et
1993 il apparait que Ie muret correspond, en fait, aun premier
trace du glacis de briques crues concu alors pour buter
directement contre la facade nord de la porte de Palmyre,

-a,

Fig. 24 - Porte de Palmyre, exterieur ouest. Vestiges du glacis romain et de l'avant-cour au nord et aI'ouest de la
porte. Fin de la campagne de 1993. Vue vers Ie sud-est.

48 - Du nord au sud, Lx I x H en ern : 65 x 38 x 9; 91 x 38 x 9; 70 x 42 x 8.
49 - Prel. Rep. 111.
50 - M. PiLLET, «General Report on the Campaign», Prel. Rep. 11,1931, p. 9.
51 - M. I. RosToVTZEFF, «Notes on some buildings», Pre!. Rep. III, 1932,
p.36-37.
52 - A. VON GERKAN, «The Fortifications», Pre!. Rep. V11-VIII, 1939, p. 43.

53 - P. LERICHE, A. AL MAHMOUD, «Bilan des campagnes 1988-1990 11
Doura-Europos», DEE III, p. 16-17.
54 - C~ glacis est epais de 0,90 m 11 fa base et haut de 1,50 m environ.
55 - VoirIe texte de 1. 'ABDUL MASSIH sur la porte secondaire dans Ie present
volume.
56 - Epais de 1,40 m.
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projet en partie realise puis abandonne au profit du trace du

glacis qui entoure la porte (comme au sud), sacrifiant ainsi

lavant-cour, Le bon etat de con servation de la face ouest de

cette premiere ebauc he qui ne comporte pas d'endu it

confi rme cette hypothese de rneme qu'une fine pellicule de

cendres accurnulee contre les briques, comme si des l'origine

celles-ci avaient ete protegees, recouvertes par le remblai

de terre cend reu se du glaci s . L'usure de son sommet

s'e xplique par Ie degagement opere par la mission de Yale

qui I' a laisse expose aux intemperies durant plus de cinqu ante

ans, si bien qu 'il est impossible de savoir, dans l'etat actuel de

nos connaissances, sauf a fouiller sous Ie remblai cendreux,

quelle hauteur il avait atte int avant d' etre abandonn e.

En 1991 et 1992 , Ie degagernent general de ce secteur a

fait apparaitre des dec ornbres issus du remblai cendreux du

glaci s 57 et du materiel contemporain ternoin de l' activite de

la mission de Yal e. Apre s avoir dec ou vert Ie sol de

construction du muret, les fouill es ont ete poursuivi es ju squ' it

atteindre un sol tres dur (fig. 25) fa it de petites pierres

compactees mac onn ec s a la terre, La quantitc appreciable

d' objetsen place ou incrustes a la surface de ce sol (fragments

Fig. 25 - Por te de Palmv re. exte rieur ouest. La porte de I'Qv~nt

cour preservee at 'interieur du glacis. Noter les vestiges
du sol de route empi erre. Au premier pla n a droite,
vestiges du remblai sur lequel repose le glacis. A u fo nd,
dans La benn e. le s tem oin s des deux trun ch ees
d 'eva cuation des debl ais de fa mis sion de Yale.
Vue vers I 'ouest.

de fer, de bronze, d 'une cuillere a khol , morceaux de vases

en pierre) montre que la mis sion de Yale n' a pas atteint

ce nivcau.
Le se u i l de I' avant-cour rep o se sur ce so l par

linterrnediaire dune fine couche de terre et l'enduit de

djou sse de s piedroits deborde sur cette couche . Ce sol

correspond done a un niveau de fonctionn ement du secteur

antcricur ou contemporain de la construc tion de l' avant-cour,
La durete de cette couche de terre ternoign e d'un passage

imp ort ant , mais sa faible epaisseur montre que cette periode
ne s'est pas etendue sur une longue duree . La destruction de

l ' avant- cour au mom ent de la construction du glacis est

illustree par la pre senc e d'un bloc de calcaire de grandes

dim ensions, semblable it ceux utilis es dans la maconnerie

de blocage et abandon ne sur ce sol.

Le travail a ere arr ete sur ce sol dabandon afin de

conserver un niveau cohere nt sur 1'ensembl c des sccteurs

au nord et au nord-ou est de la porte de Palmyre .

L'interieur du glacis nord (fi g. 25)

Les travau x menes it l 'interieur du glacis, aux abords

immediats de la face ouest de la porte et au sud des vestiges

apparcnts de l 'avant- cour , ont egalernent eclaire I'evolution

de ce secteur et permis d ' en affine r la chr onolo gie .

On a vu que l' ensemble du secteur a ete affecte par la

tranchee d ' evac uation du grand sondage pratique par la

mission de Yale dans l'angle de la tour nord de la porte de

Palm yre avec la courtine nord. 11 importait de reconstituer

l'aspect des abords de la porte avant la con struction du glaci s

de lepoque romaine, c'est pou rquoi, des 1991 puis en 1992

nou s avons precede au ctegagem ent de s accumulation s

mod ernes, plu s particulierement sur Ie seuil de l'avant- cour

et contre la face oue st de la porte de Palmyre.
Aux abords imm ediats du seuil , sur Ie sol deja decrit,

des plaques de boue sec hcc indiquaient que les fouilles

ancienne s ont mis au jour Ie seuil de l'avant- cour et Ie sol

interieur de celle-ci,
Dans un premier temps, un sondag e approfondi de

2 x 2 m a ete ou vert a l' arricrc de la porti on sud du glacis

nord, dan s Ie but de verifier l' exi stence d'un niveau de route

semblable ace lui qui avait ete degage dan s l'axe du passage

de la porte en 1991. II importait en effet de determiner si

cette route ava it une direction axia1e ou si el1e se diri geait

vers Ie nord-ouest Ie long du remp art . En 1992 , ce sondage

a ete elargi aI'ensembl e du secteur situe a I' interieur du glacis

jusqu ' au mur nord de l'avant-cour.

57 - Le remblai du g lacis est fait ic i d'unc terre cendreus e melee
d' ussements, de cerami que et de quelques petits objets (fragments de
cuilleres akhdl en bronze. fusa'iolc en steatite) .
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Fig . 27 - Parle de Palmy re. Exterieur ouest. Coupe 2 sur la porte de l 'avant
cour et le glacis romain. Releve J. 'Abdul Massih et M. Gelin , mis
au net par F Ory.
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Conclusion aux travaux menes au nord de la porte et ii
l'interieur du glacis nord (fig. 27)

Apartir de ces diverses observations, on peut proposer
la chronologie suivante 62 :

- Ie sol compact de cailloutis qui s'etend entre la partie
ouest du glacis et la courtine nord ternoigne de

I' amenagement de ce sccteur pour une route venant du
plateau et longeant la facade ouest du batiment ;

- apres une utilisation d'une duree non deterrninee, mais
vraisemblablement assez courte, I'avant-cour a ete erigee
sur cette route . La presence des ornieres indique que I' acces
de cette avant-cour restait ouvert II la circulation voituriere,

Par la suite, la porte a ete pourvue d'un seuil qui a interdit
toute circulation charretiere , Ce dernier arnenagernent,
destine II canaliser la circulation dans ce secteur (angle forme
par la porte et la courtin e nord) temoigne d'une periode ou
les voyageurs devaient probablement stationner avant de
penetrer dans la cite;

- enfin, les parties sommitale et occidentale de l'avant
cour ont ete detruites pour permettre la construction du glacis
qui represente la phase la plus recente de la vie de la porte,

peu avant Ie siege de la ville par les Sassanides.

L 'interieur du glacis sud (fig. 13)

Ce secteur a egalement ele I' objet de travaux pour
examiner les resultats des fouilles anciennes, etablir Ie niveau

de construction du glaci s sud. II s'agissait egalement de
localiser Ie retour de I' avant-cour contre la porte de

du sol sur lequel repose Ieglacis. Sur ce niveau, deux ornieres
ont ele creusees parallelernent II la face ouest de la porte.

Ces deux omieres, qui n'ont que peu entame Ie sol Iui-merne,
etaient remplies de cendres . D'autres traces d 'orniercs ont

ete decelees pres de la porte de l'avant-cour, vers laquelle
elles se dirigent.

~ Bloc5 degypse

~ Bri 'lu~ dllgl acis

~ Dl!combre~ de briques

][]JIIlI Aecumulat icms a nl ~rieu rc s 1 la pose .. pierres du seull

aTerre ce ndreu se

~Surface du s l)l de rOUle

court; 2
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Fig. 26 - Porte de Palmyre , exterieur ouest. Succession de recharges
de routes et traces d'ornieres Ie long de la fa ce ouest de
fa porte de Palmyre it l 'inte rieur de l'avant-cour.Aufond.
face interne du glacis. Vue vers Ie sud.

Plus en profondeur, est apparu Ie niveau de construction
de la porte de Palmyre qui repose directement sur la roche
vierge dont elle epouse la forme naturelle. II semblerait que
les nombreux petits eclats de gypse lasses, apparus sur Ie
rocher a l'avant de cette fondation , proviennent de l'usure
de la premiere assise du socle qui aurait ere dispose
en debord.

Vers l' angle nord-ouest de la porte de la ville, quelque s
elements architecturaux de gypse, visiblement deplaces par
la mission de Yale, ont ete mis au jour, dont un tambour de
colonne 59 et des blocs 60 Par centre, des blocs de calcaire
rouge situes immediatcment au sud de la tranchee
de destruction moderne du glaci s et recouverts par
celui-ci 61, proviennent de toute evidence de la

destruction antique de cette partie de l'avant-cour.

lis reposent sur de fines couches de sable
accumulees II l'mterieur de cet edifice durant son
utilisation.

Le sol de route deja repere sous Ie seuil, a l' est
de celui-ci et contre la partie sud du glacis, a pu
etre retrouve sur toute I' etendue du secteur. II s' agit

58 - Terre beige it brun, tassee, avec de nombreux points blane s.
59 - 52 em de diam etre.
60 - Environ 1 m x 30 em.
61 - Voir 1apartie de J. 'ABDUL MASSIH sur le glacis romain, dans
ce texte. Ces abreviations soot indiquees dans la note 14.
62 - VoirP.LERICHE. ( La porte de Palmyre aDoura». et. du meme
auteur. «Doura. recherches recenres », partie sur la porte
p. 407 -41 I.

Sous Ie niveau de construction du glacis 58 , ce sol de

route a pu eire retrouve dans l'ensemble du sondage, ce qui

indique quil s'agit d'une route orientee vers Ie nord-ouest.

Au-dessus de ce sol, apparaissent les vestiges de deux autres

sols tres fins et blancs correspondant san s doute a des

refections au djousse de la route venant du nord-ouest

(fig. 26).
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Palmyre 63 et detablir le rapport de celui-ci avec la
canalisation qui, a sa sortie du passage de la porte de la ville,
passe sous le glacis sud.

Le trace de la partie nord du glacis a ete etabli grace a
un degagernent mene superficiellement afin de ne pas
compromettre la conservation de cette partie deja tres
degradee de I' ouvrage . Un sondage a ensuite ete ouvert 64

au sud d'une berme est-ouest, large d'l m, jusqua
l'alignement de la facade sud du batiment de la porte . Dans
ce sondage, la presence de decornbres tranchant les couches
en place indique clairement que les anciens fouilleurs ont
deja travaille ici. Les limites de ces travaux ont pu etre
determinees, ce qui nous a permis de constater que la mission
de Yale avait deja degage la canalisation (qui, cependant, ne
figure sur aucun plan) a travers le remblai du glacis qui
lui-rneme repose sur une accumulation reguliere de sable
eolien, Al' est, ces couches eoliennes viennent buter contre
un mur 65 de briques crues rouges, plaque contre la facade
ouest de la porte principale. Ce demier setend vers le sud
jusqu'a un mur de blocage 66 perpendiculaire edifie dans le
prolongement de la facade meridionale de la porte qui
constitue le mur sud de l'avant-cour (fig.28) deja represente
sur le plan de C. Hopkins. Le mur de briques est sans doute
posterieur a l'edification de l'avant-cour car il repose a un
niveau relativement plus eleve que le mur de blocage.

La berme nord de ce sondage, situee dans une zone
preservee des travaux de la mission de Yale, montre que les
couches eoliennes inferieures (environ 30 ern) ont ete
tranchees pour installer la canalisation romaine. Celle-ci etait
recouverte de dalles de gypse 67 alignees nord-sud et

Fig. 28 - Porte de Palmyre, exterieur ouest. Le mur sud de l'avant
cour aI'interieur du glacis. Noter la canalisation romaine
qui passe sous ce mur; lequel a subi une refection acet
endroit. Sur la gauche, maconnerie en briques crues
plaquee sur laface ouest de la porte principale.

63 - Le plan de Hopkins deja cite restitue un mur appartenant a I'avant-cour
perpendiculaire a la facade ouest de la porte principale. C. HOPKINS,
Prel. Rep. VI, fig. 20, p. 207.
64 _Limite ouest: celie du glacis sud, avec un leger retrait pour ne pas Ie
desequilibrer : limite sud: alignement de la face sud de la porte de Palmyre.

maconnees au djousse. La tranchee de la canalisation a ete
rebouchee a l'aide de terre fine rouge, au-dessus de laquelle
se sont deposees de nouvelles couches eoliennes sur environ
40 em avant I'etablissement du remblai du glacis.

Lors de la construction de la canalisation, on a
visiblement detruit le pied du mur de l'avant-cour qui a
ensuite ete rernaconne de maniere grossiere et
nettement visible.

De ces divers travaux, on peut deduire une chronologie
relativement claire pour I'histoire de ce secteur. Lorsque la
canalisation romaine a ete construite, l'avant-cour existait
deja et avait fonctionne un certain temps qui a permis aux
accumulations diverses de se deposer. L'epaisseur de ces
accumulations, plus importante au sud, montre que l'avant
cour etait a ciel ouvert et que la zone situee contre la tour
sud de la porte de Palmyre n' a que peu servi. Par la suite, un
mur, dont l'utilisation n'a pu etre precisee, a ete place contre
la face de la porte principale.

LES ZONES EXTERIEURES AU GLACIS

Le secteur au nord-ouest du chan tier et au nord de
I'avant-cour

Ce secteur a ete ouvert pour degager la face exteme du
glacis. Le cone de deblais des fouilles anciennes, envahissant
la zone a l' ouest de la facade de la porte, a ete degage au
bulldozer et la limite ouest du chantier general a ete etablie
a 10m de la facade ouest. Au nord, la limite a ete etablie a 8
m depuis la face nord de la porte.

Ce secteur correspond a la zone exteme du glacis sur
une aire definie par les traces des tranchees destructives de
la mission de Yale, dans l'angle nord-ouest du chantier
general (fig.29).

Ces travaux ont devoile la chronologie relative de l' usure
du secteur apres l' abandon du site dont temcigne la
stratigraphie de la berme nord. En partant du bas veTS le
haut (ordre chronologique), on trouve d'abord les vestiges
de la bataille entre Sassanides et Romains, qui a mis fin a la
vie de la ville ; ce sol de combat est caracterise par une
epaisse couche de cendres. Dessus, dans une couche en pente
generale de l' est vers l' ouest 68 gisent de nombreuses briques
tombees et des coulures rouges du glacis melees a la terre
cendreuse de son remblai, qui temoignent de I'usure de cette
construction. Ensuite, une couche tres epaisse et uniforme,
qui se poursuit jusqu'au niveau de surface, provient
probablement de l'usure reguliere de la surelevation, a

65 - Sa limite nord est a 4,57 m de la face nord du piedroit sud de la porte.
66 - 1,10 m de large.
67 - 70 cm environ est-ouest.
68 - Sens de la pente du glacis de la courtine.
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cour d'environ 20 rn, alors que

d an s la re alite ce ll e-c i ne
mesure que 7 m 71 (fig. 13).

Au nord du glacis, les

deg agernents ont ete pousses

ju squa la tabl e ca lcaire qui

affleure aI' extreme ouest et qui,

al' est, est recouverte par Ie sol

de route qui passe Ie long de la

face ouest de la porte de

Palm yre et sous l' avant-cour.

Ces de cou vertes nou s

permettent de cons tater que

cette route ne s'etendait pas en

largeur aplus de 17,70 m de la
courtine n . A I' ouest Ie glacis

es t eta bli directement sur Ie

rocher, aI' est il repose sur cette

route. Enfin , Ie sol de combat a

ete identifie a l' extreme ouest

de la zone fouillee et autour du
contrefort du glacis (fig. 17).

L' un des apport s impo rta nts du sec teur a ete la

decouverte, irnmediaternent al'ouest de la partie disparue
du glacis et sur I'emplacement de celui-ci, de vestiges du

mur ouest de I' avant-cour, sous la forme de fragments de
djousse au sol et de vestiges 73 encore en place de I'enduit

qu i re cou vrait la face int ern e du mur . Les fragments
setendent sur 90 a95 em est-oue st, largeur identique acelle

du mur nord de I' avant-cour et son t places exactement dans

Ie prolongement de la partie de l' avant-cour degagee al' ouest
de la porte de Palmyre 74. Nous avons done ici des elements

precis qui perm ettent de restitu er Ie trace du mur ouest
de I' avant-cour.

L'exterieur ouest de La porte
Les travaux co ncerna nt lexterieur de la por te ont

co mmence des 1990 par Ie nettoyage du chantier de la

mission de Yale imrnediaternent aI'ou est de l'entree de la

porte de Palm yre, pour y retrou ver les traces des sols de

rues qui menaient a la ville . En 1991 la reche rche s' est

de veloppee entre les deu x glac is nord et sud ju squ ' a

I' alignement de leur face ouest, puis, en 1992, une extension

a ete operee ju squ 'a 10 m aI'ou est de la porte de Palmyre
avec une berme nord etabl ie a envi ron 2 m au nord de
I' alignem ent de I' ouverture de la porte de Palmyre et une
berrne sud situee a 10 m de celle-ci (fig. 23,18 et 19).

Fig. 29 - Porte de Palmyre, exterieur ouest. La port e et Ie mur nord de l 'avant -cour coupe par
le glacis romain qui ne subsiste ici que sous la forme de quelques vestiges. Vue du
sommet de la porte de Palmyre vers Ie nord.

I'epoque romaine, du rempart aI' aide de briques crues grises.

Enfin, des blocs de la porte de Palmyre sont tombes sur ces

accumulations.

La berrne ouest quant aelle (fig. 2S) a montre de maniere

evidente les deux enorrnes fosses dues ala mission de Yale 69

pratiquees dans les acc umulations regulieres qui subsistent

entre ces fosses et au nord. II est clair que les fouilleurs n 'ont

pas compris que Ie vestige de rnaconner ie de briques crues,

situe dan s Ie prolongement du mur nord de l' avant-cour,

faisai t partie du glacis. En effet, C. Hopkin s ment ionne ce

murnord de I'av ant-cour et, ainsi que Ie montr e Ie plan qu'il

a realise du secteur exterieur de la porte de Palmyre, il le

prolonge bien au-delade ses limites reelles 70. Le probleme

majeur de ce plan est que ce prolongement nest pas figure

comme une simple restituti on mais bien comme un element

reel puisque son trace est realise en trait plein et non en

pointilles comme le reste des traces hypothe tiques. C.
Hopkin s precise dans Ie texte que ce mur est visible vers

l' ouest sur une longueur de 12 m et que Ie blocage laisse la

pl ace a une cons truc tion de briqu es crue s. Qu ant a un

eventuel prolon gement vers I' ouest, c ' est sans doute la terre,

compacte et solide, qui demeure entre les deux fosses de la

berme ouest, qui a ete ass imilee aun mur et a perrnis ac.
Hopkin s de restituer une profondeur est-ouest de l' avant-

69- Voir Ie texte de J. ' ABDUL MASSIH sur Ie glacis.
70 - C. H OPKINS. Pre!' Rep. Vl, p. 207-20 8 et fig. 20. p. 207 .
71 - Voir plus loin la descrip tion des vestiges du retour de l'avant-co ur.
72 - II sagit de la limite ouest du sol de route, a l' endroi t OU il cede la place

au rocher. On precise que cette limite a ete observee sur une distance de 60
em. et peut etre sujette avariations en d' autres endroi ts.
73 - Plaques vertica les conservees j usqu 'a 19 ern de hauteur.
74 - Voir plus loin la partie du texte sur ce secteur,
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Fig. 30 - Porte de Palmyre. Exterieur ouest . Coupe 4 sur le champ de bataill e. Releve E.
Capet et f .-B. Yon, mis au net par F. Ory.
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Le champ de bataille
AI'ou est de ce mur de l'avant-cour, ainsi qu'on l' a vu

plus haut, la mission de Yale n' a que peu entarne les niveaux
archcologiques.

En effet , sous quelques centimetres d' accumulation
recent e, un niveau decroulement de blo cs de gypse
provenant du sommet de la porte a rapidement ete atteint.
Sous ces blocs, it une profondeur de 10 it 40 em, est appame
une epaisse couche de cendres melees it la terre (fig, 23),
disposee sur deux niveaux (fig, 30). Le niveau superieur
compren ait de la cendre tres meuble et de grandes quantites
darmes (point es de fleches ct poin tes de lances en fer

Cendr es

Piems calcaires

o 1m
~

COUPE ..

Un cliche datant de 1936 present e la facade ouest de la
porte au momen t de son degagement ; on peut y voir un mur
de brique s crues parallele it la facade de la porte ferrnant
I'espace entre les deux glacis nord et sud. II semble que ce
mur soit une ultime protec tion de la porte avant la bataille
finale entre Romains et Sassanides. Malheureusement, ce
mur n'a laisse aucune trace visible aujourd 'hui.

Dans tout ce secteur, les lirnites des chantiers de Yale
ont pu etre reperees. C'est ainsi que la berrne nord porte la
traced'une tranchee 75 pratiquee le long de la face extericure
du glacis nord , sans doute pour en retrouv er la base. Cette
tranchee est peu profonde et n' a pas atteint les couches en
place. D'autre part.Ia plupart des sols situes imrnediatement
devant la porte ont ete detru its ju squ'a une limite en pcnte
vers I'e st situee it environ 6 m de la porte.

Irnrnediatement it l'avant de la porte,
seul un vestige de sol dur de 10 it 20 em
depaisseur selon les endroits, fait de
petites pierres rougeat res compactees et
djoussees , a ete rctrouve au contact direct
du rocher. Ce sol ne subsiste plus que
sous la forme de lambeaux situes au pied
des deux glacis sous lesquels ils passent ,
Le glacis sud a etc construit sur ce sol
dans une tranchee pratiquee it travers
I'aecumulation de sables eoliens , tandis
que Ie glacis nord repose directem ent sur
ces accumulations, plus epaisses it I'ouest
qu'a I'est.

A I' o ues t, ces accumulat ions
eolicnnes butent contre la face orientale

92 _ 196_0 9 ~92 _189 _0 2

92 _ 197_ 0 4

(fig. 31), ecailles darmure en bronze, clous et nombreux
fragments de metal (fer et bronze) qui n' ont pu etre identifies

Fig. 31 - Port e de Palmvre, exte rieur ouest. Pointes de fleches du
champ de bataille. avant restauration.

d' un mur de blocage prese rve sur une hauteur de 30 em et
situe dans Ie prolongement de la face externe des glacis.
Dans sa parti e sud, la rnaconnerie est con stituec d'un
alignement de blocs non maconne s degage sur 90 em nord
sud, qui correspond sans doute au bouchage d'une porte
placec dans I' axe de la porte principale. Cette maconnerie
peut etre identifiee au prolon gement de I' avant-cour mise
au jour plus au nord 76

Le mur a legerement tranche un mince sol blanc visible
vers l'est mais absent dans I'ax c de I'ouverture axiale de
I'avant-cour. Ce sol a ete use par Ie passage it traver s
I'ouvertur e et a ete recouvert par une recharge de djousse

bien conservee sous le bouchagc . La condamnation de cet
acces it I'avant-cour a oriente definitiv ement la circulation
vers Ie nord , laissant Ie sable s' accumuler au pied du mur
ouest de l'avant-cour, Le sens d'accumulation de ces couches
de sable, en pente de I' ouest vers I'est et du sud vers Ie nord
confirrne cette observati on ct atteste, ainsi qu 'on I' a vu it

75 _Large de 1.25 m au somme t et de 60 em a1abase . 76 - Voir plus haul. dans la partie «L'ex terieur du glacis nord».



42 Mathilde GELIN, Pierre LERICHE et Jeanine 'ABDUL MASSIH

Fig. 32 - Porte de Palmyre, exterieur ouest. Umbo de bouclier
trouve sur le champ de bataille.

du fait de leur mauvais etat de conservation, umbo de bouclier
en bronze pourvu de petits clous en fer 77 (fig. 32), plaque
circulaire de bronze ajoure (provenant probablement d'un
harnachement). Le niveau inferieur a fait apparaitre de tres
nombreuses pierres calcaires brulees. En tout, on a pu
denombrer quelques 140 armes diverses. L'abondance de
ce materiel nous a pousse aetablir un carroyage metre par
metre afin de relever avec precision tous les objets. Une
poutre entiere calcinee, de 120 x 35 em de cote, les clous et
une plaque de fer 78 munie de rivets ou petits clous, sans
doute un element de blindage, semblent provenir d'une
machine de siege qui a brule sur place. Les blocs de calcaire
ont vraisemblablement servi de projectiles lances depuis
I'interieur de la ville sur les assaillants 79. Les incendies qui
se sont produit tout au long des combats ont rougi la face
exterieure des glacis et provoque l' accumulation de l' epaisse
couche de cendres.

Cette couche, avec ses nombreuses armes et son
abondance de cendres peut etre identifiee avec le sol de
combat de la bataille finale de la ville, entre les Romains et
les Sassanides 80. Comme on l'a vu dans le secteur nord,
elle repose directement sur le niveau de construction du glacis
nord, ce qui demontre la proximite de ces deux phases de la
vie de la ville: le glacis nord a ete bati immediatement avant
le debut des hostilites 81.

Le souci de preserver ce sol de combat nous a interdit

77 - W 92 246-1.
78 - 36 x 6 em, n° 92 246-7.
79 - Seul un boulet de pierre a ete retrouve sur la surface degagee, Ces
blocs de caicaire peuvent provenir des murs de maisons detruites a I' interieur
de la ville lors de la mise en place du glacis interieur ; la presence de
fragments d'enduits peints (I x 2 cm au maximum) plaide en ce sens.
80 - Voir P. LERlcHE, "La porte de Palmyre a Doura».
8 I - On a pu observer que la construction du glacis nord a, en general, ete
rnenee de facon soigneuse et controlee, qu'il ne s'agit pas d'un travail realise
ala hate. II convient done d'imaginer qu'aussitot leur glacis termine, les
Romains ont vu arriver I'ennemi.

de poursuivre les travaux dans cette zone, d'une part acause
de la fragilite des objets 82, d'autre part par manque de temps
necessaire aleur complet degagernent qui demanderait aussi
la presence constante d'un restaurateur.

Au terme de ces operations concernant le secteur ouest,
l'avant-cour est maintenant bien delimitee devant la porte
principale. La hauteur importante des accumulations
eoliennes permet de penserqu'elle etait aciel ouvert et qu'il
s'est ecoule un certain temps avant que le glacis ne soit
construit, semble-t-il en deux etapes en commencant par le
glacis de la tour sud, sans doute pour preserver le
fonctionnement de la route longeant le rempart nord-ouest.
Cette route n' a ete condamnee, par la construction du glacis
nord, que lorsque le danger est devenu imminent.

Le degagement des sols de routes dans l' axe de la porte
principale n'a done pas ete possible en raison des fouilles
de la mission de Yale, qui ont detruit la majeure partie de
ces sols, et de la presence du sol de combat qui a ralenti ou
empeche l'extension des degagements. Cependant, on peut
distinguer trois periodes successives dans I'histoire de ce
secteur :

- l'avant-cour etait pourvue d'une porte qui ternoigne
d'une circulation dans l'axe de la porte de Palmyre 83 en
plus sans doute de la circulation le long du rempart nord
ouest. Cette circulation axiale use le sol blanc et entraine la
mise en place d'une recharge;

- la porte de l'avant-cour a ete bouchee supprimant la
circulation axiale. Le glacis sud a ete construit au meme
moment ou peu apres le bouchage. Le secteur a continue de
fonctionner un certain temps ;

- le glacis nord a ete construit sur un niveau
d'accumulations, sur lequel a eu lieu la bataille finale
de la ville.

La route aI'ouest de la porte de Palmyre
Depuis le sommet de la porte de Palmyre, il etait possible

de voir une trace nette al' ouest au-dela du secteur des tombes
romaines, limitee par deux lignes claires rectilignes et
paralleles dessinant dans I'herbe une voie de 12 m de large
encadree par endroits par une levee de terre. Un petit sondage
(2 x 2 m) a donc ete implante acheval sur une levee de terre
et sur la voie. Cette voie se trouve dans le prolongement de
la route moderne asphaltee qui se dirige vers le site dans
l'axe de la porte. II etait done possible qu'elle temoigne d'une

82 - Nous ne possedions pas sur place de moyens suffisants pour proteger
ces objets. Ceux qui ont ete recueillis par nos soins ont ete stabilises et
restaures en 1993 par A. Dandrau.
83 - II semble que cette circulation etait plutot pietonniere que charretiere,
aucune trace d'orniere perpendiculaire a la porte de Ja ville n'ayant ete vue
et Ie passage etant trop etroit. La route correspondante n' a pas pu etre
identifiee plus a I'ouest du fait de la presence du sol de combat. La porte
ouest de lavant-cour a ete degagee seulement en partie. On donne ici une
chronologie relative dans l'etat actuel des degagernents qui, s'ils sont
poursuivis, pourraient modifier ces donnees.
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preparation de la route modeme qui aurait par la suite ete
deviee afin d'eviter le secteur des tombes.

La couche superficielle est constituee de terre peu tassee,
sans tesson qui pourrait provenir de la preparation de la route
modeme. A20 em plus bas un second niveau different a ete
decouvert. Celui-ci est caracterise par la presence de
nombreuses petites pierres calcaires regulierernent disposees,
avec des tessons de petite taille dont la texture est d'une
couleur verdatre. Les pierres sont noyees dans de la terre
tres tassee qui com porte de nombreux fragments de djousse
et de charbons. Les fouilles ont ete arretees sur ce niveau
qui parait pouvoir etre identifie avec une route antique de
direction axiale. Cette route aurait ete peu utili see car elle
ne presente pas de traces d'usure importante, du moins dans
les lirnites du sondage.

Les tessons decouverts n' ont pas encore revele l'epoque
alaquelle ils appartiennent. Il est done difficile de savoir si
la voie peut etre placee aune epoque anterieure aux tombes
romaines qui ont ete creusees devant la porte de Palmyre ou
si elle cheminait au milieu des tombeaux.

CONCLUSION GENERALE

Les travaux menes al'exterieur de la ville aux abords
de la porte de Palmyre dans les limites des fouilles anciennes
ont apporte des informations nouvelles sur les amenagements
qu' a connus le batiment avant la construction du grand glacis
romain, en depit de la destruction des niveaux superieurs. II
s'est avere, en effet, que pratiquement partout les fouilles
anciennes ont atteint les couches en place dont une partie a
ete preservee, ce qui nous a donne la possiblite d'en
reprendre l' etude.

L'exploitation des niveaux non perturbes, alinterieur
comme a l'exterieur du glacis romain, a d'abord permis
d'etablir le plan exact des differentes constructions situees
a l' exterieur de la porte de Palmyre et leur-relation avec cette
derniere, puis de restituer les etapes de la vie de la porte et
du secteur environnant. Seule la question de la duree de vie
de la route axiale est demeuree sans reponse precise, dans la
mesure ou, pour ne pas detruire le sol de combat, les fouilles
n' ont pas pu se developper au-dela de celles, menees jusqu' au
sol vierge, de la mission de Yale.

La comparaison des resultats obtenus par les travaux de
ces trois campagnes avec ceux synthetises par les releves
schematiques pub lies dans les Preliminary Reports VI et
VII- VIII 84 permettra de prendre la mesure du travail
accompli et d'evaluer Ie degre de fiabilite des publications
anterieures.

Les deux schemas de C. Hopkins, en plan et en elevation,

84 - C. HOPKINS, Pre!. Rep. VI, p. 207. A. VON GERKAN, Pre!. Rep. VII-VIII.
p. 5. Le plan detaille de la porte de Palmyre, sans ses abords, a ete publie it
deux reprises par M. PILLET dans les Pre/. Rep. I. p. 10 (avec une erreur sur

nous montrent un glacis (remblai et carapace de briques
crues) epais asa base de 6,30 m devant la facade de la porte
de Palmyre au lieu de 7,20 m le long de la courtine alors que
celui-ci a effectivement une epaisseur de 7,20 m sur tout
son trace, ce que restitue avec justesse Ie plan de A. von
Gerkan. Les deux auteurs representent le glacis pourvu
d'angles droits, alors que, on I'a vu, celui-ci s'arrondit ases
angles saillants dont deux d'entre eux sont pourvus de
contreforts qui n'ont visiblement pas ete reperes.

En ce qui conceme l' elevation du glacis, C. Hopkins
restitue une pente comportant une cassure et qui aboutit
contre la porte de Palmyre et contre la courtine nord aenviron
6 m de hauteur (c'est-a-dire a 3 m sous le sommet des
merlons de la courtine), alors que ce glacis comporte
visiblement une pente continue qui semble atteindre la
courtine au-dessus du niveau des merlons. A. von Gerkan
ne s' est pas hasarde aproposer de restitution en elevation et
ne commet pas la meme erreur. Cependant, ce demier indique
que le glacis etait affecte d'un fruit marque de chaque cote
du passage de la route alors qu'il semble qu'a cet endroit
celui-ci avait une face verticale, ce qui parait d'ailleurs plus
logique. A von Gerkan ne figure pas non plus I' epaisseur de
l' appareil de briques crues du glacis, alors que C. Hopkins
montre avec exactitude que cet appareil a une epaisseur de
2 m environ ala base et va en s'amincissant vers Ie haut, ce
qui correspond approximativement a la realite, Quant au
muret de briques crues qui prolonge le pied du glacis de la
courtine nord jusqu'a la facade nord de la porte de Palmyre,
il est represente de maniere exacte par A. von Gerkan alors
que C. Hopkins Ie situe a3 m de la courtine (ce qui en fait
un ouvrage independant du glacis) au lieu de 5,20 m dans la
realite et lui affecte une epaisseur de 1,80 m au lieu de 1,20 m.

Des differences importantes avec la realite du terrain
apparaissent egalernent chez C. Hopkins et a un degre
nettement moindre chez A. von Gerkan dans la representation
de l' avant-cour. A. von Gerkan se contente de figurer la partie
conservee du mur nord et la porte qui s' ouvre vers la courtine.
C. Hopkins, en revanche, represente de maniere surprenante
un mur long de 13,50 m et restitue celui-ci sur une longueur
totale de 21 m, ce qui donne une profondeur de 19,50 m a
1'avant-cour au lieu de 7,30 m dans la realite. La seule
explication qu'on puisse proposer est que C. Hopkins a pris
ses mesures sur le terrain quatre ou cinq ans apres la fouille
de M. Pillet et a pris pour les vestiges du mur nord de I' avant
cour la berme laissee en place entre les deux tranchees
d' evacuation des terres de la fouille du secteur nord au cours
de la deuxierne campagne. Enfin, on ignore sur quels criteres
C. Hopkins sest fonde pour restituer des murs de

1'avant-cour hauts de 6 m.

I' emplacement de la barre de fermeture du portail central. erreur signalee
dans les Pre!. Rep, II, p. 6, n. 3) et II, pI. II et III (au niveau du sol et au
premier etage),
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ESSAI DE CHRONOLOGIE DES ETATS
DE LA PORTE DE PALMYRE

On a pu ainsi constater Ie caractere relativement exact
mais parfois sommaire du plan d' A. von Gerkan, alors que ~
les schemas publies par C. Hopkins, plus complets mais non ~
exempts d'erreurs et fondes en partie sur des speculations
plutot que sur des faits, sont a considerer avec la plus

extreme prudence.

Reconstitution apres fouille des etapes defonctionnement

- La porte de Palmyre hellenistique repose directement
sur Ie sol vierge. On ne sait pas si la circulation etait ou
non axiale.

Un sondage pratique a 200 mal'ouest de la porte
temoigne de l'existence d'un sol de route axiale, non datee
et apparemment peu utilisee.

Une route partant vers Ie nord-ouest est installee et
subit plusieurs refections; des ornieres temoignent que la
circulation a ete charretiere.

- Construction de l' avant-cour a ciel ouvert pourvue de
deux acces : un axial, un lateral.

- Pose d'un seuil sur la porte laterale qui interdit toute
circulation charretiere ; bouchage de la porte axiale de
I' avant-cour. II semble que la porte axiale a fonctionne
suffisamment longtemps pour que Ie sol a l' avant soit use,
tandis que Ie seuil a ete pose peu de temps apres la
construction de l'avant-cour ou en meme temps.

- Destruction de I' avant-cour 11 la fin de la vie de la ville
et construction du glacis en trois etapes : partie sud; partie
nord (la circulation redevient axiale) ; fermeture de tout
acces. Combat achame, Abandon.

Pierre LERICHE

A partir de l' ensemble des travaux de ces trois
campagnes et des resultats acquis au cours des annees
precedentes, on peut maintenant se faire une idee assez
precise de l'histoire de la porte principale de la ville de
Doura-Europos, de l'epoque de sa construction jusqu'a la
fin de I' existence de la ville (fig.33). Cette histoire demande
encore 11 etre precisee sur certains points, mais ses principales
phases sont maintenant bien etablies,

Construction de la porte de Palmyre (entre 150 et 113)

La porte de Palmyre a ete construite, en rneme temps
que l' ensemble des remparts de la ville, vers Ie milieu du
II' siecle avo n. e. Cette porte, soigneusement construite avec
des fondations puissantes sur un plan approximativement
carre, etait concue comme un edifice de prestige. Le passage
de la route menage entre les deux tours, large d' environ
5,50 rn, etait coupe par au moins deux.portails situes, l'un
au milieu du passage et l'autre a l'ouest, dont l'ouverture
etait approximativement de 3,50 m. M. Pillet a rernarque
avec justesse que le portail occidental etait couvert d'une

Fig. 33 - Porte de Palmyre,etapes defonetionnement par epoque.
De haut en bas: epoque grecque, epoque parthe (route
partant vers le nord-ouest et avant-cour), fin de l' epoque
romaine (canalisation et glacis). Restitution P. Leriche,
dessin T. Kozelj.
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plate-bande situee a une hauteur d' environ 3,40 m, alors que
le portail central selevait jusqu'au depart de l'arc
monumental, a 4,70 m. 11 en avait deduit que c' est ce dernier
quijouait le role principal, ce qui semble d'ailleurs confirme
par l'amenagement des loges de gardes dans la moitie
orientale du passage 85. Un troisieme portail semble avoir
ete place a l'entree orientale de l'edifice, mais n'avait pas
ete pourvu d'un systeme de fermeture aussi elabore que les
deux autres, probablement pour eviter que le batiment ne
puisse servir de place-forte dans le cas ou il serait tornbe
aux mains de l' ennerni.

La zone dans laquelle a ete implantee la porte de Palmyre
etait alors vide de construction et seule la rue principale de
la ville a ete amenagee en relation avec la porte. Le niveau
du passage interieur de la porte se trouvait a une trentaine
de centimetres au-dessus de la surface du plateau, ce qui a
necessite l'amenagement d'un plan incline du cote de la ville
et d'un emmarchement a trois degres vers l'exterieur ou le
seuil se trouvait a environ 80 em au-dessus du niveau de la
route d'acces.

AI' exterieur de la ville, un sol de route situe dans l' axe
de la porte de Palmyre indique qu'il existait une voie orientee
vers le sud-ouest, peut-etre vers le wadi Souab et Palmyre.
Mais, d'une part on ignore si cette route a ete amenagee des
la construction de la porte, d' autre part on ne sait s'il existait
deja, comme c'est le cas plus tard, une route orientee vers le
nord-ouest.

L'epoque parthe
La porte de Palmyre venait sans doute d'etre achevee

lorsque les Parthes se sont empares de la ville vers 113 avo
n. e. On observe qu'alors la zone de la ville proche des
remparts a ete laissee longtemps a l' abandon, y compris le
secteur de la porte principale. Ceci se traduit sur le terrain
par la presence d'une couche epaisse d'environ 80 ern de
detritus et decombres divers regulierement accumules Ie long
du rempart. Au pied de la tour nord de la porte de Palmyre,
cette accumulation recouvre une masse de gros dechets de
taille de gypse qu'on n'a pas juge bon d'eliminer apres la
fin du chantier de construction du batiment, La fondation de
la maison qui limite la rue du rempart a l' est a entaille cette
couche, ce qui signifie qu'il a fallu attendre un laps de temps
assez long pour que soit construite la maison qui est venue
former l' angle de la rue principale et de la rue du

rempart nord.
Le seuil occidental du batiment porte la trace d'une

longue periode d'utilisation qui provoque une forte usure
du dispositif d'acces dont le niveau s'abaisse au point de
faire pratiquement disparaitre l' escalier d' acces originel.
C'est alors que le jambage nord du portail occidental est

85 - M. PILLET, «General Report on the Campaign of Spring 1928»,
Pre!' Rep. I, p. 11-l2.
86 - Cette construction avait deja ete identifiee par von Gerkan comme une

epaissi, reduisant l' ouverture a 2,80 m, sans doute pour placer
des vantaux plus etroits dont les crapaudines sont percees a
un niveau plus bas que les precedentes.

A l'exterieur de la ville, la route orientee vers Ie nord
est bien amenagee a l'aide d'une couche de gravillons, ce
qui traduit l'importance de la route de l'Euphrate et les liens
qui unissent Doura-Europos avec les grandes villes situees
en amont de la vallee, Edesse et Nisibe en particulier, dont
les monnaies abondent dans la ville. Ce trace nouveau est
consacre par l'implantation de l'arc de Trajan erige en
115-117 a environ un kilometre au nord-ouest de la ville.

La surface de cette route est marquee par des ornieres
paralleles ala facade de la tour nord et l'angle du nouveau
jambage nord du portail ouest porte des traces d'usure
horizontale. On peut done dire qu'alors le portage animal a
ete remplace par le transport charretier.

A une epoque qu' il est encore difficile de preciser, une
avant-cour en briques crues sur un socle de blocage, profonde
de 7 m et large de 28 m, a ete edifiee contre la facade du
batiment 86 Cette avant-cour a ciel ouvert, si l'on en juge
par la presence d'accumulations de sable eolien le long de
ses murs ouest et sud, etait sans doute destinee au
stationnement des visiteurs a l'exterieur de la ville avant
leur entree dans la cite. On a, en effet, decouvert sur la face
ouest de la tour sud de la porte une inscription safaitique
que C. C. Torrey traduit ainsi : «La caravane de chameaux
et le bedouin Dabba» 87.

L'acces a cette avant-cour est place au nord de la facade
pour pouvoir s'ouvrir vers l'est, afin de creer une chicane a
l' entree de la ville. Un tel dispositif marque de rnaniere plus
nette encore l'importance de la route du nord. 11 semble
cependant qu'une deuxierne porte avait ete menagee dans
l' axe de la facade de la porte de Palmyre, mais cette porte,
bouchee par la suite n'a pu etre degagee.

Peut-etre est-ce au meme moment que la glissiere du
portail central du passage de la porte de Palmyreest muree,
ce qui pourrait signifier que ce portail, le plus important en
hauteur, avait perdu sa fonction. Le double barrage a I' entree
de la ville a done ete deplace vers l' ouest au detriment de
l'efficacite militaire.

La periode romaine (165-256 de n. e.]
Apres la conquete de la ville par les -troupes d' Avidius

Cassius, la porte de Palmyre est comme le reste des remparts
l'objet d'une remise en etat et d'un renforcement de ses
structures. C'est alors que sont edifies les murs de briques
crues a I'interieur des tours et l'escalier de la tour sud.

Dans le passage de la porte, une canalisation
d'evacuation d'eau venant des thermes de la rue principale
proches de l' enceinte est installee. Cette canalisation entaille

«sorte de pomerium» ou une avant-com.
87 - C. C. TORREY. «The Safaitic inscriptions». Prel. Rep. II. p. 176
(inscription S5) ; n° 5179 du CIS V. p. 635, pI. C.
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les seuils et se poursuit a l' exterieur de la ville en passant
sous Ie mur sud de l'avant-cour dont elle endommage une
partie des fondations. Le seuil occidental de la porte de
Palmyre est alors remis en etat a un niveau plus eleve que
precedernment et son franchissement par les voitures est
facilite par la mise en place d'une recharge de mortier
disposee sur la route. Ce nouveau seuil et la canalisation
portent des traces d' ornieres tres nettes, ce qui signifie que
cette operation a du intervenir assez tot dans la peri ode
romaine. De plus, on constate qu'apres cette refection, la
porte nord-est de l'avant-cour a ete pourvue d'un seuil non
franchissable par les voitures, sans doute pour des raisons
de securite, ce qui a necessairernent entrave la circulation
des vehicules. Ceci pourrait nous donner un indice
supplernentaire pour etablir l'anciennete de la refection du
seuil occidental, sauf si l'on pouvait etablir que c'est a ce
moment que la porte axiale de l'avant-cour a ete ouverte.

A. la fin de la periode romaine (vers 253), l'ensemble
du rempart occidental est renforce par la construction d'un
puissant glacis de remblai parernente de briques crues destine
a proteger l'enceinte contre les machines de siege d'une
attaque sassanide imminente. Le merne dispositif est etabli
autour de la porte de Palmyre, mais pour preserver I' acces a
la ville, le glacis s' interrompt dans l' axe de la porte en faisant
retour contre la facade, au sud et au nord du passage. Le
long de la face nord de la porte de Palmyre et de la courtine
nord on observe que la pente du glacis est tres abrupte et
l'on peut estimer qua l'origine, Ie sommet de la pente
atteignait Ie rempart exactement au sommet des merlons de
la courtine de pierre (9,60 m) et devait ainsi se raccorder a
la surelevation de briques crues des courtines. Le «glacis»
fonctionnait done plus comme un rempart presentant un
fruit prononce que comme un simple glacis au pied d'une
muraille verticale.

L'ouvrage a englobe la partie orientale de I'avant-cour
qui a ete ainsi preservee mais en a fait disparaitre le mur
ouest qui se trouvait a l' exterieur des limites du parement.
Quant aux deux contreforts de brique apparus aux deux
angles arrondis du glacis, leur fonction n' a pu etre elucidee.
Enfin, lorsque le siege fut mis devant Doura-Europos, un
mur de briques crues de faible epaisseur vint fermer le
passage entre les deux glacis a l'avant de la porte qui se
trouva des lors condamnee.

Le siege de la ville par I' armee sassanide a ete, on le
sait, date de 256 grace aux monnaies trouvees dans la sape
de la tour 19. Mais c'est a Ia porte de Palmyre qu'on peut Ie
mieux se representer la violence des combats qui I'ont
accornpagne et l' ampleur des moyens mis en ceuvre. La
grande quantite de projectiles de pierre ou de metal (pointes
de fleches et carreaux de balistes), sur une surface de

88 - Sur ce point, voir P. LERICHE, «Techniques de guerre sassanides et
rornaines 11 Doura-Europos», dans, N. VALLET et M. KASANSKI ed., L'armee

seulement 3 m sur 10m, et la presence de fragments
d'armures, de bouclier et de harnachement montrent que la
porte de Ia ville a subi un assaut d'une grande intensite, La
presence de Ia plaque de blindage, de nombreux clous et
d'une poutre calcinee indiquent clairement que Ies assaillants
avaient mis en action une machine de siege qui a ete
incendiee. Le feu a rubefie et noirci la face des glacis et
laisse au sol une epaisse couche de cendres et de debris
calcines dont l' etat de conservation est surprenant. De toute
evidence, cette couche a ete partiellement entamee par la
mission de Yale, mais aucune trace de semblable decouverte
n' est mentionnee dans les publications.

Le tableau qui apparait ainsi des combats qui se sont
deroules devant Doura-Europos complete celui qu'on avait
deja pu brosser a l' examen des ouvrages de sieges, sapes et
rampe dassaut, decouverts en d'autres points du site et qui
evoque immediatement la description du siege d' Amida par
Ammien Marcellin 1. Une absence, cependant, nous
intrigue: celie de boulets de catapultes rernplaces par les
pierres calcaires de forme irreguliere, alors qu'une grande
quantite de boulets inutilises a ete decouverte dans Ie
sanctuaire de la rue principale, a moins de cent metres de la
porte. Nous navons jusqu'ici aucune reponse a proposer a
cette question. Un point, en revanche, nous parait assure: la
bonne conservation du champ de bataille devant la porte
principale de la ville indique clairement que celle-ci a bien
resiste a l'attaque sassanide, qu'elle n'a pu etre ouverte et
que la deportation de la population de la ville ne s'est pas
faite de ce cote de la cite vaincue.

La tentation a ete grande de degager plus amplement
ce champ de bataille, mais faute de pouvoir preserver dans
de bonnes conditions ce ternoignage exceptionnel, celui-ci
a ete recouvert et son degagernent reporte a une date
ulterieure,

POSTLUDE

Longtemps apres que les vestiges de la cite ont ete
enfouis sous leurs propres decornbres, la porte de Palmyre a
conserve sa fonction militaire. Au sommet de la tour sud, on
l'a vu, selevait au debut de ce siecle une petite fortification
d' epoque ottomane dans les ruines de laquelle, a la fin du
mois de mars 1920, l'inventeur du site, le capitaine Murphy,
avait place semble-t-il une batterie de mitrailleuse. Cette
fortification a ete detruite par la mission de Yale et ses
decombres ont recouvert la pente du glacis sud, au pied
duquel ont ete decouvertes de nombreuses douilles de
mitrailleuses. La pioche du fouilleur a definitivernent eu
raison de l' activite guerriere sur ce site si fortement et si
longtemps marque par sa vocation defensive.

romaine et les barbares du Ill' au VIll' siecles. Paris, 1993, p. 83-100.
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Works linked with the reha bilitation of the site of Dura-Europos
and research es concerning the dating of the const ruct ion of the town walls
caused the opening of a sounding on the temporary gate of the western
rempart. south of the Palmyra gate. Thi s operation enabled to check the
informations pro vide d by the ancient diggin gs and to co mplete the drawings
of this gate by A. von Gerkan. It also gave new datas about the relative
chronology for the build ing of the town wall and the sett ing up of the
hippodami c plan and revea led the prese nce , under the remains of the walling
of the gale, of a tunnel which can be re lated with the conquest of the town
by the Ro mans in J65 A. D.

Les recherches archeologiques entreprises ala porte de
Palmyre durant plusieurs campagnes etla volonte d'interdire
l'acc es du site 11 la circulation automobile et aux troupeaux
ont conduit a detourn er J' itineraire de visite vers la porte
secondaire du remparl occidental (fig. I ).

Comme J' indique A. von Gerkan dans sa rapide etude
sur les fortific ations de Doura-Europos " celte porte, situee
dans l' axe de la rue 3 qui est parallele 11 la rue prineipale, a
70 m au sud de celle-ci, avait vraisemblablement servi de
voie d ' acces 11 la ville lors de la construction. On peut done
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la dater entre 150 et 113avon.e.Lorsque la porte de Palmyre
a ete achevee. Ia porte secondaire a perdu son utilite et a ete
bouchee 11 I' aide de bloc s modulaires. du type de ceux
employes pour la construction des rernparts, et n' a plus
fonctionne que comme une partie de la courtine. Par la suite,
11 I' epoque romaine. un escalier est venu masquer en partie
Ie bouchage, puis. quelque temps apres, la courtine a ete,
eomme l' ensemble du rempart , enfouie sous les remblais
accurnules contre celui-ci , lors de la mise en defense de la
ville en 253-256 de n. e.

Fig. 1 - Vue generale du rempart occidenta l depuis fa ville . Adrone. fa porte de Palmyre, agauche Laporte secondaire. Vue vers I'ouest.

* - Unive rsite de Paris L

I - A. VON GERKAN, «Th e fortifica tions», Prel. Rep. VII-VIII. p. 4-5l.
L'auteur fonde ses observations sur la campagne de 1933-34 dont le but
etait l' erude e t la fouille des fortification s. Pour I' etud e de la porte
secondaire, voir p. 7-9.

C. Hopkin s a complete ces resul tats 3 U cou rs de 121 campagne de

fouille de 1934-35.
Quelques modifications. tirees des resultats des campag nes de 1935-36

er 1936-37 onteteintrod uites dans les notes du texte de von Gerk an par les
edi teurs du vo lume . Ces modifi cations so ot rassemblees dans les eRAl de
1937, p. 197. pa r M. I. ROS TOVTZEf'f : voir aussi M. I. R OSTO VTZEfF .

Dura-Europos wid its A rt. Oxfo rd Press. 1938.
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Fig. 3 - Porte se conda ire. Vue de l'exrerteur de fa ville avant les
travaux. Notes; a l'arriere , l'angle de l'llot de fa maison
chretienne qui empiete sur le passage. Vue vers l'est.

Fig. 2 - Porte secondaire. Elevation de A. von Gerkan, d 'apres Ie Pre/. Rep. VII-VIII, Fig. 3, p. 9.

La mission de Yale. ayant elimine les remblais ennoyant

la muraille, a decouvert la porte secondaire puis a detruit

l' esealier et Ie bouchage, afin de degager un acces pour
I' evacuation des terres hors du site . Ceci a permis aA. von
Gerkan de faire mention de la porte secondaire et d' en publier
I'elevation, la coupe et un plan schernatique (fig. 2).
Malheureusement, cette etude n' a pu se faire que de maniere

partielle puisque, la fouille n'ayant pas ete menee jusqu'au
sol vierge 2, la fondation des piedroits a dil etre restituee de
manierc hypothetiquc. De plus , l'elevation censee representer
le piedroit nord fait apparaitre I'escalier romain ella tour 17
qui sc trouvent au sud de la porte . ce qui signifie que le
dessin d ' A. von Gcrkan a etc inverse. II etait done
indispensable de reprendre I'etude et le releve de cette porte
dans la perspective d 'une publication de l'ensemble des
fortifications de la ville (fig. 3) .

LA FOUILLE (fig. 4)

Un sondage a ere ouvcrt en 1993 sur la porte secondaire
afin d 'eliminer les decornbres accurnules depuis plus de

2 - Comme le montre I'elevation publiee par A. VON GJ::RKAN, p. 9.

cinquante annees dans Ie passage et de mettre en evidence
les vestiges du bouchage avant de proceder au degagernent
de la base de la porte . Ce sandage 3 a ete limite a la seule
moitie nord du passage de la porte, afin de preserver une

3 - 1.85 m nord-sud et 4.65 m est-ouest.
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Fig. 4 - Porte seco ndaire. Plan ala fin de la campagne de 1993.
Releve F. Bodet, mise au net M. Gelin .

zone de circulation, mais en debordant l' epaisseur de la
courtine vers linterieur aussi bien que vers l' exterieur de la
ville afin de permettre l'etude des relations de la porte avec
son environnement.

D ESCRIPTION DES CHANTIERS

L' accumulati on de decombres recents etait carac terisee
par une couche de terre rouge 4 a l' est et de terre cendreuse
provenant du remblai exterieur a l' ouest. Cette couche qui
atteignait 70 em a l m depaisseur, sur toute la longueur du
sondage, a livre un important materiel de deblais, tel que
des fragment s de corniches tornbees, en djousse 5, et une
grande quantite de ceramique pour la partie est, ainsi que
des depots modernes pour la partie ouest 6,

L'en semble de ces decornbres posterieurs aux travaux
de la mission de Yale repose sur un niveau horizontal djousse

dur et compact que l'on ne retrou ve, a l'e st de la porte , que
sous la forme d'un vestige visible dans la berme sud. Ce
niveau se carac terise par la presence de l' empreinte des rails
de la voie des Decauville 7 de la mission ancienne. Le sol
djousse, fait pour l'occasion, a servi sans doute a stabiliser
Ie sol afin de permettre le passage des wagonnets, II nous
indique tres cl airement le niveau d"arre t de la fouille
de la mission de Yale (fig. 5).

Secteur ouest
La mise en place de la voie des Decauville a entraine la

destruction sur 20 em de hauteur d'un glacis de blocage qui
court Ie long de la face externe du pied du rempart. Cette
interpretation est confirmee par le fait que, au nord de
l' ouvertu re de la porte, Ie glacis est conse rve sur toute
sa hauteur ,

4 - Cette terre est co nstituee de decornbres de briques fondues provenant
de la degra da tion des murs degages Ie long de la rue du remparl.
5 - Du type de la cornich e d 'O rthonobazos.
6 - Fra zrn ent s de bo utei ll es en pl ast ique , du nylo n e t du pap ier.
Ces mate riaux constituaient Ie rempli ssage d'u ne tranchee ouver te en 1986

Fig. 5 - Porte seco nda ire. Nivea u du pa ssage dans la porte aLa fin
de la mission de Yale. Noter au sol les traces de La voie du
Decauville. Au premier plan, Ie sommet arose du glacis
de blocage dont on voit I'elevation conservee sur la gauche.
Vue vers l 'est .

Ce glacis est constitue d'un blocage de rncellons en
calcaire dur rouge maconnes au djousse. Sa mise en place
sur toute la longueur du rempart ouest a eu lieu aune epoque
qu ' il ne nous est pas donne de dater, mais dont on peut deja
dire qu'ell e est anterieure a la mise en place du grand glacis
exterieur en briques crues.

A I'avant du glacis a I' exterieur de la ville, apparaissent
divers sols qui nous eclairent sur la chronologie du glacis
de blocage (fig. 6).

Le glacis a ete construit dans une tranchee de fondation
qui apparait sur une largeur de 15 em, a la surface du niveau

de construction. II repose a 25 em plus bas, sur le sol de la
rue originelle associee a la porte, et non sur Ie niveau de la

table calcaire du plateau .
Dans la partie sud du sondage, une sape profonde de

1,10 m a ete mise au jour. taillee dans les couches en place
et dans Ie rocher. Degagee sur I m de large 8, elle est apparue

cornblee de terre sur environ 80 em de hauteur. La base du

dans le but d'interdire Ie passage aux vehic ules rnotorises.
7 - Les Decauville son t des peti ts wagons montes sur rai ls qui servaie nt it
eva cuer rapidemen t les deblais de fouille. Leur nom provient du fabricant,
8 - Cette largeur est artificielle et correspond it I' etendue du sondage qui
ne degage pas la sape dans sa totalite.
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Fig. 6 - Porte secondaire. Coupe sur les deux arases superieures
du glacis exterieur et sommet de l'arase inferieure. Dans
la berme, la couche blanche (djousse) indique le niveau
d'arret de la mission de Yale.Agauche apparait la sape
bouchee. Vue vers le nord.

glacis s'y enfonce sur une trentaine de em en epousant la
forme de la sape partiellement comblee,

Le glacis est done posterieur, non seulement a une
periode importante de fonctionnement et d'usure du rempart,
mais aussi a l' epoque du creusement et du comblement
partiel de la sape. Sa construction est justifiee par la presence
d'une degradation importante de la base du rempart 9, qui a
ete detruite horizontalement sur 1 m de haut et 20 em de
large. Cette entaille, nettement visible sur le piedroit de la
porte et sur le bouchage, a ete remplie par le bloc age
du glacis.

Avant que ne soit construit le grand glacis de briques
crues qui englobe le rempart occidental de la ville, le
bouchage de la porte etait visible depuis l' exterieur du site
et il semble que ce soitjustement parce qu'il y avait la un
point de faiblesse dans Ie systeme fortifie que la sape y
a ete creusee.

Nous avons done ici le temoignage d'une attaque de la
ville, a un moment ou la porte et son bouchage avaient deja
vecu suffisamment pour porter de profondes marques
d'usure, mais avant la construction du petit glacis qui est
attribue a la periode romaine. Peut-etre cette attaque doit
elle etre mise en relation avec Ie siege dont nous avions
decele la trace sur le rempart de briques crues, dans Ie secteur
nord de 1'enceinte occidentale, siege qui pourrait etre
rapporte a la conquete de la ville en 165 de n. e. par les
troupes d' Avidius Cassius 10.

Secteur est
La zone au nord du passage: a I'interieur de la ville, au
nord du passage, sous la couche de deblais posterieure aux

9 - Cette entaille pourrait avoir ete causee par Ie frottement de roues
de charettes.
10 - Voir DEE III, p. 78.
II - Voir le texte de P. LERICHE, «Tranchee sur la rue principale et fouille

travaux de la mission de Yale, les vestiges d'un nouveau sol
djousse sont apparus dans l' angle nord-ouest du sondage.
Ce sol, marque par une pente sud-nord, est situe 30 ern plus
bas que la couche de preparation de la mission de Yale.

Sous ce nouveau sol djousse, Ie niveau de construction

du rempart a ete rnis en evidence. Celui-ci se presente sous
la forme d'un sol tres compact de terre rouge melee de
fragments de gypse (fig. 7), dans lequel a ete creusee la
tranchee de fondation du piedroit de la porte. Cette tranchee,
de 50 em de large et 25 em de profondeur, est remplie d'eclats

de taille de gypse, qui proviennent sans doute du ravalement

des premiers blocs de la facade de la porte et des abords du
rempart. Enfin, I' assise de reglage de la porte repose sur
une fine couche de platre, sans doute coule apres la mise en
place de l' assise.

Le sol dans lequel a ete pratiquee la tranchee de
fondation est tres caracteristique par sa couleur et sa durete.
II a ete identifie en divers points du site et I' on peut affirmer
qu'il s'agit la de la premiere rue aboutissant a la porte
secondaire. En effet, la tranchee ouverte sur la rue
principale II a montre que ce sol est Ie premier sol de rue

construit lors de letablissement du plan d'urbanisme
hippodamien de la ville sur Ie plateau. La relation entre la
mise en place de ce plan d'urbanisme et la construction des
remparts a pu etre etudiee a la porte de Palmyre (est du
passage) 12, OU Ie sol rouge remonte jusqu'au sommet de
1'assise de reglage, alors qu'a la porte secondaire ce sol est
creve pour permettre I' installation de I' assise de reglage du
rempart. Ces deux demiers chan tiers nous montrent done de

Fig. 7 - Porte secondaire. Vue d'ensemble du sondage apres la
mise en evidence du premier sol de rue coupe par la sape
et avant le demontage partiel du bouchage. Vue vers le
nord-ouest.

d'un sanctuaire et d'une maison de l'Ilot M5 11 Doura-Europos», dans ce
meme volume.
12 - Voir Ie texte de P.LERICHE, M. GELIN et J. 'ABDUL MASSIH, «La porte de
Palmyre 11 Doura-Europos», dans ce meme volume.
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maniere evid ente que I' implantation du systeme urbain
hippodamien et la con struction des rernparts so nt
contemporains.

La zone du passage :dans la partie correspondant au passage
de la porte.J e sol amenage par la mission de Yale se trouve
au niveau du somm et de la premiere assise du bouchag e
encore en place . Sous ce niveau, une fosse allongee d'est en
ouest a ere decou verte (fig.8). Cette fosse 13 se poursuit sous
Ie bouchage de la porte et s' interrornpt a 2,63 m vers l 'oue st,
depuis la limite est de la porte OUelle s' interrompt. Elle se
prolong e egalement probabl ement vers Ie sud 14. Dans la
paroi nord, a l'interieur de la fosse, une cavite de 65 ern de
diametre a ete reperee . Cette cavite se prolonge vers I' ouest ,
probablement dans la sape exterieure et se caracterise par la
presence de terre tres humide.

COUPE BB'

o 1m
~

Fig. 8 - Porte secondaire. Coupe BB '. Releve F Bodet,
mise au net F Ory.

La fosse est depourvue de tout materiel archeologique.
Une terre cendreu se melee de plusieurs blocs (dont au moins
deux sont semblables a ceux de la construct ion du rempart
et du bouchage) caracterise son rempli ssage .

11 est tout a fait vraisemblable que cette fosse, sans doute
une contre-sape, avait deja ete decouverte par la mission de
Yale qui, apres avoir evacue les deblais de la fouille de la
maison chretienne par la porte secondaire, aurait creve Ie

sol de djousse et vide la contre-sape. Cette derniere aurait
ensuite ete rebouchee par les fouilleurs , en partie a I' aide de
blocs provenant de l 'enlevement du bouchage.

ETUDE ARCHITECTURALE DE LA PORTE

L'anal yse architecturale de la porte secondaire avait un
double objectif : I'etude du systeme de fermeture et celle du
di spositif de la porte au niveau de sa fond ation (seuil,
fonctionnement des vantaux de la porte).

Enlevement partiel des restes du bouchage
L'enlevernent des deblais d'accumulation recente a mis

en evidence la glissiere de la barre de fermeture (qui figure
sur Ie releve d' A. von Gerkan) et, a 12 cm plus bas , la
presence des restes encore en place du bouchage (fig, 9).
Celui-ci subsiste encore sous la forme de son assise inferieure
demeuree complete, sur toute la surface de I'ou verture de la
porte, et de deux blocs de la deuxieme assise laisses en place
entre les pilastres lateraux du piedroit nord. Ces restes du
bouchage sont figures sur la coupe qui illustre Ie texte de
von Gerkan , mais cette representation ne se laisse guere
comprendre dans la mesure ou les blocs ne sont pas
representes sur Ie releve frontal de la porte.

.. ~
Fig. 9 - Port e seco nda ire. Face nord du passage de La port e. Entre

les deux pilastres. restes de fa deuxieme assise du bouchage.
Vue vers le nord.

La presence de ces blocs entravait I' etude des parties
basses de la porte et c' est pourquoi leur dernontage, au moins
partiel, a ete envisage. Cependant, la decouverte de la sape
et de la fosse interieure nous a amenes a renoncer a ce projet
pour ne pas risquer de provoqu er I'effondr ernent de la
couverture de la sape et de la fosse. 11 a done fallu se contenter
de retirer les blocs des deux assises qui se trouvaient entre
les pilastres du piedroit nord. L'etude de ce piedroit n'a donc
pu etre completee que par des observ ations obtenues par la
«fenetre» pratiquee dans I' appareil du bouchage, par la sape
et, bien entendu, en facade est.

13 - 1 m de large contre1alimite sud du sondage it l' est et 1,25m au niveau
de 1alimite est de la porte.
14 - Les Iimites sont donnees parrapport aI'extension sud du sondage.
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Exat nen par Ie haut

Les deu x bloc s restants de la deuxieme assi se ont ete
demontes , ce qu i a permis de constater qu 'ils et aient

maconnes au platre, avec des jo ints tres epais, allant parfois

jusqu'a 10 cm de large . Ces deu x pierres portent des trace s

de forte hurnidite que I'on retrou ve de maniere encore plus

accentuee sur Ie pilastre oue st qu i est fortement deg rade . La

face du piedroit protegee par Ie bouchage es t relati vement

bien conservee, mais l'humidite a provoque la decomposition

des strates mameuses et une erosion par couches horizontales

de toute la partie superieure exposee a I' air libre .

L'enlevement de ces deux blocs a pu nous eclairer sur

les conditions et les modalites de travail du bouchage, en

faisant apparaitre la presence de terre Ie long du jambage

nord-est, ce qui s'explique soit par la mise en place des blocs

sur une paroi encrassee (ayant done vecu deja assez

longtemps) soit, moins probablement, par I'emploi d'un

mortier d' argile. D' autre part , I' enlevernent de ces deux blocs

a egalernent perrni s de con stater que les bloc s de la premiere

et de la deuxierne assises se superposent exactement. La

presence d ' un bossage a chan frein sur la face superieure des

blocs de l' assise inferieure indique que ces demiers etaient

sans doute destines a etre employes en orthostates (puisqu' ils

sont poses dan s leur lit) et con stituent vraisemblablement
des remplois.

Toutes ces observ ations prou vent clairernent que la mise

en place du bouchage a ete executee comme un travail hatif
et mediocre .

L'enlevernent des deux blocs de l'a ssise inferieure du

bouchage, qui se trouvaient indus entre les jambages de la

porte , a dtl se faire en cassant l'un des blocs. Dans la fenetre

ainsi pratiquee est apparue I' assise de reglage debordante

de la porte sur laquelle reposaient les blocs du bouchage,

assise qu'on peut egalement observer sur la facade, du cote
de la ville.

Elle est constituee de troi s rangees de bloc s en boutisse

qui semblent etre des bloc s modulaires joints au djousse
d'une facon tres soigneuse. La face superieure des bloc s est

lisse et ne presente aucune trace de sys teme d' accrochage

ou d' eventu elle crapaudine. II est done probable qu 'aucun

sys terne de fermeture n' a ete mis en place, ce que pourrait

confinner I' absence de tout systeme de rotation en hauteur

et l'absen ce d'usur e de la gliss iere de la barre de ferrneture.

Les blocs de cette assise sont engages dans la mac onnerie

de la port e et font done part ie de l' etat origi nel de celle-ci .

Ces bloc s debordent largement vers Ie sud la face des deux

pil astre s, ce qui semble signifier qu 'il y aurait eu une sorte

de trottoir Ie long du piedroit nord , au niveau de son assise

de reglage. La largeur de ce trottoir sera it d ' en viron 45 em a

I'avant du pilastre oriental, comme I'indique l 'elevation
interieure de la porte.

La dispo sition de ces blocs suppose une mise en place

de I' assise de reglage sans tenir compte du plan de

co ns truction de la porte. Cette operation serai t liee a la

premiere pha se de construction du rempart qui aurait vu la

pose de I' assise de reglage (Ie socle) par une premiere equipe
d'ouvriers, suivi e d 'une deuxierne phase correspondant a
l' erection de l' elevation par une seco nde equ ipe.

Exam en du pied du jambage nord sur la fa cade est
Le s tro is assi ses mises au jour entre les deux jambages

nord de la porte, entre I' assi se de reglage et la glissiere ,

appar aissent en facade du jambage nord-est, a l'interieur

de la ville.

L' assise de reglage est constituee de trois blocs de

dimension s modulaires, disposes en boutisses , non ravales

et maconnes au djousse (fig. 10). Les joints sont remplis

d'eclats de taille. Les blo cs ont une epai sseur d'environ

18 cm. L'interruption de cette assise a 45 cm de la face sud

du jambage est signifie que, contrair ement a la porte de

Palm yre, la porte secondaire ne comportait pas de seuil , au

moins de ce co te. Le so mme t de I' assise de reglage
correspond au niveau de la route originelle .

La prem iere ass ise au-dessus de l'assise de reglage est

log iqu em ent faite de blocs pl aces en carrea ux et mesure

environ 28 em de hauteur. Le premi er bloc au sud comprend

un faux joi nt vertica l chanfrei ne en son milieu afin de donner

I'illusion de deu x boutisses. Cette technique de faux joints

se prolonge dan s les assises superieures de la porte , sur au

moins cinq ass ises. Tous les blocs du j ambage est sont

soigneusem ent ravales, sur environ 45 em Ie long du rebord

sud du jambage, pu is laisses bruts d ' extraction plus au nord.

L'assise de reglage est construite au moyen de blocs
places en boutisses.

La premiere assise est logiquement mantee en earreaux

mai s avec un pseudo-joint vertical large de 3 em,

Fig. 10 - Porte secondaire. Degagement de la fo ndation. Noter
l 'assise de reglage maconnee au pldtre et les deux fau sses
boutisses de la premiere assise. Agauche. Lasape passant
sous le bouchage. Vue vers I'ouest.
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La deuxieme assise est con stitue e d'un bloc ayant les

dimensions exactes du jambage et, au nord, d'un bloc place
en carreau et non ravale,

Le s assises suivantes sont plus degradees que celles
decrites ci-dessus. Ell es sont constituees de blocs brut s

altemant carreau et booti sse dans la merne assise (rnerne
type de construction que la premiere assise) avec des faox
joints grossierement executes.

Le travail de ravalement du jambage de la porte a etc

prepare rnais jamais ach eve.

Examen par ta sape
La fosse interieure pas se a20 em en -dessous de la paroi

des blocs de bouchage masquant la face inferieure des blocs.

Au fond de la contresape, a 263 em de la face est du
bouchage, nous avons ob serve la presence, sur environ

18 cm, d'un bord de bloc oriente nord-sud. II se situe au

meme niveau que I'assise de reglage, inexistante d' aill eur s

dans Ie reste de la sape. L'emplacement de ce bloc correspond
exactement au jambage ouest du piedroit et 1'0n doit sans

doute y voir une pierre de seui!. Malheureosement , la
verific ation de cette hypothese ne peut etre reso lue que par

Ie dernontage des bloc s de bouchage, ce qui est pour I' heure

Ouest

221,ll5

totalement exclu car cela entrainerait l'effondrement

de I' ens embl e.

CHRONOLOGIE (fig. 11)

La route primitive : la route qui passe par la porte secondaire
a ete construite avant la porte elle-rneme, dans la mesure ou

la tranchee de fondati on du piedroit nord de la porte I'entaille
sur toute son epaisseur, Cette route est caracterisee par une

terre rouge melee de gypse d' une epai sseur de 18 ern. La
limite nord de cette route est inconnue.

La construction de la porte: la construction du remp art a
cet endr oit preci s s ' est effectuee sur une assise de reglage
haute de 18 em , dan s une tranchee de fondat ion large de 58

ern au sommet qui s' interrompt aenviron 45 cmdujambage

et ne travers e pas le passage. Ceci donne une largeur de
passage de 3,10 m entre les jambages ouest, de 3,45 m entre

les pilastres est, mai s seulement de 2,50 m pour la route
elle -rnerne entre les deux trottoirs (si Ie disp ositif obs erve

iei se reproduit bien au sud). La porte ne comporte pas de
seuil a I' est mai s il y a de grandes possibilites pour qu'un
seuil ait existe aI'ouest.

COUPE AA '

Niveuu du Deuuville

Est

c::=:::3 Nivcau du rocher

~ 1'r('m i t' r 'lI l d t' r Ul:

E:=2J Houch age a ntiq ue

,
,

C ON T R E -SA P E

IOOcm

Fig. JJ - Porte secondaire. Coupe AA ·. Releve F. Bodet. Mise au net F. On' et M. Gelin.
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Le niveau de circulation, dont on a vu qu'il correspond

au sommet de l'assise de reglage, devait etre plus bas que

celui du sol Ie long de la courtine, au nord, puisque Ie

remplissage de la fondation remonte jusqu' au sommet de la

premiere assise a partir de 45 em au nord de la face sud du

piedroit, ce qui correspond au point de depart vers Ie nord

des bossages du socle jusqu' a la septieme assise comprise.

On ne decelle aucune trace de crapaudine ni de rotation

de la porte. Enfin, la glissiere de la barre de fermeture ne

comporte aucune trace d'usure. On peut done en conclure

que tres probablement la porte n'a jamais ete pourvue de

systerne de fermeture.

Le bouchage de Laporte secondaire: la fin des travaux de la

porte principale entraine Ie bouchage et l'incorporation de

la porte secondaire aux remparts.
Le bouchage repose sur Ie sol de rue et sur l' assise de

reglage formant trottoir. Les blocs utilises sont de meme
type que ceux du rempart. Ceci nous donne une idee de la

courte duree de vie de la porte secondaire.

Sape : Ie niveau conserve de l'accumulation interieure de la
sape est d'au moins 40 em au-des sus de la route (dans la

paroi est du sondage). Dans la coupe, un maximum de 90 em
est atteint sous Ie bouchage.

Glacis: la fondation du glacis s' enfonce dans la sape (ouest).

Fouilles de Lamission de Yale: la mise en place du systeme
d'evacuation de la terre par les Decauville a entraine la

destruction du bouchage et Ie rebouchage de la contre-sape
a l'est.

CONCLUSION

Ce sondage aura donc perrnis de completer et de rectifier

de maniere substantielle la publication de Ia porte secondaire,

parue en 1939. En fait, la fouille de la mission de Yale n' avait
atteint que le sommet de la premiere assise qui apparait

bizarrement debordante sur Ie releve de von Gerkan, comme

une assise de reglage, Comme cet auteur semble placer le

niveau de circulation au sommet de cette premiere assise, le

systerne de fermeture de la porte se trouve rabaisse de la

hauteur d'une assise. La barre de fermeture aurait ainsi

coulisse a 75 em du sol et non a 1,12 m, comme on peut

I' observer sur le terrain et comme il apparait dans les autres

portes du site. Cette erreur se repercute d' ailleurs sur la

representation du glacis exteme, qui est egalernent fonde ici

40 em trop haut et a I'arriere duquel, d'ailleurs, on ne voit

pas la degradation du mur qui justifie la construction de ce

glacis.
Plusieurs problernes restent en suspens pour la

comprehension de la duree de vie de la porte.

Le bloc decouvert dans Ia contre-sape au niveau de

I' assise de reglage semble bien etre un seuil pour une porte

situee dans la partie occidentale du passage.La verification

de cette hypothese est difficile car Ie seul moyen pouvant

etre employe est le demontage de cette portion du bouchage.

La datation des sapes n' a pu etre fixee par la fouille. La

contre-sape a I' est ouverte durant la campagne de 1993 a

ete retrouvee vide (la mission de Yale l'ayant probablement
deja decouverte), sans aucun element de datation. La sape a

l'ouest n'a pu etre videe en raison des dimensions etroites

du sondage vers I' ouest. Elle semble intacte et remblayee

au deux tiers.
Le glacis de blocage qui s' enfonce dans la sape ouest

pose un problerne de datation. Celui-ci peut etre traite avec
l'etude d'autres parties des remparts, notamment a Ia porte
de Palmyre (sondage nord-est).

On notera, pour terminer, que la fondation de la muraille
dans laquelle a ete ouverte la porte secondaire s'interrompt

a I' aplomb des piedroits de celle-ci. Ceci est contraire a ce

qu' on a observe a la porte de Palmyre, ou la premiere assise
de I' edifice se poursuit sans interruption a travers Ie passage

de la route, a l'est comme a l'ouest. Ce fait mente d'etre
note car il peut remettre en question le caractere provisoire

de la porte qui, a l'origine, n'etait peut-etre pas destinee a

disparaitre, Mais cela pourrait tout aussi bien etre dfi a la

necessite de maintenir en fonction la route dont nous avons

vu qu' elle avait precede la construction de la porte
secondaire.

Les resultats obtenus sur cette porte secondaire vont

maintenant permettre de proceder a d'utiles comparaisons

avec la porte principale et la porte sud de I' enceinte urbaine

et avec celles de la citadelle, facilitant ainsi le travail de

restitution des parties detruites de la porte principale.
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The Strategeion of Dura-Europos (formerly called «Redoubt») is
located in the south-eastern part of the site over the wadi separating the

plateau from the citadel. It has been built in the hellenistic period and is
one of the most important buildings of the town. Completely dug lip by the
american-french expedition, it has never been published, but the archives

of the Yale University museum contain a study by C. Hopkins and an other
one by H. Pearson, who suggest contradictory hypothesises about the
construction chronology of the palace.

The recent collapse of its northern facade has put in danger a big part
of the building and required the reconstruction of the missing wall. Before
this operation, an archaeological exploration has been conducted in the
rooms close to this facade and gave important informations on the dating
of this part of the monument. In the same way, preliminary works before

the construction of the foundations of the new facade led to the partial
digging of a house and to the opening of a sounding in order to check the
hypothesis of the presence of a buttress at the western angle of the palace.
This last sounding has revealed the presence of quarries from which the

blocks employed to build the facade may have been extracted and refuted
the restitution of the buttress by the Yale expedition.

LA RESTAURATION DE LA FA<;ADE NORD
Pierre LERICHE

Des sa creation, la Mission franco-syrienne d'Etude

archeologique et de Rehabilitation du site de Doura-Europos

a affirme, dans son intitule meme, sa vocation aceuvrer ala

preservation et ala mise en valeur du site. Succedant adeux

missions (Academic des Inscriptions et Belles-Lettres et

Universite de Yale) qui, de 1922 a1924 puis de 1928 a1937,

ont explore plus du quart de la surface du site, la nouvelle

mission se devait, cornplementairement au travail

archeologique et editorial, de travailler a sauver les

monuments archeologiques les plus menaces de destruction

du fait d'une exposition prolongee aux intemperies.

Des le depart, la mission franco-syrienne a done compte

parmi ses membres des specialistes de la restauration venus

- Directeur francais de la MFSDE.
Directeur de recherche au CNRS, Paris.

- Universite de Paris I.
- Universite de Tunis.

****- Universite de Tours.
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de France qui collaborent etroitement avec les architectes et

ingenieurs du Service des Antiquites et Musees de Syrie et

avec les archeologues de la mission, afin d'aboutir a des
resultats qui allient l'efficacite et la solidite des formules

mises en ceuvre et la fidelite a l' authenticite archeologique 1.

La MFSDE a precede, des 1986, adifferents nettoyages

destines amettre en valeur certains monuments et afaciliter
leur etude avenir (porte de Palmyre, palais du Stratege) et

consolide deux des monuments les plus menaces : la tour

14 qui menacait de basculer dans une sape ancienne et les
restes de la facade abossages du palais du Stratege 2.

L'importance du palais du Stratege pour l'histoire de

l' architecture hel leni stique au Proche-Orient et la

monumentalite de sa facade nord abossages en coussinet en

ont fait une priorite de la restauration (fig. 1). Cette facade,

I - Voir P. LERICHE et alii, «Le site de Doura-Europos : etat actuel et
perspectives d'action», DEE I, p. 5-25 ; B. MOUTON, «La rehabilitation du
site de Doura-Europos», DEE III. p. 29-48.
2 .. Voir P. LERICHE, «Bilan des campagnes de 1986 et 1987», DEE II.
p.9-1O.
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dominant en surplomb une des branches du wadi interieur
qui longe la citadelle, n'etait affectee que par une breche
limitee avant la fouille du palais par la mission de Yale en
1936-37', mais en 1982 on pouvait constater que toute la
partie centrale de cette facade s'etait effondree, menacant la
survie des pieces de facade. Par ailleurs, on a pu constater
que l'ensemble des autres pieces du palais etait menace de
graves dommages en raison de la degradation des fondations
de la plupart des murs interieurs.

Fig. 1 - Palais du Stratege. Plan schematique du palais et
localisation des pieces de la facade nord. Dessin
F Ory d'apres un plan de la mission de Yale.

Preparation du projet de restauration du palais du Stratege
Plusieurs campagnes ont donc ere consacrees it

la consolidation des maconneries interieures du palais,
au nettoyage de l' ensemble des pieces et des cours et
au degagernent des abords, non seulement en fonction de
la publication it venir du monument, mais aussi dans
le cadre du plan rnis au point en 1988 4 d'amenagernent
global de celui -ci.

C' est ainsi que I' enlevernent des decornbres de la facade
ecroulee du palais a permis de degager Ie rocher sur lequel
etait fondee cette facade, de mettre en lumiere les causes
exactes de la chute du mur et delaborer un projet de
sauvetage et de restauration de toute la partie nord du palais.
La conception des ouvrages destines a sauver cette partie du

3 - S. MATHESON, «The Tenth Season at Dura-Europos», DEE III, p. 123.
4 - Les principes generaux et lcs mcdalites d'application adoptes pour la
rehabilitation du palais du Stratege ont ete largernent presentes par

palais a ere definitivement mise au point et Ie projet de
restauration de la facade nord a ete propose ala DGAMS en
1990. Ce projet a ete accepte et les travaux preparatoires a
sa mise en reuvre ont ete entame la meme annee,

Rappelons que ce projet, concu par B. Mouton, architecte
en chef des monuments historiques, assite de P. Allart,
architecte D.E.S.C.C.M.A., prevoyait la construction de
voiles en beton qui devaient maintenir la partie encore en
place des remblais interieurs des pieces nord du palais et
d' une plateforme egalement en beton destinee a asseoir un
placage autoporteur. Cette plateforme etait, a I'origine,
integree a la base des voiles de beton, mais il est finalernent
apparu preferable d'en faire un ouvrage independant porte
par des piliers de beton implantes sur Ie.rocher.

Dans cette perspective, I' enlevernent des couches
d' ecroulernent des remblais et des blocs provenant desparties
disparues de la facade a ete complete et les blocs encore
utilisables ont ere mis de c6te en vue de leur eventuelle
reutilisation dans la nouvelle facade. Les abords nord du
palais ayant ainsi ete largement degages, deux sondagesont
ete ouverts, l'un pour determiner sil existait au nord-ouest
un contrefort symetrique de celui dont subsistent les restesa
l ' angle nord-est du batiment, I' autre dans une piece de
maison au nord-est du palais pour evaluer la profondeur des
constructions qui ont envahi la zone au pied du palais et en
ont affaibli Ies fondations (fig.2). En 1992 ces deux sondages
ont ete acheves cependant qu' etaient arnenagees une
plateforme appelee a recevoir Ie chantier de consolidation
sans endomrnager les vestiges archeologiques et une piste
carrossable travers ant Ie site pour Ie transport des materiaux.
Les conditions etaient reunies pour la mise en application
du projet de rehabilitation de la facade du palais (fig.3).

C' est en 1993 qu' ont ete menees a bien les operations
de construction des ouvrages de beton prevus dans le projet.

La realisation des plans d'execution des travaux a ete
confiee par la direction des services de la Restauration de la
DGAMS a M. G. Nasrallah, ingenieur civil charge de la
restauration de la ville de Damas a la DGAMS. La Societe
Militaire de Construction de Deir ez-Zor a ete chargee de
l' execution des travaux sous la supervision de la direction
des Antiquites de cette rneme ville et de P.Royere, architecte
de la partie francaise,

Cette repartition des taches decoule directement des
termes de I'accord de cooperation etabli entre les parties
syrienne et francaise, Cet accord, en effet, precise que,
«dans les activites de la Mission Franco-Syrienne de
Doura-Europos, Ia conservation. la preservation et la

B. MOUTON. «La rehabilitation du site de Doura-Europos. Premier bilan.
L'exemple du palais du Stratege», DEE III, p. 29-48.
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restauration de monuments du site sont de la responsabilite
pleine et entiere de la Direction Generale des Antiquites et
Musees de Syrie , la collaboration de la partie francaise etant
concue surtout comme une activite de proposition , de conseil
et d 'appui pour des actions decidee s en commun.

C.....)
En consequen ce, les esquisses etablies (par la partie

francaise ) doivent etre considerees comm e des schernas
d'orientation et il appartient a la Direction Generale des
Antiquites et Musees de Syrie de les prendre ou non ason
compte. Si ces schemas sont adoptes, il reviendra a la
Direction Generale des Antiquites et Musees de Syrie de
faire proceder aI'elaboration des documents dessines et ecrits
qui serviront, apres accord mutuel, ala realisation du projet.»

Travaux preparatoires
Dans un premier temps, Ie taillage a la verticale des

5 - Voir plus loin, fig. 26.
6 - Un sac de cuir remarquablement conserve, decouvert dans Ie remblai

remblais archeologiques des pieces de facade nord a ete
acheve afin de mettre anu la fondation encore en place de

l'ancienne facade et de preparer la pose des voiles de beton.
Assise directement sur Ie rocher, cette fondation etait encore
conservee al'avant de la piece-T 5, mais en partie basculee

dans Ie vide al'avant de la piece S. En revanche, elle avait
entierernent disparu al' emplacement de la poche naturelle

de graviers concretionnes sur laquelle elle avait ete etablie 11
I' avant de la piece R.

Cette operation a egalernent permis de confirmer la
nature ar cheologique des remblais puisque ceux-ci
contiennent du materiel archeologique 6 et recouvrent des

blocs de rebut gisant a l'arriere de la fondation lors de la
construction de la facade du palais.

Dans un deuxierne temps, une serie doperations
archeologiques ont ete menees dans les piece s de facade et

de la piece occidentale, parait appartenir 11 l ' epoque parthe.
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Fig. 4 - Palais du Stratege. Plan de Lazone nord apres Lamise en place des voiles, des tirants et de Laplateforme.
Dessin N. Al Hassan d'apres un plan de P. Royere.
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dans Ie couloir U situe 11 I' arriere de ces pieces pour preparer
I'installation des tirants qui maintiennent en place les voiles
construits 11 l' arriere de l' alignement de la facade, Ces tirants,
en effet, devaient etre places sous Ie sol de chaque piece
pour aller s' ancrer dans Ie couloir U 11 l' arriere des pieces S
et T, sauf 11 I'est ou, la facade etant en partie conservee et les
remblais encore relativement stables, les ancrages pouvaient
etre installes directement dans la piece R. Le creusement
des sols situes sur Ie trace des tirants et des ancrages, et qui
devaient donc etre detruits, a ete mene selon les regles de la
fouille archeologique par M. Gelin " les releves etant
executes par P.Royere, Ces travaux ont complete de maniere
significative notre connaissance des etats anciens du palais.

Construction des ouvrages de beton
La premiere etape, mise en chantier au cours de la

campagne de printemps s' est achevee dans Ie courant de
l' ete,C' est alors qu' a ete realisee la construction des voiles
de soutenement des remblais et des tirants fixes au sommet

de ces voiles (fig. 4 et 5).
Les voiles ont une epaisseur de 35 em, et de 50 ern au

sommet, 11 leur jonction avec les tirants. Leur hauteur est de
4 m, tandis que leur longueur varie selon la longueur de la
piece dont ces voiles protegent les remblais. Ainsi, Ie voile

7 - Voirplus bas «Lafouille des pieces de Ia facade nord» parM. Gelin.

ouest a une longueur de 6,50 m, Ie voile central 4,20 m et Ie
voile sud 5 m.

Les voiles sont ancres 11 la base par une serie de pieux
de beton de 9 ern de diametre et de 90 em de long fores dans
Ie rocher et disposes en quinconce tous les 16 cm.

Les blocs encore en place de l' ancienne fondation ont
ete soigneusement preserves et les voiles construits
suffisamment en arriere pour eviter tout contact du beton
avec Ie gypse. Des drains ont ete mis en place 11 la base des
remblais des pieces de facade pour evacuer I' eau qui aurait
pu s'infiltrer 11 I'arriere des voiles de beton.

Les tirants sont fixes aux voiles par une poutre de 25 cm
de large sur 50 em de haul. Ces tirants sont lies 11 des ancrages
creuses dans Ie rocher et fixes chacun par six pieux fores,
Le sommet des tirants correspond exactement au niveau de
la surface des sols qu'ils traversenl. lis doivent etre ensuite
masques par I'etablissernent d'un sol de circulation modeme

mis en place dans les trois pieces.
L' espace existant entre ces voiles et les remblais encore

en place a ete comble par de la pouzzolane, pour diminuer
Ie poids et les pressions de l' ensemble.

L'etape suivante, entierement realisee en I'absence de
la mission, s'est achevee 11 I'automne 1993. C'est alors qu'a
ete construite la plateforrne destinee 11 remplacer la partie
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Pig. 5 - Palois du Stratege. Structure de la facade nord apres les travaux de consolidation. Agauche, derriere la facade
dorigine. les voiles de heron contenant les remblais antiques son! maintenus pa r des tirants qui vont s '~ncrer a
l' orriere. Au centre, 10plateforme sur loquelle seront poses les nouveaux blocs qui remonteront la fac ade. A droite,
las de pouzzolane utilisee pour combler les vides existant entre les voiles de beton et les remblais antiques.
Vuevers l 'ouest.

Fig. 6 - Palois du Stratege. Elevation de lafaca de nord apres 10 mise en place des voiles et de 10 platef orme de beton. Dessin
N. Al Hasson d 'apres une elevation de P. Royere.

disparue du rocheret sur laquelle deva it s'elcver la nouvelle
facade . Cette plateforme, egalement realisec en beton anne

et construite sur Ie trace exact de la fondation de la facade
effondree, s' etend de l' extrernite du vestige oriental de la

fondation originelle jusqu ' au contrefort moderne Ie plus
oriental de la facade , c'est-a-dire sur une longueur de
12,70 m. Epaisse de 30 em et large de 75, elle a ete concue
de telle faco n qu e sa surface sommitale corresponde
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Fig. 7 - Palais du Stratege. La facade nord apres la mise en place de la platejorme et des voiles de beton. La plateforme
repose sur des piliers ancres dans le rocher. Vue du pied du palais vers le sud-est
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exactement a la base de la premiere assise abossages des
vestiges preserves aI'est et aI'ouest de la facade (fig.6 et 7).

Elle repose sur sept piliers (contre huit qui etaient prevus)
eux aussi en beton anne, d'une epaisseur de 40 em et de
merne largeur que la plateforme, encastres dans la paroi
rocheuse et consolides aleur base par des des de beton (non
prevus dans Ie plan d' origine) destines aprocurer aux piliers
une plus grande stabilite,

La structure du projet a donc ete realisee, mais non les
finitions prevues. En effet, les voiles de beton, destines a
etre masques par les nouveaux blocs de facade, doivent rester
visibles un certain temps. Pour eviter ce desagrement
esthetique, les voiles devaient subir un traitement particulier
de leur surface qui aurait reproduit l'empreinte de I'arriere
des blocs sur les remblais. Ceci impliquait un travail tres
elabore de la surface des coffrages, travail qui n'a pas ete
execute faute de financement suffisant.

La voie est maintenant libre 8 pour proceder a la
reconstruction de cette facade avec I' ouverture du grand
chantier d' archeologie experimentale de taille de pierre. Au
cours de cette operation, les methodes de travail de I' antiquite
seront appliquees aussi fidelement que possible, d'une part

8 - En fait, des malfacons apparues au cours de la campagne suivante dans
les fondations de la plateforme ont retarde la poursuite du programme.
9 - VoirP. LERICHE, «Le palais du Stratege, Restauration de la facade nord»,

de maniere a restituer une facade dont I'aspect devrait
retrouver celui de la realite antique, d'autre part afin de
mesurer, pour la premiere fois in vivo, les temps de travail,
les couts et les difficultes techniques d'un chantier antique,
de la carriere ala mise en ceuvred'une maconnerie de pierre
de taille.

LA FOUILLE DES PIECES DE LA FACADE NORD
Mathilde GELIN

Cette fouille prevue dans Ie plan d'etude du monument
en vue de la publication a ete declenchee par la mise en
place du chantier de consolidation de la facade nord a
bossages et des remblais des pieces de facade 9. Les travaux
de ce chantier ont comporte l'installation de tirants et
ancrages qui servent amaintenir les voiles de beton et qui
sont implantes directement dans la roche en place. II a done
fallu effectuer une fouille prealable afin d' etudier les vestiges
archeologiques qui devaient etre detruits (fig. 1 et 8).

Les tirants situes dans les pieces de facade T 10 (tirants
I et 2, voir fig. 9) et S (tirants 3 et 4) vont s'ancrer dans Ie
couloir U aI' arriere de ces pieces. En revanche, les tirants

ci-dessus.
10 - On utilise ici la nomenclature qui figure sur Ie plan inedit dresse par la
mission de Yale.
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Fig. 8 · Palais du Stratege. Plan avant foull le des pieces de la fa cade nord et implantation des coupes. Dessin F.Bodet et F.Ory,
d'apres un plan de P. Royere.
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Fig. 9 - Palais du Stratege. Nomenclature des elements architecturaux et des sondages utilisee dans Ie texte. Dessin
N. Al Hassan d 'apres un plan de P. Royere.

installes dans la piece R (tirants 5 et 6) ont pu etre ancres

(ancrages 5 et 6) dans la piece elle-merne, Ie mur nord restant
en grande partie en etat et Ie remblai n' etant que peu effondre

sur sa hauteur rotale. Chacun de ces ouvrages a occa sionne
I' ouverture de sondages concus sous la forme de tranchees

dans lesqu ell es les po utres de beton et les ancrage s
seraient installes.

Ces trois pieces et Ie couloir du palais sont d' autant plus
importants que les theories des fouilleurs de la mission de
Yale divergent sur la chronologie de la facade abossages.
Ces theories sont exposees dans deux textes dactylographies
rnais j amais publies qui figurent dans Ies archives de la
mission aYale. Henri Pearson , architec te de la mission de
Yale, soutient que les pieces de facade ont ete edifiees des
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l'origine lors de la construction du palais, tandis que Clark

Hopkins, directeur de la mission de Yale de 1934 a 1937,

attribue l' edification de ce mur a bossages a une phase

posterieure qui correspondrait a une extension du palais vers

le nord. Dans cette derniere hypothese, le mur nord du couloir
U (mur 5) II serait la premiere facade nord du palais.

Les sondages effectues en 1986 et 1987 12, ainsi que la

fouille du couloir et des pieces nord realisee en 1993, ont

permis de resoudre ce problerne chronologique.

Comme element de datation absolue, rappelons que Ie
sondage de la piece W, situee a I' ouest de la piece T, a fait

apparaitre une serie de sols superposes, dont deux sont dates

par des monnaies qui permettent de situer la construction de
cette piece dans la premiere moitie du lIe siecle avo n. e. 13

Dans un premier temps, un nettoyage general a ete

effectue sur la totalite de la surface du couloir U et des pieces

de facade afin d'eliminer les decombres jusqu'au premier

sol de chaque piece. Par la suite, I'exploration a ete poussee

de maniere inegale dans chacun de ces espaces en fonction

des necessites de l' operation de restauration. Dans les pieces

de facade R, S, T, la fouille s' est limitee aux traces des tirants

dans le but de preserver au maximum les temoignages
archeologiques. Cependant, ces sondages ne se sont pas

limites a la seule largeur des tirants et ont generalement ete
affectes d'une largeur d'un metre 14

Le couloir U, en revanche, a ete fouille jusqu'au sol

vierge sur la totalite de sa surface, dans la mesure ou, d' apres
les photographies des fouilles anciennes 15, la mission de

Yale avait totalement degage ce couloir. De plus, l' emprise

des ancrages etait trop importante pour qu'il soit utile de
laisser des surfaces tres restreintes non fouillees,

On trouvera ici la description des fouilles (historique

des travaux de la mission de Yale dans ces memes secteurs,

etat avant nos travaux, strategie adoptee, deroulernent, etat

en fin de travaux) pour chaque piece, puis une recapitulation

des acquis de I'ensemble de ces travaux. Le probleme de la

chronologie relative des salles de facade avec le reste du

palais sera ensuite repris afin d' elaborer quelques hypotheses

sur l' histoire generale du palais en relation avec les elements
permettant de proposer des datations absolues 16.

II - Ce mur 5 se prolonge vers I' est jusqu' a la facade orientale du palais et
constitue Ie mur sud de la piece R. Pour la numerotation des murs, voir Ie
plan du palais.
12 - 1986 : sondage dans I' angle sud-est de la piece W, au contact du mur 5
et du mur de refend 12 (qui est associe a la facade a bossages).

1987: sondage dans I'angle sud-est de la piece T, egalement a un point
de contact entre Ie mur 5 et Ie mur de refend 13 de cette piece.

1987: Sondage a travers les remblais de la piece W.
Les deux premiers sondages ont repris des travaux engages par la mission

de Yale, puis ont ete rebouches afin d' eviter de trop importantes infiltrations
d'eau dangereuses pour la stabilite des pieces de facade.
13 - Voir I' article de P. LERICHE et A. ALMAHMOUD, «Bilan des campagnes
de 1986 et 1987 de la mission franco-syrienne a Doura-Europos», DEE II,

Piece R
D'apres l'etat du terrain avant nos travaux, on peut

imaginer que deux sondages ont ete pratiques par la mission

de Yale dans les angles nord-est et sud-est, si I' on en juge

par la presence de blocs tombes dans des fosses, percant le
sol de cette piece.

Le plan de la mission de Yale fait apparaitre, a I'arriere
du mur a bossages (mur 1), deux massifs de maconnerie de

trois assises de la longueur et de la largeur des blocs du type

de ceux utilises pour la construction de la facade a bossages,

qui nont pas ete retrouves sur le terrain. On ignore quelle
pouvait etre la destination de ces deux massifs.

Les elements communs a I'ensemble de la piece: on a vu

que les ancrages ont ete places a I' interieur merne de la piece,

contrairement a ceux des deux autres pieces de facade. Ces
ancrages etant tres proches, le creusement de leur

emplacement a ete concu sous la forme d'un seul sondage
de 4 m est-ouest sur 0,90 m nord-sud 17 En revanche, la

fouille de la tranchee des tirants s' est limitee ala seule largeur

de chacun de ceux-ci (25 em) afin de preserver au maximum
le premier sol rencontre (fig. 10).

Sous la couche de decornbres (briques crues, fragments
tombes ou rapportes de gypse, de djousse, etc) un sol de

djousse en bon etat s' etend sur environ la moitie de la surface
de la piece (fig. 11). A l'angle nord-ouest, ce sol a ete emporte

par I' effondrement des remblais consecutif a l' ecroulement

la facade a bossages. Ce sol a egalement disparu sur la zone

sud de la piece sur une largeur de 2 a 3,80 m, ce qui peut
probablement s' expliquer par une operation de fouille due a

la mission de Yale.

Ce sol se compose d'une fine couche de djousse reposant
sur un lit de galets d'environ 5 em de diametre, lui-meme

place sur une couche de decombres de briques crues grises

d'environ 10 em depaisseur qui regularise le niveau des

couches anterieures. A la base de cette couche de decombres

de briques apparait une masse de gravier meuble. Dans la

coupe qui a ete pratiquee au nord de la piece pour

I'implantation du voile de beton, ce gravier est visible

jusqu'au niveau du pied du parement interieur du mur 1,

p.21-23.
14 - Les limites precises adoptees et leur justification se trouveront dans Ie
texte concernant chacune des pieces traitees. Les sondages n' ont pas toujours
ete approfondis jusqu'au sol vierge, mais selon les necessites des hauteurs
de tirants et ancrages.
IS - Cliches conserves a l'Universite de Yale.
16 - L'etude du materiel ceramique est en cours par Francoise Alabe, Maitre
de Conferences a l'Universite de Tours; quelques elements precis peuvent
deja etre apportes, voir par exemple pour la piece T.
17 - Le sondage n'a pas ete etendu vers I'ouest jusqu'au refend 14 puisque
cela a ete realise auparavant dans la piece S (sondage n° 3) et que Ie probleme
de la liaison des murs 14 et 5 a ete resolu. Voir Ie chapitre suivant.
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Fig. 10 - Palais du Stratege. La piece R apres nettoyage. Les ficelles
marquent I'implantation des sondages sur I'emplacement
des tirants des voiles de beton. Au premier plan, vestige
du sol de djousse de la piece. Au-dela du seuil, on voit la
piece S puis la piece T Vue vers I'ouest.

J • • 1~_~~
Fig. 11 - Palais du Stratege. Piece R. Le dernier sol de

fonctionnement de la,piece en djousse sur une
preparation de galets. A gauche, il a sans doute ere
detruit par la mission de Yale. Au fond a gauche, on
apercoit des blocs tombes qui s' enfoncent dans un ancien
sondage. Vue vers le sud-ouest.

18 - Voir I'article de B. GEYER, «Le site de Doura-Europos et son
environnement geographique», DEE II, p. 35.
19 - Une technique de fouille de la mission de I'Universite de Yale,
netternent visible sur les photos de ces fouilles anciennes etait de creuser Ie
long des murs afin d'en reperer les fondations. Les fosses creees ont ete

soit sur une hauteur d'environ 4 m. Cette couche de gravier

meuble, qu'il faut distinguer du gravier concretionne qui
repose sur Ie gypse et porte la dalle calcaire 18, peut done

etre identifiee clairement comme un remblai.
On observera ici que Ie niveau de ce sol I est tres bas

par rapport a celui du seuil du refend est Se 14 (difference de
45 em) ; il ne semble done pas qu'il en soit Ie sol de
fonctionnement, a moins que ce seuil n' ait comporte une au
plusieurs marches. II faut peut-etre restituer, au-dessus du

sol de djousse, un ou plusieurs sols qui auraient disparu,
sans doute du fait des travaux de la mission de Yale.

Le sondage des ancrages : ce sont principalement des
decombres (blocs divers de gypse et de calcaire deplaces)
meles de gravier qui constituaient Ie remplissage de ce
sondage parallele au mur 5, sur une epaisseur d'une moyenne
de 40 em, au-dessus d'une fine couche de gravier naturel
compacte et dur lui-meme reposant sur Ie rocher. Cependant,
sur une bande large d'environ 70 em Ie long du mur 5, les
decombres situes au pied de ce mur et meles de coulures de
pluie s'enfoncent dans le gravier et dans la roche en place.
Cette zone pourrait correspondre a une fouille ancienne
(Yale) qui aurait ete effectuee en partie pour examiner la
fondation de ce mur 5 19.

La roche en place a ete surcreusee ala verticale du mur 5
(fig. 12). II ne peut en tout cas pas s'agir d'une tranchee de
fondation puisque Ie mur repose directement sur la roche

Fig. 12 - Palais du Stratege. Piece R. Sondage 5-6 au pied du mur 5
dont on voit la fondation de deux assises de moellons de
gypse erodes maconnes ala terre. Au pied du mur adroite,
noter la croute calcaire qui affleure. La ligne parallele
au mur semble correspondre aun sondage de la mission
de Yale. Dans I'angle a gauche, les sondages 5 et 6
implantes sur le trace des tirants. Vue vers le sud-est.

rebouchees partiellement par les decornbres amasses posterieurernent. Ces
sondages anciens sont reperables sur Ie terrain grace aux materiaux
contemporains (boites de conserves, verre, clous, douilles de cartouches,
etc) qui se trouvent dans les remplissages posterieurs,
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vierge qu i affl cure et que les niveaux perturbes sont
postcrieurs it sa construction 20.

Celie piece R presente done une stratigraphie simple .
et I' on a probablement avec ce sol I Ie prem ier sol de
fonctio nnemcnt de la piece (fig. 13). Aucun element de
datation n'a ete trouve.

Piece S
La mission de Yale a visiblement realise dans cette piece

un sondage qui se traduisait avant nos travaux sous la forme
d'une fosse profonde dans I'angle sud-ouest. La presence
dans I'angle sud-est de materi aux tombes s' enfonc ant dans
des couches perturbees peut etre identifiee it un autre sondage
de la mission de Yale.

Les eleme nts communs a l'ensemble de la piece : le

ravinement des eaux, accentue par la presence d' une breche
dans Ie mur it bossages des avant l'arrivee des fouilleurs en
1922, a presque completement fait disparaitre toute trace
de sol(s) anterieun s). Dans I'en semble de cette piece etroite
la roche calcaire est presque irnmediatement visible, ce qui
laisse supposer que l'epaisseur de ce(s) sol(s) ri' etait pas
importante, ce qui en a facilit e Ie «lessivage».

Les tirants situes dan s ce tte piece ont ete places it
proximite des deux murs est etouest (13 et 14),Les sondages

20 - Les materiaux situes dans les couches superieures de cette «fosse
vcnaient buter ce ntre lc mu r.

ouverts it Celie occasion (sondage 3 it l' est, sondage 4 it

l'oucst) ont ere affectes d 'une largeur d 'un metre it partir de
la face de ces deux murs, dans le but d' observer les relations
des murs de refend avec Ie mur 5 et avec d'eventuels sols de
la piece.

Le sondage 4 : ce sondage n' a mis au jour aucun vestige de
sol ou de couche en place. Ceci peut etre attribue soit it un
sondage de la mission de Yale , soil a I' erosion due a
l' ecroulernent de la facade abossages. Les elements enleves
lors de la fouille formaient un amas de fragments de djousse
et de gypse , meles a de la terre vegetale et repo sant
directemcnt sur Ie sol vierge.

Le refend 14est fait, comme tous les refends de la facade
nord, de blocs de gypse taille de type modulaire (d' environ
50 x 100 ern) lies au djousse. Sa tranchee de fondation avec
son comblement, probablement non perturbe, sont apparus
de facon tres neu e dans la roche en place (fig. 14). Le
rempli ssage est compose de terre et de petits blocs de gypse
de formes diverses 21.

L'extremite sud du sondage aboutit au pied d'un seuil
(Se5f) donnant acces au couloir U (fig. 15 et 16). Ce seuil
passe au-dessus du debord du refend 14. Sa fondati on se
compose de blocs de gypse de grandes dimensions reposant

21 - D'envlron 40 x 30 x 7 em.
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Fig. /4 - Palais du Stratege . Piece S. Sandage 4. Jonction entre le mur de ref end
14 a gauche et le mur 5. Noter que Ie refend butte contre Ie mu r 5 et
que I 'espace entre les deux murs a ete ramble pa r de la terre et des
pierres. Bien que nO l1 videe, La tranchee de fondation du refend est
deja visible. Adroite, Ie seuil Se5fdonne acces au couloir U. Noter qu 'a
eel endroit le niveau de la fondat ion du mur 5 s 'adapte au prafil de 10
roche en place. Adroite de fa mire, ves tiges de Lacrapaudine de La
port e. Vue vers le sud-est.

22 - La largcur du massif de briqu es erues est de 154 em, Voir
egalement la description de ce massif dans Ie rcxte sur Ie co uloir U.

I~ " ~J TRANCHEE DE

~

E:Zl BRIQUES CRUES

~ GRAVIERS

Fig. 15 - PaIai.. du Stratege. Piece S en fin defauille. Plan P.Royere.

sur Ie rocher, ce qui signifie qu 'un soin particulier

ava it ete apporte 11 la mise en place du seuil ou

enco re que nous avons affaire ici 11 une refection.

Lajonction entre Ie refend 14 (est) et Iemur 5

(sud) montre I'anteriorite du mur 5 : Ie refend 14

s'appuie, 11 son sommet, contre Ie mur 5. Ala

base, l' espace forme par un leger retrait des blocs

du refend vers Ie nord a ete bouche au moyen de

terre et de petites pierre s (fig. 14).

Le sondage 3 (fig. 17) : sous la surface actuelle,

dan s l' angle sud-o uest aux pied s des deux murs

co rres po ndants , un vestige de so l est apparu,

posterieur au mur 5 ainsi quau mur 13, qui

ternoi gne de l' utili sation de cette salle.

Sous ce sol, cont re Ie refend 13 (rnaconnerie

identique 11 celle du refend 14), toujours dans
I' angle sud-ouest, deux fines plaqu es horizontales

de djou sse rep osent sur Ie ro cher. On peut

ide ntifier ces plaques comme des coulures de

join ts du refend ; aucune autre trace de djousse
de ce type n' a ete retrouvee dan s la piece.

Ce sondage a perrni s d' ob server, au niveau de la

fondation du mur 5, que Ie mur 13 vient buter contre Ie

mur 5. Au point de contact entre ce s deux murs, c'est

un appareil de briques cru es grises qui constitue

!--"'1l,r'~'\:r~?:"Ir'c:-""-''''''''-----E~s:~r~~~- I' elevati on du mur 5, co nstru it directement sur la

~~ret~~b".;~~~~~J~~~~:--~ fondation de gy pse 22 . II n 'e st pas excl u que cette
iii elevation (M5e) eorresponde 11 une refection.

La piece S ne presente do ne prat iquement aucune

stratigraphie en place. Ce pendant, on a pu constater la

posteri orite de 1a construction de cett e piece, delimitee

paries deu x murs de refend 13 et 14, par rapport 11 celie

du mur 5. L' absence qua si-totale de tesson confirme que

la mission de Yale a degage la piece ju squ'au rocher.

I p " Tlece

Les travaux de la mission de Yale se tradui sent par
Ie creusement d' une fosse en pente vers Ie sud qui a

affecte toute la moitie sud de la piece (2,30 11 1,90 m de

large ). Un approfo ndis se me nt de cette fosse a ete

I effec tue aux angles sud-es t et sud-ouest de la piece (la
, depression, plus importante dan s l' angle sud-est a ete

rebouchee en 1986 par la mission franc o-syrienne) ce

qui se tr aduit, dans Ie so ndag e Ie plu s 11 I' oue st
CONS T RU~ T10N (so ndage 1), par la dispariti on vers Ie sud des sols

ROCHE EN PLACE present s au nord , cedant la place 11 des materiaux moins

E~N~~~7~ IONS JOUX TAN T cohere nts ( terre , f ragm ents de djo usse) qui
correspondent au remplissage de la fosse contemporaine
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Fig. 16 - Palais du Stratege. Piece S. Vue du sondage 4 enfin
de fouille. Ii gauche, le mur de refend 14, avec, asa
droite, sa tranchee de fondation tres nette taillee
dans le rocher. Noter que dans cette piece, le rocher
affleure immediatement. Au fond, le seuil Se5f
repose directement sur lafondation du mur 5. Dans
l'ouverture de la porte, on apercoit la banquette du
couloir U. Vue vers le sud

Fig. 17 - Palais du Stratege. Piece S. Sondage 3. Ii droite, le mur
de refend 13 qui separe les pieces S et T.La tranchee de
fondation est taillee dans la croiite calcaire. Au pied de
son extremite gauche, on apercoit des plaques de djousse
coule des joints. Noter la difference entre cette fondation,
faite de blocs tailles et celle du mur 5, faite de moellons.
Ii droite sur le mur; le seuil Se13b qui donne acces ala
piece T. Ii gauche, fondation du mur 5 dont l'elevation
est ici crevee. Vue vers le sud-ouest.

(presence d' une douille de balle de mitrailleuse a40 em sous
le niveau de la surface avant fouille) au pied du mur 5.

Le plan du palais dresse par la mission de Yale fait
apparaitre le debord interieur des murs 13 et Ib dans I' angle
nord-est de la piece, ce qui doit norrnalement correspondre
aun resultat constate dans un sondage. Or, la fouille me nee
en 1993 dans ce meme angle nord-est (sondage du tirant
n? 2) nous a permis de voir un sol tres net 23 ainsi que sa

couche de preparation, passer au-dessus de ce debord du
mur 13. Ce sol, incontestablernent en place, nous prouve
done que les fouilleurs de Yale n' ont pas effectue de sondage
dans ce lieu precis, et done que Ie plan comprend une erreur ;
il est possible que le dessinateur ait confondu les pieces T et
W, cette derniere ayant effectivement ete I' objet d'un sondage
ancien dans son angle nord-est 24.

Les elements communs it I'ensemble de la piece : dans la
partie nord de la piece T, deux sols tres caracteristiques
associes ades couches archeologiques ont ete conserves
(fig. IS).

Le sol le plus recent (= sol I), degage sur I' ensemble du
secteur nord, est compose d'une couche de terre tres rouge
d'environ 5 em d'epaisseur, reposant sur une couche de
preparation abase de decombres de briques crues grises
d'environ 40 em d'epaisseur. Dans le secteur nord, en bord
de falaise, une zone correspondant approximativement aun
carre de I m de cote est recouverte de dalles de terre cuite
de 29,5 x 29,5 x 4,5 em integrees dans le niveau du sol I
(fig. 19). Ce dallage figure sur le plan de la mission de Yale,
mais sur une extension couvrant la totalite de I'angle nord
ouest et se prolongeant meme plus au sud.

Immediaternent sous la couche de decombres de briques
crues grises apparait une surface compactee tres dure de
cailloutis et de terre rose (= sol 2), d'une epaisseur d'environ
5 ern, reposant par endroits sur une couche mince de djousse.
Son niveau, sirnilaire a celui des debords des refends qui
limitent la piece aI'ouest et al'est, semble correspondre au
niveau du seuil sud du refend 13 (SeI3b) ouvrant sur la
piece S 25. On peut suivre ce sol Ie long du mur de refend
est 26 jusqua I'endroit ou lensernble est coupe par le
sondage ancien.

Dans les deux sondages ce sol 2 repose sur le remblai
de la piece qui est fait de couches disparates de terre sableuse,
de petits fragments de gypse, de decombres de briques crues
et de cailloux de diverses tailles, disposees en pente.

23 - Soil, voir plus loin.
24 - Verification faite lors de la mission de 1987.
25 - Si toutefois cette depression du mur 13 est effectivement un seuil et
non Ie seul fruit de I' alteration de la pierre.
26 - A I'exception d'une petite tranchee de 7 a 16 cm preservee sur
seulement 60 em d' extension nord-sud. Cette tranchee ne peut correspondre
a la fondation du refend 13 puisque Ie sol 2 repose sur des couches de
remblai non perturbees posterieures ala construction du refend.
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Tous ces elements sont parfaitement visibles dans la
coupe sur Ie remblai au nord (fig. 18 et 25) : les sols I et 2
apparaissent continus sur toute la longeur es t-oues t de la
piece. et les couches inferieure s sont affectees d 'une pente
est-ou est.

Fig. 19 - Palais du Stratege. Piece T. Vue generate avant fo uille.
Au premier plan, vest iges du carrelage qui couvrait
I'ensemble de la piece. Agauche, tranchee sur le remblai
antique retaille. Noter le denivelle en pente vers la droite,
qui temoigne de l' empl acement d'u n sondage de la
mission de Yale sur la moitie sud de la piece. On voit le
ref end 13 avec ses deux seuils places a des niveaux
differents. Au fon d, vue de la piece S laissant apparaitre
le sommet de la dalle calcaire. Vue vers l'est.

Fig. 18 - Palais du Stratege. Elevatio/l de la f acade nord. Coupe AA '. Dessin F. Bodet, d 'apres P.Royere

En ce qui concerne la chr onologie de la construction de
la piece, le refend 13 est visiblernent appuye contre le mur 5
puisque des joints de djousse des assises du refend font retour
contre le mur 5.

Quant au refend 12 (ouest) , Ie sondage de 1986 dans
I' angle sud-est de la piece W a dernontre ici aussi I' anteriorite
de la construc tion du mur sud (5c) par rapp ort acelIe du
mur de refe nd (12) 27.

Le sondage 2 (fig. 20) : dans le sondage 2, hors de la zone du
sonda ge de Yale de I' angl e sud-es t, le rernpl issage sous Ie
sol2 est constitue de debris de gypse (imprimant une couleur
verdatre aI'ensemble) meles ade la terre. Le sol vierge est
atteint dans une partie de I' ancien sondage de la mission de
Yale ou iI est constitue de terre rose sableuse et de petits
cailloux (couche de deterioration de la roche ca\caire )
(fig. 22).

Le creusement du tirant a entraine I' enlevernent de blocs
de la fondation du mur 5 (fig. 21). Dans Ie mortier de terre
rouge entre deux bloc s de cette fond ation (5d), une monnaie
tres erodee a ete trou vee 28, mais son etat ne permet pas de
propo ser de datation precise. Une seconde monnaie a ete
trou vee apeu pres ala moitie de I'epaisseur du mur 29 •

Ces deux monnaies ont ete etudiees par C. Auge 30 qui
propo se de dater la premiere de I'epoque parthe (Mithridate
I, 171-139/8) et la deuxiern e de I' epoque romaine (premiere
moitie du IIIe siecle) , La premi ere monn aie correspondrait
alors ala periode de construction de la ville hippodamienne .
Cepend ant , il es t difficile d ' imaginer que deux monnaies
di stantes d ' au moins qu atr e siec les aient pu se trouver
ensemble dans cette fond ation . D ' autr e part , la piece W a
ete datee , en 1987, de la premiere moiti e du IIesiecle avon. e.
En I' absence de toute certitude quant aI' authenticite de cette

27 - Voir P. L ERICHE et A. AL MAHMOUD, «Bilan des campag nes de 1986 et
1987 de la Mission franco -syrienne aDoura-Europos», DEE II, p. 21-22 .
28 - N° 93706-0 1.

29 - W 93706-02.
30 - Voir I' art icle de C. AUGE dan s ce volume.
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Fig. 20 - Palais du Stratege. Piece T. Sandage 2. Jonction entre le
refend 13 qui vient s 'appu yer contre le mur 5 que l'on
distingue adroite. AI'a rriere, on apercoit les pi eces S et
R. Aufond, l'Euphrate et 10Jerireh. Vue vers I 'est.

Fig. 2] - Palais du Strat ege. Piece T.Sanda ge 2. La
[ondation du mu r 5 n 'est p lus f a i te
uniquement de moellons de gypse, mai s
emplo ie aussi des gro s blocs de calcaire.
Elle es t faite lei d 'au mains 3 assises,
contre 2 dans les pi eces R et S. C 'est dans
cette fondation qu 'ont eu1trouvees deux
monn ai es dont 1'id entif ica t ion p ose
probleme . Le roche r a eteentaille par un
sondage de fa mission de Yale . Vue vers le
sud-est.

Fig. 22 - Palals du Stratege. Piece T. Sandage 2. Coupe sur 10
paro i d 'un ancien sondage de fa mission de Yale, dans
l 'uxe du tirant 2. Au sommet, vestiges du demier sol . La
mire repose sur le sol le plus ancien , lui-meme etabli sur
les remblais. Ii drolte, Ie refend ]3 . All fon d, cone de
deblais des anciennes fo uilles qui descend dans le wadi
interieur du site. Vue vers le nord.

seconde trouvaille 31, nous preferons nous reporter aux autres

elements de datation dont nou s disposons.

Le reste du materiel est en general peu fourni et n' est

represente que par quelques tessons (ou aucun) pour chaque

sol arch eologique et son remplissage ; cependant, la

preparation du solI , le plus recent , contenait de la ccrami que

du type Brittle Ware, datee au plu s tot du milieu du II' siecle

de n. e.

Le sondage 1 : comme pour le sondage 2, le creusement

pour l'installation du tirant a cnt raine Ie degagemcnt d'une

partie de la fondatici-;] du mur 5 (5d). Celle-ci est composee

de blocs de gyp se dan s lcs assises superieure s (voir la

descript ion en fin d' article), mais repose sur un souba ssement

fait uniquement de gro s blocs de ca1caire . La profondeur de

cette fondation s' accroit vers l' ouest en fonction de la pente

naturelle du rocher : on a vu dans la piece R que la fondation

de ce mur ne s 'enfonce que d'environ 40 em (deux assises),

tandis que dans ce sondage elle atteint une profond eur de

120 em (fig. 23).

Cett e piece est donc la seule des troi s pieces de facade

etudiees en 1993 11 avoir conserve plus d 'un sol en place et 11

offrir des elements de datation (fig. 24). Le solie plus ancien

(sol 2) sembl e etre Ie sol de fonctionnemcnt irnmedi aternent

31- Trouvee en notre absence.
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Fig. 25 - Palai s du Stratege. Piece T. Coupe sur Ie remblai. En
surface, Ie dern ier sol avec un vestige de carrelage. La
mire repose sur le sol anterieur construit dire ctement Sur
les remblais disposes en pente es t-oues t. Note r adroite,
a10jo nctio n de ce so l ave c Ie refe nd 12, une couche de
djousse qui correspond aune refection. Enbas agauche,
on apercoit les restes de la fondation de la facade a
bossages d isparu e. Vue vers le sud-est.

2.f - Palais du Stra tege. Piece T. Sandage J. Ii droite ,
succession de so ls Q\'ec leurs couches de p repa ration,
qui sont trench es par une fo sse de 10 mission de Yale.
A l 'extreme droite, OI l apercoit ie mUT 5. A ga uche ,
deli mi tation de fa fu ture tra nch ee du tir ant I .
Vue vers l'est.

Fig.

Fig. 23 - Palois du Strat ege. Piece T. Sandage J. Fondation du
mur 5 qui iei s 'enjonce considerablement, suivant le
denivelle du rocher (au mains ..f. ass ises , contre 2 da ns
les pieces R et S). VIle vers Ie sud.

B

p06,48 2 m, COUPESB'

Fig. 26 - Palais du Stratege. Piece T. Coupe 88 ', sur la pi ece et Ie remblai . Coupe P. Royere.
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Fig. 27 - Palais du Stratege. Piece T Plan enfin defouille. Plan P. Royere.

posterieur a la construction de la piece T, et correspond au
nivea u du seuil Se l3b. La co nstruc tion de cette piece se
situera it done entre le milie u du II' siec lc avon. e., comme
celle de la piece W (l'agrandissement du palais vers Ie nord
correspondant a une merne phas e). Le sol I serait Ie sol de
fonctionnemcnt correspondant aI' utilisation du seuil Sc 13a
et serai t con tem porain ou pos terieur au II' siec le de n. e.
(fig. 26 et 27) .

Couloir U
Ce couloir a deja ete entierernent fouille par la mission

de Yale ( fig . 28) puis sest len tement degrade jusqu'a
presenter un aspect uniforme df a l' accumulation reguliere
de decornbres issus des constructions (terre, coulures de
bo ue, frag ments d' en duits to rnbes de s murs) qui ont
recouvert la totalite de la piece . C 'est ainsi que la ban quette
placee cont re Ie mur 6, qui se prolo nge sur le plan de Yale
ju squ ' au seui l de ce mur aI' ouest, soit sur 7 m, n' est plus
aujour d 'hu i conservee que sur une longu eur de 2,55 m
(fig. 29). De rneme, la fondation du mur 32 a ete mise anu
jusqu 'a enta iller la roche vierge a l'aplomb de ses faces ,
destabilisant ces ves tiges qui se sont effondres,

No tre fou ille a ete etendue sur toute la surface du couloir
hors des Iimites strictes des ancrages, afin d'en retrouvcr
I' etat apres les fou illes de la mission de Yale , pu is de

32 - Pour Ia numero ta tinn des mUTS et des scuils , voir Ie plan de la
nomenclature des pieces de facade.
33 - De 20 x 20 em a80 x 40 em.
34 - Les couches d'enduit superpcsees sont au nombrede quatresur Jaface
sud du mur Sf.

comprendre la chro no logie des differentes etapes de
cons tructio n de cette partie du palais " .

A I' int erieur du couloir, les diffe rentcs const ruct ions
perpendicu laires aux murs 5 et 6 sont en fait des vest iges de
fondat ions de murs anterieurs dont certains ont ete detrui ts
puis recouverts par des sols plus recents , De l 'ouest vers
l'est on trouve les murs n° 31, 32, 33, 34 (fig . 9 et 30).

L'ense mble du mur 5 repose sur une fondation composee
d 'un melange de blocs de gypse uses et de caleaire rouge
p ro venan t de la c ro utc d u plateau , blocs de formes
irreg ulicres 33, maconnes a l' argile rouge . L'elevation des
murs 5 et 6 du couloir est consti tuee egalcmen t de blocs de
gypse et de caleai re , rnais apparemment plus pet its, pour les
par ties visibles. Le tout est enduit de couches success ivcs
de djousse relativement bien conserve 34 qui ne laisse qu'a
peine entre voir Ie blocage . La portion de mur 5e, contre
laquelle bute Ie mur de refe nd 13, differe dans son elevation
(fig. 31). lei, on l'a vu, il s'agit de briques crues grises tres
decomposees dont les jo ints sont faits de terre rouge et de
djousse, qui re posent sur la fondation du mur 5 par
l'mtermediaire d' une epa isse couche de morti er gris, lui 
me me sur une fine couche de terre rouge 35.

Le mur 7, a l'es t, est cons titue de blocs de gypse tailles 36

maconnes au djousse . La face oues t est end uite de djousse
en une couc he visible dune epaisseur qui varie de 1,5 a

35 - Briques de 33 em de long pour les mieux conscrvc cs, ct 8 em en
moyenne de hauteur visible. Le massif conserve une hauteur de 66,5 em,
une epaisseur de 86 em er une longueurala base de 154 em ; il estdeteriore
dans sa hauteuraI'est.
36 - D'environ 90 x 36 x 32 em.



n Pierre L ERICHE. Mathilde G ELIN, Maya GHARBI et Jean-Bap tiste YON

Fig. 28 - Palais du Stratege. Couloir U. Le couloir ala fi n des fou illes ameri cano-francaises (1937 ?). Au
premier plan agauche, le seuil Se5d au-dessus des vestiges du mur perpendi culaire 31. Au centre,
le mur 32 enco re ell place sur deux assises, la premiere passant sous fa banquette visible adroite.
Ce mur repose sur une mince couche de djousse qui correspond au retour de l 'enduit du mur 5.
Noter que le sol vierge a ere entaille par les fo uilleurs ala verti cale de ce mur 32.Asa gauche, fa
portion M5e de l 'elevation, en briques crues, est masquee par l 'enduit de djousse qui couvre une
grande partie du mUT: Adroite, fa banquette encore entiere ; le debord de son enduit de djousse a
fa base marque son niveau de fonct ionnem ent. Au fo nd, on voit que l' ouvertu re donnant acces afa
piece Q etait bouchee et a ete reouverte. Vue vers l' est. Photo archives de l 'Universite de Yafe.

6 cm. Le mur repose sur une couche d'a ccumul ation au
dessus du sol vierge.

L' elevation du mur 9, al' ouest, est difficilement visible
sous la couche d'enduit de djousse qui laisse apeine voir
des blocs de gypse. Ceux-ci semblent taill es et sont de
grandes dimensions (apparemment du merne ordre que celles
citees pour Ie mur 7). Ce mur 9 repose sur Ie sol vierge
(terre rouge ).

Description des vestiges: la roche en place affleure apres
I' enlevement des decornbres recent s du co uloir. Elle se
presente sous la forme d'un niveau de terre rouge-rosee
decamp osee dans sa couche superieure sur une epaisseur
allant parfoi s j usqu' a50-60 em avant de se meier de plus en
plus frequernrnent ades cailloux, et non sous la forme
rocheuse visible dans la piece S. IIest probable que cet aspect
tendre de la roche est al'ori gine des creusements excess ifs
des fouilles anciennes qui ici ont dechausse Ie mur 6a sur
10 em de hauteur dans sa partie est et jusqu 'a 37 em ason
extrernite ouest.

37 - Le flechissernent des bords de [a dalle calcaire a ete tres nettement
observe en plusieurs endroits du site, en particul ier au-dess us des wadis .

Ce sol vierge est d'un niveau plus eleve au sud qu'au
nord , ce qui signifie qu 'il est affecte d'un e pente generale
sud-nord et est-oues t, qui se refl ete dans l'ensemble du
secteur nord du palais 37.

Les degagement s ont fait apparaitre des constructions
atten antes au mu r 5 sous forme de ves tiges de murs
perpendiculaires acelui-ci (fig: 32) .

Al' ouest, Ie mur 31 (fig. 33), d'une largeur est-ouest
d'l m et d' une longu eur totale de 1,5 m pour une hauteur
conservee de 25 em, a une fondation exactement de meme
type que celle du mur 5. Un bloc de gypse de grandes
dimensions et de forme rectangulaire reguliere forme I'angle
sud-est de ce mas sif tres degrade. L'extremite nord de ce
mur qui passe sous Ie seuil Se5d est liee a la fondation
du mur 5.

Au centre, Ie mur 32 (fig. 34) repo se sur un niveau
superie ur, aun endroit au Ie sol vierge n'a pas ete creuse, el
sur une couche d'accumul ation. II etait compose de deux
blo cs de gyp se taille qu i tau s deu x ant ete bascules

Le palais est erige au bord d'un wad i interieur,
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Fig. 29 - Palais du Stratege. Le couloir U en 1993 apres
nettoyage. Compareravec la photo precedente :
forte erosion du mur 31, disparition du mur 32
et destruction partielle de la banquette. Au
premier plan, vestiges d'une fosse de djousse
avant vraisemblablement servi ii melanger le
djousse ii I'eau lors de la refection moderne du
seuil Se5d. Vue vers I'est.

Fig. 31 - Palais du Stratege. Couloir U. Partie de l'elevation du
mur 5 en briques crues (M5e), posant directement sur la
fondation. Au fond, le refend 13 accole ii cet appareil.
Au premier plan, la fondation, faite uniquement de
moe lions de gypse, repose directement sur la croiite
calcaire. A l'extreme gauche en bas, vestige du sol de
construction du mur 32. Vue vers le nord.

Fig. 30 - Palais du Stratege. Couloir U. Exemple de l'elevation du mur 5, en pierres couvertes d'un enduit de djousse. Lafondation est
mise ii nu. Au premier plan, on apercoit les vestiges des murs perpendiculaires au mur 5 : les deux moellons de gauche font
partie du meme mur 33 qui est lie a la fondation du mur 5, dont l'elevation a ere reconstruite, et de meme construction que
celle-ci. Adroite, vestige de muret tardif. A I'extreme droite, le seuil Se5fqui donne acces a la piece S. Agauche, vestige coupe
de l'elevation en briques crues. Vue vers le nord.

recernment. Le plan de Yale et Ie cliche montrent que Ie mur
se poursuivait au sud jusqu'ala banquette parallele au mur
6. Au nord, ce mur 32 vient buter contre Ie mur 5 (parties Sd

et Se), ce qui est parfaitement visible sur Ie cliche ancien.
C'est precisement acet endroit que la fondation du mur 5
s' approfondit et que Ie sol naturel plonge en pente vers I' est.
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Fig. 33 - Palais du Stratege . Couloir U. Vestiges du mur 31.
construit en mafonne rie de moellons de gypse lies ala
terre roug e. Derriere. Ie mur 5 et le seuil Se5d.
Vue vers le nord.

Fig. 32 - Palais du Stratege. Plan du couloir U en fin de fouill e. Plan P. Royere.

Plus a l' est, Ie mur 33 (fig. 35) est compose de deux
vestiges de moellons de gypse 38 lies ala fondation du mur 5.
Ces deux blocs sont distants de 19 em mais il semble qu'ils
represc nte nt deux parti es d ' un meme mur, L' epaisseur
est-ouest de ce mur atteint 88 em, soil 12 cm seulement de
moins que celie du mur 31, une differen ce qui peut etre due
ala forte erosion du gypse ou it la disparition d'un bloc lateral.
L'espace laisse entre ces deu x moellons serait Ie fantorne
d'un bloc enle ve posterieu rernent, La distance est-ouest ainsi
etablie entre les murs 31 et 33, tous deux assoc ies au murS,
atteint 5.22 m, ce qui corre spond a environ dix coudees
egyptiennes 39. Ces deux murs, de meme facture et lies au
mur 5, representerai cnt les li mit es es t et oues t d'une
meme piece.

A l'est du mur 33 , Ie mur 34 (fig. 35) repose sur une
epaisse couche d ' accurnulations (terre et petits cailloux). ll
se compose de deux blocs de gypse tailles et tres alteres, On
n' en retrouve pas la suite vers le sud mais la mission de Yale
Ie restitue, sur Ie plan, ju squ ' au mur 6. II est accole au mur5
qui comporte it cet endroit trois couches d' enduit. Toutefois,
une quatr ierne couche d 'enduit de l' elevat ion 5f fait retour
sur Ie mur 34 ce qu i perrnet d' etablir que Ie mur 34 fait partie
des dernieres modific ations du couloir U.

La banqu ette (fig. 36) appuyee contre Ie mur 6b est faite
de blocage de pet ites pierres de calca ire et de gypse 40

maconnees au djousse et egalernent djoussee sur les 90 cm
superieurs . La hauteu r la plu s importante conservee est de

38 - D'environ 30x' 34x 18 cm.
39 - Qui semblent etre Ie module adopte pour la merrclogie du site.
voirA. vo.... G ERKAN, «Les fortifications de Doura-Europos». Prel. Rep .

VII-VIIl, p. 4.
40 - D'e nviron 20)( 15 em de cere.
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Fig. 34 - Palais du Stratege. Couloir U. Elevation de 10partie d du
!nur5. lei, les pierres calcaires utilisees dans le blocage
sont visibles. Au sol, les deux blocs de gypse taille tombes
appartiennent au mur 32 dont on apercoit a droite le
niveau de construction qui forme comme une petite butte .
Immediatement a gauche de la mire. bloc de calcaire
employe dans lafondation du mur5. Le changement dans
la maronnerie (gypse seul puis gypse et calcaire)
s'effectue juste aL'arriire de I'emplacement du mur 32
Iii l'arriere de la butte). Vue vers Ie nord.

~t .

x ,~\~t~·i~~
. . ~{..~~-
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Fig. 36 - Palais du Stratege. Couloir U. La banquette, dont on

apercoit au/and agauche la seule partie actuellement
conservee , contre Ie mUT 6. La base repose sur une
couche d'accumulations. Aufond, seule partie conservee .
Au pied de la banquette, Ie sol a ere surcreuse par la
mission de Yale. Vue vers le sud-est.

1,12 m et la base de la banquette repose sur des couches
d'accumulation.

Chronologie relative du couloir U
Les travaux entrepris dans ce couloir nous ont permis

de restituer I' etat de ce secteur a son origine et les
modifications successives qu'il a subies .
Phase 1 : aI'emplacement du couloir se trouvaient au moins
trois pieces limitees au nord par Ie mur 5 et separees par les
murs 31 et 33. La limite sud de ces trois pieces n'a pas ete
recherchee au cours de cette campagne. Elle devait se situer
dans la cour actuelle du palais au sud du mur 6. A I' est, on
sait par les textes de C. Hopkins et H. Pearson et par quelques

Fig. 35 - Palais du Stratege. Couloir U. Derail des murs 33 et 34.
Agauche, vestiges du mur 33, lie ii lafondation du mur 5.
A. droite, le mur 34 tres altere. Noter que le dernier enduit
du mur 5 s 'arrete au-dessus des restes du mur 34.
Vue vers le nord.

traces au sol que dans la piece Q un vestige de mur
perpendiculaire au mur 5 et de merne type de fondation a
ete identifie (mur 11). Ce mur pourrait constituer la limite
de la piece aI'est du mur 33 qui aurait alors egalernent une
largeur de dix coudees, soit 5,25 m est-ouest. La piece ouest,
delimitee par les murs 5 au nord et 31 al'est, aurait eu pour
limite ouest un vestige de mur dans la piece v, decr it par
Hopkins et Pearson mais non reporte sur Ie plan realise par
Pearson lui-meme, Ce mur aurait eu une fondation de meme
type que les precedents (toujours d'apres ces fouilleurs) et
se situe face au seuil Se5c de la piece v. lei aussi, la piece
aurait une largeur est-ouest de 5,25 m environ.

Les trois pieces ainsi obtenues sont de dimensions
identiques et les prochains travaux menes sur Ie palais auront
comme objectifs, entre autres , de retrouver leur limite sud
et de verifier si d'autres pieces similaires existaient encore
al'est et it l'ouest. Nous pouvons de la sorte avoir une idee
de ce qu' etait le palais dans sa phase la plus ancienne qui se
placerait avant la deuxierne rnoitie du rre siecle avon. e. (selon
la datation de la piece W).

Les fondations des murs 31 et 33 ont tranche Ie sol vierge
au moment meme de l'edification du mur 5 et ont ete par la
suite arasees lors de la construction du couloir U.
Phase 2 : c'est a cette nouvelle phase qu'on associe la
construction du mur 6, probablement associee au mur 9 qui
repose sur Ie sol vierge aun merne niveau.

La construction des murs de refend 12, 13, 14, et donc
de la facade abossages I , se situe egalement apres celle du
mur 5. nest probable qu'elle est contemporaine de la mise
en place du couloir. Cet ensemble des pieces de facade se
situe, on l'a vu, entre Ie milieu du lie siecle avo n. e. et Ie
milieu du lIe siecle de n. e.

Phases posterieures : les murs 7 et 34 appartiennent it des
phases posterieures al' edification du mur 5 et ne semblent
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pas devoir etre associes entre eux, car ils auraient ainsi
constitue un reduit de moins de 2 m de cote. Ces deux murs
ne sont done pas contemporains mais se succedent

rapidement puisque tous deux reposent sur des couches
d' accumulation d' epaisseur equivalente.

Le mur 32 a ete edifie a. une phase avancee de la vie du
couloir a. un moment ou la hauteur d'accumulation etait deja
importante puisque 1'on n'a pas juge utile de creuser le sol
vierge ni meme les couches posterieures sur lesquelles il
repose. Ce mur partage le couloir en deux parties, et d' apres
le cliche de la mission de Yale il clot 1'espace en laissant un
passage de 70 cmjusqu'au mur 6. Son assise la plus basse a
ete tranchee par la construction de la banquette, qui appartient
a. la phase la plus recente que nous ayons pu retrouver.

Consequences pour l'histoire de la construction du palais
Dans chacun des chantiers ouverts on a pu observer

l' existence d' une cesure nette entre les refends nord-sud qui
separent les pieces R, S, T et qui sont lies a. la facade a.
bossages, et le mur sud de ces pieces, c'est-a-dire que la
maconnerie des refends vient buter contre la face nord du
mur 5 qui lui ne presente aucune rupture sur toute sa longueur.

11 convient done de restituer un premier palais qui aurait
eu pour facade nord le mur 5, et dont la partie nord aurait ete
partagee en au moins trois pieces delimitees par les murs
31, 34, celui situe dans la piece v et le mur de la piece Q
(mur 11). Ces trois pieces ont ainsi toutes des dimensions
avoisinant 5,25 m ouest-est. En restituant cette premiere
facade dapres les donnees archeologiques, on se conforme
aux hypotheses de C. Hopkins 41, contre H. Pearson qui
imaginait le palais des I' origine muni de la facade a. bossages.

Ces pieces ont ensuite ete supprimees pour installer le
couloir. La construction de la facade a. bossages et des refends
se situe probablement au meme moment. En effet, I' extension
du palais vers le nord a pu entrainer d' autres modifications
dans la conception de I' agencement des pieces du batiment
et c'est alors que la cour C a dtt se deplacer vers Ie nord et a
provoque la suppression des premieres pieces de facade.

Differentes modifications ont ensuite eu lieu a. l' interieur
meme du couloir U. L'agencement interieur des pieces de
facade bees au mur a. bossages n' a pas ete modifie de maniere
significative. Le plan de la mission de Yale restitue une
ouverture dans la piece W, qui pourrait etre une simple
fenetre, mais nous n' en connaissons pas le niveau de la base.

La chronologie du couloir U est bee a. celle du reste du
palais et les pieces de facade anterieures aux pieces R, S, T
et W sont encore en cours d'etude afin de determiner plus
precisement leurs formes et dimensions, ainsi que 1'aspect
du palais lors de sa construction avant les nombreuses
modifications qui se sont succedees,

41 - Hypotheses ernises dans Ie texte des archives de I'Universite de Yale
mentionne au debut de ce texte. '

La suite des travaux sur le palais du Stratege a. Doura,
combinee avec la lecture des archives et des photographies
des fouilles anciennes conservees a. l'Universite de Yale,
pourront, nous I' esperons, nous permettre de restituer
1'histoire de la construction de ce monument majeur non
seulement de Doura, mais aussi de 1'Orient hellenise.

LE SONDAGE AU PIED DE L'ANGLE
NORD-OUEST DU PALAIS

Maya GHARB!

Apres avoir edifie les contreforts destines a. mettre en
securite les restes de la facade a. bossages du palais du
Stratege, la MFSDE a entrepris une serie d' operations de
nettoyage au pied des facades nord et ouest du palais afin de
reperer la trace des batiments tardifs construits en contrebas
de la facade nord du batiment et de mieux comprendre
l'histoire du palais (fig. 2).

En 1990, un sondage avait ete ouvert au pied de I'angle
nord-ouest du palais afin de verifier l'existence d'un
contrefort restitue a. cet emplacement dans les publications
de la mission de Yale 42. Ce sondage n'avait ete pousse qu'a

une faible profondeur et n' avait rencontre que des decombres
divers provenant de l' ecroulement de la facade,

Les travaux de la campagne de 1991 ont done poursuivi
le degagement de cette masse d'ecroulement qui contenait
de grands blocs de gypse tres degrades, dont un bloc 43

appartenant visiblement a. un jambage de fenetre tombe de
la facade du palais, meles a. beaucoup d' ossements d' animaux
et a. de la ceramique bitumee.

Ces eboulis reposent sur une accumulation reguliere de
petits blocs de djousse melanges a. de la pierre rouge, a. des
fragments de briques rouges fondues sur une grande surface
et a. quelques fragments de gypse. Ce niveau qui correspond
a. l' ecroulement de la facade et des pieces internes du palais
repose Iui-meme sur une couche de decombres fins issus de
la degradation reguliere du gypse de la facade, melee itde la
terre meuble et a des gravillons avec une grande quantite de
ceramique, le tout formant une pente douce jusqu' au niveau
actuel de la route.

Cette stratigraphie nous permet de restituer les parties
hautes de la facade du palais, qui comportaient apparemment
des parties en blocage et d'autres en briques grises et, it
I'interieur, sans doute, un dallage en briques cuites.

L' enlevement des couches de decornbre dans la partie
sud du sondage a degage la paroi du rocher taillee a. la
verticale selon une direction parallele a la facade nord du
palais. 11 s'agit Ia visiblement d'un front de taille de carriere
dont la longue exposition aux internperies a nettement

42 - M. 1. ROSTOVTZEFF, Dura-Europos and its art, Oxford, 1938, p. 37.
43 - 163 x 29 x 40 em.
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marque les differences de durete des strates et fait disparaitre
les traces d' outils.

Dans ce secteur, sont apparus les restes d'une
construction (fig. 37) etablie obliquement par rapport a la
paroi du rocher. Dans l'etat actuel des recherches, il n'est
pas aise de connaitre Ie plan de cette construction degagee
seulement dans sa partie orientale et qui pourrait appartenir
soit aune piece, soit aune cour.

II s'agit de deux murs disposes selon un angle d'environ
80° qui constituent un soubassement de pierres maconnees
destine aporter, selon toute vraisernblance, une elevation
en briques crues, aujourd'hui disparue. Les decombres de
cette elevation forment une epaisse couche de terre brune
parsernee de fragments de djousse et de gros tessons de
ceramique qui recouvre Ie sol de l'edifice. Le mur est, de
direction grossierement nord-sud, est long de 4,20 m, haut
de 55 em et epais de 70 em, avec une porte large de 1,20 m
dont ne subsiste aucun amenagernent visible. Ce mur, edifie
en blocs de gypse maconnes au djousse et enduits, est etabli
sur une terre meuble de remblai et represente un
amenagement posterieur de la piece dans la mesure OU, au
nord, il vient se plaquer contre le mur perpendiculaire. Le
mur nord n'est conserve que sur 93 em de long et son

Fig. 37 - Palais du Stratege. Sondage du «contrefort». Vestiges
des murs d'une maison: Aufond, noter l'affouillement
du rocher par les eaux de pluie. Vue vers le sud.

extremite ouest semble cassee. II est fait de deux assises de
blocs tailles et maconnes, le tout enduit de djousse qui assure
egalement lajonction avec Ie mur est. Sa hauteur conservee
est superieure d'environ 15em acelIe du mur nord-sud, mais
son sommet est tres degrade et I'on ignore sa hauteur
d' origine. Ce mur est pose sur un niveau gypseux nivele par
une couche de terre tres brune melee a des cailloux, des
ossements et des tessons. L'epaisseur de cette couche de
nivellement atteint 40 em en moyenne aI'extremite sud du
mur oriental.

On notera la presence dans I'angle des deux murs d'un
amenagement particulier sous la forme d'une masse de
djousse de 10 a13 em d'epaisseur, percee d'un trou vertical
de 8 em de diametre qui contenait un clou en fer recourbe de
8 em de long. Ce dispositif doit sans doute etre interprete
comme un moyen de fixer un poteau de bois soutenant une
toiture ou un velum. A faible distance du merne angle se
trouvait un cooler (fig. 38).

A I'interieur de la construction, la fouille a rencontre
une grande abondance d'enduit de djousse tombe des parois
des murs et recueilli un materiel tres divers d' objets
metalliques, dont cinq monnaies depoque severienne
(Elagabal, Macrin et Severe Alexandre) 44, des coquillages,
cinq boules d'argile crue, un cruchon entier et un petit
masque en steatite (fig.39). La ceramique, assez abondante
dans les couches superieures, devient plus rare au niveau du
fonctionnement de l' edifice. Un sondage conduit dans
l' ouverture de la porte du mur oriental a montre que la piece
comporte deux niveaux d'occupation.

Nous avons affaire ici a une construction de type
domestique, mais il n' est pas aise de determiner la nature et
la fonction de la partie degagee.

A l'exterieur de cette habitation, pres du murnord, un
four domestique, dont subsistaient de grands fragments de
parois rubefiees, a ete amenage sur un sol de terre tres brune
et tres tassee, melangee ades cailloux et ades eclats de gypse
et de djousse, de meme type que le sol de fonctionnement
de l' edifice. Contre la berme ouest du sondage, on a pu noter
la presence d'une fosse de 80 ern de diametre a20 em au
nord du mur de la maison.

En 1992, une operation a ete menee sur l' ensemble du
sondage pour atteindre le sol vierge. Ces travaux nous ont
perrnis de voir que le sol de la maison reposait sur une epaisse
couche d' eclats de taille de gypse 45, recouvrant la roche en
place (fig. 40). Le sommet du rocher, relativement aplani,
presente une serie de saignees d'extraction de blocs et, dans

44 - Deux dupondius (n? 91325-04), un semis (n° 91327-01), un quadrans
(n? 91323-02) et un as (n° 91325-01) identifies pare. Auge. Voir e. AUGl~.

«Mormaies de Doura-Europos : campagnes 1988-93", dans ce
merne volume.
45 - Couche de 10 it 30 ern depaisseur.
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Fig. 38 - Palois du Stratege. Sandage du «comrefort», L'int erieur
de fa matson avec un coolerpla ce dans l 'angl e ii gauche.
Vue vers Ie nord-est.

Fig. 39 - Patois du Stratege . Sandage du «contrefort».
Masque d 'Hermes ( ?) en steatite. porte en pendentif.

la zone nord, subsiste un bloc deja entiererneru degag e mais
non encore extrait 46

Conclusion
Les result ats obte nus dans ce sondage permettent

d'ecarter I'hy pothese de la restitution du contrefort suppose
a I'angle nord-ouest du palais, puisqu' aucune trace d' ancrage
dune maconnerie quelconque n'apparait dans la paroi
vertica le du rocher, pas plus que sur Ie fond de la carriere,
sous l'emplacement de la maison. En somme, s' il y avait ici
un contrefort , celui-ci n' aurait pu etre que de tres petites
dimensions, puisqu' il n' est etabli que sur la petite plateforme
large de 1,7 m, qui apparait en debord au pied de I'angle du
palais, en surplomb par rapport a 1a paroi de la carrier e, La
restitution de la mission de Yale d' un puissant contrefort a

~6 - Saignees de direction orthogonale qui divergent d'environ 30° de la

,,

Fig. 40 - Palais du Strat ege. Sandage du «contrefort». Apres
app rofo ndissement de la [o uille, on voit que la maison
rep ose s ur une anc ienne ca rriere de gy pse par
l'ln termediaire d 'une couched 'accumu lations. Noterles
tra ces de I'arracha ge des blo cs et les saig nees
d' extraction. Vuevers Ie sud.

eet emplaceme nt ne semble done fondee que sur la presence
d'une saillie a I'angle du batirnent et, surtout semble-t-il,
sur Ie souci de restituer un amenagement syrnetrique a celui
de l' angle nord-est.

Mais I'apport de ce sondage ne se limi te pas a ce seul
resultat negatif, II aura d' abord mis clairerne nt en evidence
la prese nce de la carriere d' extraction de blocs de gypse
(fig. 40) qui, visiblement, avail ete ouverte pourl'edification
du pala is. Cette technique, deja obse rvee au pied de la
citadel lc. dans l' Ilor B2, et au pied de la muraille, dans les
wadis nord et sud, perm ettait de limiter les problemes de
transport de blocs de grande taille et d ' accentuer la hauteur
de la facade qui n'en paraissait que plus majestueuse au

dessus de la pente du wadi.
II aura ensuite montre que le pied du paJais etait occupe

par des habitations sans doute relativement modestes, etablies
la tardiveme nt (debut du Ill ' siec le), si I'o n con sidere la date
des monnaies et la brievete de l' occ upation constatee
On peut ainsi, semble-t-il, mettre celle-ci en relation avec Ie

facade du palais.
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deplacernent de population provoque par I' etablissernent du
camp romain au nord de la ville.

Enfin, il nous aura donne des indications precises sur le
niveau du sol au pied de l' abrupt sur lequel s' eleve le palais,
une indication precieuse pour la restitution de l'apparence
exterieure de I'edifice et pour I'evaluation du travail a
accomplir le jour ou sera entame le degagernent de
l' ensemble de ce secteur.

FOUILLE D'UNE PIECE DE MAISON AU PIED
DU STRATEGEION

Jean-Baptiste YON

La campagne 1990 avait inaugure les travaux a
I'extremite sud du chantier, au pied de la facade ouest 47

(fig. 2). Il s'agissait principalement de degager les abords
des facades nord et ouest du palais, encombrees de blocs et
de debris provenant de l' ecroulement des facades, Cette
operation de nettoyage avait eu pour effet dans ce secteur de
mettre au jour une plateforme, peut -etre taillee dans Ie rocher,
qui surplombait un ecroulernent d'environ 3 m de haut
jusqu'a la route qui suit Ie fond du wadi. Les travaux se sont
poursuivis dans ce merne secteur en 1991 dans Ie but de
retrouver la pente avant ecroulement en degageant les blocs
de gypse tailles, lIs ont permis de distinguer deux
ecroulements assez bien differencies ; Ie premier constitue
de gros blocs de gypse tailles et de terre meuble et poudreuse
meles abeaucoup d'os et de ceramique bnlles recouvrait
une seconde couche reguliere de petits moellons de djousse
et de mortier, de terre rouge et de gypse. En dessous, reposant
directement sur Ie sol naturel, a ete mise en evidence une
couche fine provenant de la degradation reguliere du gypse.

La position relative de ces deux ecroulements, ainsi que
leur situation par rapport aux constructions subsistantes de
cette face ouest permettent de tirer plusieurs conclusions.
Le cas de l' ecroulernent forme de blocs de gypse est Ie plus
clair.Visiblement posterieur au second sur lequel il est tombe,
il provient de la chute de la facade ouest du palais, situee
immediatement en surplomb et auquelle rattache la forme
des blocs retrouves, Tout n'est pas aussi simple pour la masse
de pierre, de djousse et de blocage situee en dessous. Elle
est sans aucun doute amettre en rapport avec la terrasse qui
s' etend a I' ouest du palais et dont les vestiges surplombent
au sud la zone ou les travaux ont eu lieu. Si la datation relative
de ces elements semble assez aisee, la chute de la terrasse
precedant celle de la facade, la chronologie absolue pose
plus de problemes. La facade ouest et la terrasse ont
longtemps coexiste, permettant ala premiere de se degrader
comme le prouve 1'existence de la couche provenant de la
degradation reguliere du gypse qui repose directement sur

47 - Voir P. LERICHE, A. AL MAHMOUD, «Bilan des campagnes 1988-1990 a

le sol vierge. Mais la presence importante de ceramique dans
la couche superieure ne peut nous fournir de renseignements
que sur I' epoque de construction du Stratege dont elle
constitue visiblement le remplissage.

Pourtant, s' il s' avere difficile de determiner une datation
absolue, ces travaux apportent quelques precisions sur
1'histoire du site et de ses monuments, en particulier sur les
materiaux utilises et leurs conservations relatives. Ainsi
I' ordre dans lequel se sont ecroulees les deux facades
s'expliquent tres bien par la moindre resistance d'une
construction de blocage se trouvant sur la pente du wadi et
tres sujette aux infiltrations, alors que la facade du palais
etait relativement bien protegee tant du moins que l'edifice
etait couvert et bien entretenu. Ensuite, apres la chute de ces
deux monuments, les materiaux se sont degrades d'une
maniere assez importante, en particulier les blocs de gypse
de la couche superieure, directement en contact avec
I'erosion atmospherique, Ce fait, ajoute a la degradation
naturelle des moellons et du bloc age, n' a en rien pu aider a
preciser en chronologie absolue le deroulement des
evenements. Enfin il faut noter qu'en raison de la forme du
terrain ala pente tres accentuee, les travaux ont ete rendus
quelque peu malaises, ce qui n'a pas facilite l'interpretation
d' ensemble.

Au cours des premieres campagnes de la MFSDE
(principalement 1989 et 1990), des recherches avaient ete
effectuees au pied de la facade du palais, de maniere amettre
en evidence Ie processus d'envahissement des abords de
l' edifice par des constructions. Elles avaient permis de
determiner que cet envahissement avait eu lieu aune epoque
tardive, aun moment ou Ie palais avait perdu ses fonctions
officielles. Au cours des travaux, outre les pieces 27 a 30
(fig. 2) degagees precedemment, on a pu reconnaitre
partiellement en surface Ie plan d'une longue piece etroite
(34) et d'une piece carree (33) situee al'ouest. Cette derniere
a egalement fait l'objet d'un sondage profond qui a permis
d'atteindre ce qu'on a cru etre son sol, situe a4,50 m au
dessous du sol de la piece 30, mais la fouille est restee
circonscrite au coin sud-est.

Le chantier mis en place en 1991 avait donc pour objet
non seulement la reconnaissance complete du plan de cette
piece, mais aussi son degagernent pour en poursuivre l' etude.
De son plan, en effet, on ne connaissait que le mur sud et
l' extrernite sud du mur est, tous deux amenages dans une
carriere de gypse, et la partie sud du mur ouest (en brique
crue), mais toute la partie nord de la maison, c'est-a-dire
celle situee au-dela de la carriere, restait inconnue.

Les travaux entrepris ont permis de reconnaitre le plan
de la piece dans sa totalite et de mieux saisir ses liens avec
les edifices voisins mais l' arret du chan tier a la fin de la
mission a empeche qu'on atteigne le sol de la maison.

Doura-Europos», DEE 1lI. p. 11.
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lieu servant aentre poser des reserves.

Mais les fou illes ne se sont pas limitees ala piece rneme ;

comme on I' a vu , un e partie de deu x mu rs paralleles situes 11
I'oues t de la piece, alaquell e ils so nt tres forte ment lies, a

ete degagee. De rneme largeur qu e les murs de la piece 33,

ils ne so nt app aremment pas reco uve rts de djousse, mais ce

point est tres d ifficil e ade terminer, en particulie r pour celui

sit ue Ie plu s au nord , tre s abime. L' en semble qu'ils forment

avec Ie mur oues t de la piece 33 n ' a , da ns I' etat actuel des

rech erches, aucune communicatio n avec celle-ci ,

II con viendrait done de poursui vre les recherches dans

cette direction, pour essayer de degager une interpretation

d ' ensemble du sys te rne forme par ces pieces et combler les

lacun es de notr e documentation sur leur fonctionnement, tout

en terminant la fouille de la piec e 33 laissee inachevee en

atte nda nt la fin des travau x de res ta ura tio n de la facade nord
du palais du Stratege.

Fig. 41 - Palais du Stratege. Maison au pied du palais. Piece 33
en cours defouille. A gauche, le mur est un front de taille
d 'une carriere dans laquelle s'est installee la maison.Au
centre, la porte de la piece dont Ie linteau est en partie
effondre. Noter Ie type de constru ction du montant de
droite, en escalier;afin d 'assurer un bon accrochage ave~

les briques crues qui constitue nt l'e levation du mur.A
droite, on peut voir Ie somm et de I'arase de blocage du
mur nord : l'elevation de briques a presque entierement
disparu. A l'arriere, la prolongation des murs de la
maison apparait en surfac e. Vue vers /'oue st.

26 27 28 29

Fig. 42 - Pa/ais du Stratege. Maison au pied du paIais. Fragment de ja rre portant
l' inscription MA2IMOr.

48 - A. ALLARA. «Les maisons de Doura-Europos. Les
donnees du terrain»; DEE II. p. 75.

Le de ga gement progres s if a d ' abord permis de

reconn aitre les deu x murs nord et oue st , ce qui entraina une

concentration du travail sur l' jnterieur de la piece , avant de

poursui vre dans Ie sec teur ouest marque par l' existence de

deux murs paralleles dont l'un prolonge Ie mur nord de

la piece 33.
Dans I' etat actuel de la fouill e (fig.41), on es t en presenc e

d'une pie ce de forme qu adr angulai re aux murs soi t tailles
dan s Ie gy pse (ce ux degages ante rie urement) , so it en brique

crue d'un e largeur d ' en viron 60 cm (soi t un e brique et

demie). 11 est a noter qu'en aucun endroi t n' a etc atteinte

l' assise de bloc age caracteris tique des murs de briques de

Doura-Europos selon Ann y Alla ra 48 . Un enduit de djousse
assez bien con ser ve d'une epai sseur de 2,5 em recouvre

uni formement les murs degages (des deux cotes pour Ie mur

ouest au moin s). Ceux-ci sont perces de plu sieurs ouvertures.

A rest , il s' ag it d 'une fenetre (74 x 58 ern ) ou vrant

app aremment sur Ie couloir 34, ce qui po se on I' im agine un

certain nombre de problernes. A l 'ouest, on se trou ve en

presen ce d'une porte large de 142 em. dont on a decouvert

Ie linteau . Ce dern ier, en place, quoiqu' affaisse, es t construi t

en blocage et pierre et il est recou vert de djousse sur ses

deu x fac es, tout co mme les deu x montants. L' arret de s

recherches n' a pas permis de rep erer un seu il. lin ' a pa s non

plu s ete possible en raison de l' etat de degradation de l' enduit

qui recouvrait ce linteau et les mont ant s de reconn aitre un

quelconque sys teme de fermeture.
L' interieur de la piece etait rempli de terr e grise iss ue

de la decomp osit ion de la br ique . On a decou vert , tombee
de champ sur un so l de meme nature, une partie du mu r

ouest . ce qui prouve qu'une impo rta nte de grad at ion de s

diffe rent s e lements de la con stru ction a precede la chute du

mur. Ces element s sont amettre en rapport avec l' existence

de trou s de boulins dans Ie mur sud, situes plu s haut que Ie

linteau de la porte , et avec la decou verte dans Ie

prolongement de ces memes trou s. au centre de la piece, de

traces de bo is brul e qu'il est ten tant d ' identi fier avec des

poutres soutenant, so it Ie toit , so it un etage. Les trou s de

boul ins, situes a plu s de I m en dessous du

so mmet de la part ie conservee du mu r sud,

in cit e nt a pr e fer er la deu x iern e so lution .

Beaucoup de ce ramiq ue me lee ade s frag me nts

de verre a ete decou verte dans cette piece, en

parti culier une jarre presque complete et un

fr agment de jarre portant I ' in scripti on

MA2IMOI (fig. 42 ). Cet e le men t es t e n

con cord ance avec ce que l ' on sait de la date

tardi ve de ces installation s au pied du palai s.

L' abondance de la cerarn ique concorde avec

une interpretation qu i ferait de ces piece s un
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5. TRANCHEE SUR LA RUE PRINCIPALE
ET FOUILLE D'UN SANCTUAIRE ET
D'UNE MAISON DE L'ILOT M5
ADOURA-EUROPOS

Pierre LERICHE *
en collaboration avec A. Bader, E. Capet, M. Gharbi, G. Kochelenko , V.Gaibov et R. Suleimanov
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The trench opened in 1989 through the main street of Dura-Europos,
in order to fix the main phases of the history of the town, has revealed that
this street has been built in the middl e of the 2nd century B. C. and that its
layout has practically not varied till the end of the town.

This operation has been completed by the opening of a field work (14
m wide and 20 m long) on the southern side of the street. In this area appeared
a «salle abanquette» provided with columns at the angles, then with axial
pillars and, on the southern part, a house with a colonnaded courtyard
separated from the «salle 11 banquette" by a continuous wall. In the «salle a
banquette», were uncovered an altar, a bas-relief and fragments of frescoes
which allow us to identify this big room as a sanctuary. But, the presence
of numerous small pits containing ashes and arrow heads or spearheads
witnessing a metallurgical activity, seems to contradic t this interpretat ion.
When the town was besieged by the Sasanians, this room had been converted
in an arsenal where a huge amount of stone balls had been stored.

L A RUE PRINCIPALE

Les indices recueillis depuis 1986 dans les di ver s
sondages ouverts le long du rempart ouest, militent tous en
faveur d 'une datation de la construction de I'enceinte dans
Ie courant du Il"siecle avo n. e., c' es t-a dire un siecle et dem i
apres la fondation de I'Europos macedonienne a la fin du
lye siecle. Or il n'existe dan s ce secteur aucun element
permettant de penser que ces remp arts ont remplace un
ouvrage anterieur, Dans la mesure ou il ne semble guere
possible d' imaginer que la cite ait pu exister durant un siecle
et demi sans etre fortifiee, la seule hypothese qui permette
de rend re compte de cette datation surprenante, mais
incontestable, est celle d'un proce ssus de creation de la ville
en deux etapes avec une premi ere fondati on centree sur la
citadelle et plus reduite qu e la ville que nous avon s
actuellement sous les yeux, pui s, apres une longue periode
d'e xistence , I'adjonction ace premier noyau d'une nouvelle
zone d'urbanisation sur le plateau aI'ouest du wadi de la
citadelle et la construction de remparts nouveaux.

Un tel schem a n'a jamais ete envisage par les fouilleurs
de la mission arnericano-francai se de Yale qui ant toujours
considere que la cite avait pris sa forme definiti ve des sa
fondation . Si cep endant il se verifiait, cela nous imposerait
de rabai sser d'un siecle et demi la mise en place du plan

* - Directeur francais de la MFSDE.
Directeur de recherche au CNRS, Paris.

C:--J LJ ..,.... .)1......-".JJJIIJ~, i:,.....)~)I UL:.JI.) ~I ",.iJ1 .j J.:.il. 1uL"';" u,l
..r'1uL...,...J1 ~I ":"'J' J..ij.J.lJ.J5 ,)l,11 J.,.; ~WI .J,;J I...L..;;...) UWI I";"' ..L:..;I

. i:,..wJ .)4-:11J,,,.wl<? ~lj ~ -...j"" .JI~ .lS"hJl~ ~ \+.:,.
(r Y·x l L) UL:.JI~y~I.)I"""'.....;"..P-i..:.W:.::..1 ;",.;L...:S:.....:~I '-:J...-oJ1 •.,;."

. ;"-J""'" ~~, .)1 A.;L.;.~~ ~I~)I.) •.>...&1 4.1 ~ .,.Jo~ ' .i+':'-' "'L; .....A..;.5 .)1 u,l

"-I........... ..4..<14.I'->~~....<JL.,~:ruW I •.,;.,,~y~ I.)I.....A..;.5 J.Aj.J.lJ.i5

. }".iJ1u;~ 1 "'WI:r r"-")~ ;.1..1y'

ul.>.,.J~ l.i;~ ~, ;"~ ;';;~~ j>..,. :r .,.JoL.,'~l uLiJ I ~ ....o...:.sJ I ~

. 1.......-:;.;lS' ... WI•.,;.".JI ~ .IS"hJ l ~ L;;>:...lf ;;';)..o;"-JI~

.)~ .....<.:.5 ..r" ;"";~I uL..,h...l1 t' L-J? .......t.:..;.J~ I I.L> .) ....,....ll ,~~ •.f.J
~:<...,;....... ;.",..,..,1 ~.,s&l;..., J,L:..; 'y.~ ~ J.ll ..,.:J1 ~ ':;'J.>~ I.J~~I uL.,.,....

J.>'"~I ~ ,,;U l:o~ ~ . (1..)1 ~ r Lr-JI ......~jJ ~ ,L.)~ .,.;WI)J. I~ ....-..!

':"""';",.L)lJ t'-"'-' ~ t.'..o-'--A .)I ~L.l..J1 J,.i~ i:,J.l 1J l..a..> ~j.) ..L,.ol l I";'"

. ;".# Iu lj:.ll~ ·d"'~-:;';;>

hippodamien si caracteri stique qui cou vre les trois quart s de
la surface de la ville et, par voie de consequence, toutes les
datation s attribuees aux etats anciens des edifices lies ala
creation de la cite tels que les temples de Zeus Megistos et
d 'Artemi s et les boutiques de I'agora. Une telle modification
de l'histoire de la creation de la cite est done d'une portee
considerable et c'est pourquoi il nous est apparu necessaire
de chercher a obtenir par une fouille stratigraphique un
materiel permettant de dater de maniere incontestab le la mise
en place du plan hippodamien qui a servi de base a
I' amen agernent de la ville .

Le meill eur moyen d'obtenir ces informations nous a
semble resider dans une etude de la rue principale de la ville,
veritable axe directeur du quadrillage urbain apartir duquel
avait dO s' organiser Ie systerne des 1I0ts et des rues. Cette
op er at ion de vait egalernent permettre de comparer la
chronologie de l'espace interi eur de la ville avec celie des
remp arts et de suivre l'evoluti on de cette rue qui , al'origine ,
n' avait peut etre pas le merne trace ni la merne largeur, a
I'image de ce qu ' avait pu observer J. Lassus aAntioche I.

Curieu sement, la rue principale n' a ete fouillee qu 'ases

deux extrernite s afin de degager, a I' oue st , la porte de
Palmyre (Mission de Yale) et, aI'est, l' arc de triomphe qui
ferme la rue (Mission Cumont). Sur Ie reste de son trace,

1 - J. L ASSUS, Les portiques d 'Antioche, Princeton, [974.
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Fig. I . Plan general du chantier de la rue princ ipale et de l 'Ilot M5. Releve F. Bodet, mise all net F Ory.

on s'e tait contente de pratiquer des tranchees continues et
de profondeurs variables Ie long des maisons. Visiblement,
Ie seul but de I'operation etait de fixer les limites de la rue,
sans chercher 11 connaitre I'e volution de celle-ci, puisque
rien de tel n' apparait dans les publications, pas plus d' ailleurs
que sur Ie terrain.

C'es t pourqu oi, lors de la campagne de 1989, une
tranchee coupant cette rue sur toute sa largeur a ete ouverte
11 I'endroit 00.la relation stratigraphique entre la rue et les
constructions qui la bordent paraissait la moins perturbee
(fig. I). La limite orientale de cette tranchee a ainsi ete placee
exactement 11 100 m de la face externe de la porte de Palmyre

qui sert de base au carroyage general, c'e st-a-dire 11 76 m
de la face orie nta le de la port e de Palmyre ,
approximativement dans I'ax c de la deuxierne serie d ' ilots
11 par tir de I'enceinte occ ide nta le. La tranchee a ete
prolongee dans les ilots qui limitent la rue au nord et au
sud afin de mettre en relation les etats successifs de la rue
et ceux de l' habitat de ce secteur. Les premiers resultats de
ce chantier ont ete publies dans Ie precedent volume de
Doura-Europos El l/des '.

La stratigraphie de la rue principale a ete perturbee 11
ses deux extrernites par les tranchees creusees au cours des

2 • P. LERICHE et A. AL-MAHMOUD. «Bilan des campagnes 1988-1990 a

fouilles anterieures. Au sud, la tranchee est peu profonde et

ne co nce rne que les niveau x supe rieurs. Au nord, en

revanche, c'e st toute la sequence qui a ete detruite sur une

largeur de 1,20 rn, pra tiquement jusqu ' 11 la dalle calcaire.

En revanche, entre ces deu x tranchees les niveaux sont

derneures intacts ce qui nous a incites 11 mener I'operationa
son terme. La necessite d ' un decapage soigneux des sols de

rue successifs, dont certa ins d 'un e extreme durete, nous a

amenes 11 proceder avec un soin tres particulier, d'ou une

certaine lenteur dans I' avancement des operations qui nese

sont achevees qu 'en 1992.

L'extension de la grande tranchee dans la maison au

nord s' est revelee decevante et a ete abandonnee des la

premier e campagne. En revanche, Ie sondage etabli au sud

de la limite de la rue a ete developpe progressivement en

raison de la complexite des etats rencontres. II s'est ainsi

transfo rrne en veritable chan tier don t les resultats ont

largement depasse les objectifs de depart.

Nous presenterons done ici separernent les travauxdans

la tranchee de la rue et ceux concernant Ie secteur au sud,

en co nservant Ie cadre chronolog ique du deroulement

des travaux.

Doura-Europos». DEE HI , p. 19-20.
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Tranchee de la rue principale

Au cours des deux premieres campagnes (1989-1990),
un certain nombre de sols d'usage reposant sur des couches
d'accumulation et deux sols construits avaient ete degages,
Le niveau atteint etait d'inegale profondeur et correspondait
adeux sols differents :

- dans la moitie sud, Ie degagernent avait ete moins
pousse que dans la moitie nord et s'etait arrete sur un sol
composite (sol 4) fait de deux parties. A partir du pied de la
maison qui borde la rue, un sol de gypse parfaitement
horizontal, epais de 8 a 12 em, s' etend sur une largeur de
5 m maximum vers Ie nord (fig. 2). Visiblement, ce sol est
etroitement associe a la porte (bouchee par la suite) de la

maison dont le pas du seuil se trouve a20 em plus haut. Plus
au nord, ce sol de gypse est prolonge par une couche
discontinue de couleur rouge, sableuse et melee de fragments
de briques cuites et de pierres au nord, d'une epaisseur

moyenne de 8 a10 em.
Ce sol 4 reposait sur un sol de galets maconnes aI' argile

grise (sol 5), epais d'environ 14 em, couvert d'une couche

de terre grise et cendreuse par endroits, perce en son centre
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Fig. 2 - Tranchee sur la rue principale. Le sol de gypse (sol 4)

associe a la porte de I 'edifice II, etat I. Vue vers Ie
sud-ouest.

par une fosse de 30 em de diametre (fig. 3). Toute la partie
des sols 4 et 5 situee dans la moitie septentrionale de la
tranchee avait ete enlevee au cours de la campagne
precedente.

Fig, 3 - Tranchee sur la rue principale. Les sols 5 et 6.
Vue vers Ie sud-ouest.

- I' enlevernent partiel de ces deux sols avait fait
apparaitre, a environ 110 cm de la surface, un sol de rue
(sol 6) bien empierre, tres dur, dont la surface est faite de
petits galets maconnes au mortier mele de sable et
parfaitement caracterise par sa couleur rouge. Ce sol est,
comme tous les precedents, coupe par la fosse qui s'ouvre
au pied de la maison qui borde la rue au nord et que, dans un
premier temps, nous avions attribuee au deplacernent vers
Ie nord de la limite de la rue al'epoque romaine.

Au cours de la campagne 1991, I' absence du fouilleur
qui avait dirige Ie chan tier l' annee precedente nous a amenes
alimiter les travaux dans la tranchee. C'est ainsi que seuls
ont ete enleves les restes des sols 4 et 5 afin de mettre en

evidence le sol Ie plus profond dans sa totalite,
Le sol 6, parfaitement conserve et d'une tres grande

qualite, est legerement deprime en son centre et forme une
espece de bombement au sud avant de s' engager legerement
sous l' aplomb du seuil de la maison ou il est visiblement

interrompu par la tranchee de fondation de celle-ci
(fig. 4 et 5). En surface de ce sol a ete trouve du materiel
ceramique de la deuxierne moitie du lIe siecle avo n. e., dont

la tete d'une figurine en terre-cuite typiquement

hellenistique.



Pierre LERICHE et collaborateurs

veritable beton, Ce sol s'est avere etre epais de 12 ern en
moyenne avec un epaississement aux deux extremites au il

atteint une puissance de 20 a 25 cm. II repose sur une

importante masse de terre rosatre tres sableuse et meuble
qui constitue visiblement sa couche de preparation.

De maniere surprenante, Ie sol6 repose, avec sa couche

sableuse sous-jacente, non pas sur dautres sols, mais
directement sur un niveau tasse (sol 7) qui constitue la surface
d'une masse epaisse de detritus organiques verdatres
disposes en couches regulieres percees de fosses (fig. 6).Ces
couche s contiennent un tres abondant materiel ceramique,
avec souvent de grands fragments .

Cette masse de detritus recouvre directement la roche
calcaire de la surface du plateau qui a ete a son tour
totalement degagee et soigneusement etudiee, L'etat de cette
surface permet de penser que Ie plateau n' a pas veritablernent
servi de sol de rue (fig. 7 et 8).

Le sol 6 serait done le plus ancien sol construit de la rue
principale et I' on peut observer qu' il est assez semblableau
premier sol associe a la porte de Palmyre. On a done tout
lieu de penser que ces deux sols sont contemporains de la
construction des remparts de pierre au milieu du lIe siecle
avo n. e. Cette hypothese est confirmee par l'analyse du
materiel ceramique contenu dans la masse de terre verdatre,
un materiel qui ne remonte pas au-dela de la premiere moitie
du lIe siecle et qui est probablement assez sernblable acelui
que les fouilleurs de Yaleont trouve sous les sols de l'agora 3.

Cela signifierait done que cette partie du plateau n'aurait
ete amenagee et viabilisee qu 'apartir du milieu du lIe siecle
et non, com me on pouvait Ie supposer jusqu 'ici , des la
fondation de I'Europos de Nicanor en 303 avo n. e.

La stratigraphie ainsi obtenue montre done que la rue
principale de Doura-Europos a fait l'objet d'une attention
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Fig. .j - Tranchee sur la rue principale. Le premier sol de rue
construit (sol 6). integralement degage a fa fin de la
campagne 1991. Vue vers le sud.

En 1992, I'enlevement du sol 6 s'est fait avec de tres

grandes difficultes en raison de I'extrerne compacite de ce

rnateriau. fait de pierres calcaires tres dures maconnees au
sable rouge argileux mele de gravillons, qui forment un

3 - «The A.gora and Bazaar» Prel. Rep. IX-I , p. 6. indique «a pronounced
hummock In the bed rock caused the south exterior foundation in G I to be

raised the heighth of one course or 0.375 m.»
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Fig. 6 - Tranchee sur la rue principale. La surface de la couche de

detritus (sol 7). Vue vers le sud.

-; ;~~ " , .'~;~~..' ~ _ .; . ::~ ~~;::.

Fig. 7 - Tranchee sur la rue principale. La dalle calcaire au fond
de la tranchee. Le premier sol de rue construit (sol 6)
apparait en debord dans les parois. Vue vers le sud.
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Fig. 8 - Tranchee sur la rue principale. La dalle calcaire au fond
de la tranchee. Au premier plan, la porte bouchee de
l 'edifice II, etat I, de I'flat M5. Noter les vestiges de
l'escalier sous Ie seuil. Vue vers Ie nord.

constante qui se traduit par la presence de plusieurs recharges
successives souvent d'une grande qualite, mais extrernement
malaisees adistinguer les unes des autres car tres semblables
entre elles (fig. 9 et 10). Ces differents apports de rnateriaux
ont entraine un relevement important du niveau de circulation
qui se trouvait a environ 90 em au-dessus du sol primitif
(1,20 m au-dessus du niveau de la masse de detritus sur lequel
ce dernier repose) lorsque Ie solIe plus tardif a ete etabli. Ce
relevement est tel que, dans Ie dernier etat de la maison qui
borde la rue au sud, il etait devenu necessaire damenager
un escalier descendant de trois marches vers I' interieur pour
rattraper la difference de niveau entre la maison et la rue. A
toutes les periodes, Ie profil de cette rue est plus eleve sur
les bords qu'au centre ou, parfois, apparait un caniveau
d'evacuation.

En ce qui concerne les relations de la rue avec les
maisons qui la bordent au nord et au sud, la stratigraphie
pose un certain nombre de problemes.

Au nord, on I' a vu, ces relations sont interrompues par
une large tranchee. Celle-ci affecte toutes les couches a
l'exception toutefois d'une epaisseur de 22 cm de masse de
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Fig. 10 - Tranctiee sur la rue pr incipale. Coupe sur fa be rme occidentale. Releve E. Capet.
P.Leriche. mise au net F. Dry .

Fig. 9 _ Tranchee sur fa rue principale. Coupe sur La berm e orientale. Releve E. Cap et,
P. Leriche, mise au net F. Orv.
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Fig. JJ - Tranchee sur La rue pr incipa le. La fo ndation de I'etal l
de I 'edifi ce II. apr ' s enlevement partiel de Laterre grise
qui remplissait la tranchee de [on da tion . Note r Ie
bo uchage de la porte. Vue vers le sud.
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ville hippod amienne 4 qui sont faites

de blocs de gypse maconn es it
I' argile (palais du Stratege) ou au

pl at re (agora et rempart s). Cette

decouv erte pourrait nous amener 11

co nclure qu e , des Ie mili eu du

lIe siecle avon. e., on pratiqua it deja

la techn ique du blocage, mais cela

parait douteux , surtout dans Ie cas

d'une maison situee Ie long de la

grande rue . En fait , I'explication la

plus probabl e parait resider dans Ie

fait que celte fondat ion pourrait ne

pas representer Ie premi er etat de

co nstructio n dan s ce secteur et avoir

pris la place d'un edifice anterieur

disparu .
Le long de la limite sud de Ia

rue, on rencontre une situation tout

aussi complexe : la tranchee de Yale

n' ayant affec te que les couches de

surface, on peut observer qu'iei Ie

sol rouge (sol 6) se prolonge jusqu'a

12 cm en deca de I' aplomb de la face

debo rdante du seuil de la maisonqui

limite la rue et s' interrompt avec une

fac e nett e proc he de la vertieale,

comme s' i1 avait ete tranche, it 10em
en avant de la fond ation de blocage de pierres liees a l' argile

de cette maison (fig. 11).

Or, co ntre la face du sol 6, on trouve une terre compacte

grisatre melee de petites pierres calc aires. Cette terre et les

couches sous-jacentes ont ete coupe es verti calement it 5 em

detritus reposant sur Ie rocher. A52 ern en avant de la face
du mur de la maison nord , cette ultime COliChe est coupee

par une tranchee verticale rempl ie de fragments de djo usse
et de terre meuble de couleur grise. Ce rempli ssage constitue

Ie comblement de la tranchee de fondati on d'une rnaconneri e
de blocage (M I) qui deborde la face de la rnaison qui limite
la rue de 46 cm a I'ouest, mais de 10 cm seulernent aI' est. II

est clair que cette maconnerie co nstitue Ie vest ige de la

fondat ion d'un premier edifice oriente legerement de biais

par rapport 11 la direction generale de la rue et qui a ete
remplace par la maison ac tuelle . Malh eureu sement, la

destruction par la fosse de Yale de toute la sequence des sols

jusqu' au sommet conserve de cette mac;onnerie , nous interdit

de determ iner apartir de quel niveau cette premiere maison
a ete construite.

On est surpris de constater que la fondation de ce premier

batim ent est constru ite en pierres rou ges rnaconn ees au

djousse, line technique largcment pratiquee sur Ie site des

I' epoque parthc, mais fort differente de ce qu' on connai t

des fondations des constructions les plus anciennes de la

..f • Voir dansce meme vclum c. JacontributiondeM. Gelin dansP. LERICHE, et ses abo rds : restaurarion et recherc hes archeologlques.

.\ I. GEU'Il. M. G HARBI. et l -8- Y OI>:, Lepa/ais duStra tege de Doura-Europos
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plus au sud lors de la mise en place de la fondation de la
maison qui repose sur une couche de 10 em d'epaisseur de
terre argileuse au contact direct du rocher. La mince tranchee
de fondation (environ 5 em d'epaisseur) de la maison est
rempli de terre grise cendreuse. On a done la deux tranchees
de fondation ernboitees, ce qui veut dire que la maison
actuellement visible ne peut etre consideree comme Ie
premier edifice construit Ie long de la limite sud de la rue et
que la terre argileuse grise qui apparait contre la face du sol
rouge et des niveaux situes au-dessous represente Ie vestige
d'une tranchee de fondation anterieure.

Cette observation est confirmee par Ie fait que cette
maison est associee au sol 4, soit deux sols de rue au-dessus
du premier sol construit de la rue principale et qu'il est peu
vraisemblable que la rue ait vecu durant une peri ode
prolongee sans etre bordee au sud par un quelconque edifice.
On en conclura que la maison actuellement visible a remplace
une maison anterieure dont elle a fait disparaitre toute trace
du cote de la rue 5 et nous verrons plus loin que les donnees
foumies par les etats profonds al'Interieur de cette maison
nous confortent dans cette explication 6.

Enfin, un demier fait surprenant dans cette stratigraphie
de la rue principale est constitue par la presence de la masse
de detritus qui sest accumulee dans cette zone avant la
construction du premier sol de rue. De maniere evidente,
cette accumulation reguliere de couches de detritus, de boue,
de cendres et de sols marques par des foyers est due a la
presence d'une zone d'habitat. On pourrait done imaginer
que cet habitat etait constitue par des maisons situees de
part et d'autre de la rue, mais au-dela de ses limites actuelles,
ce qui expliquerait que nous n'ayons pas trouve leur trace
dans cette tranchee. Cette explication rendrait peut-etre
egalement compte du fait que les fondations apparues au
nord comme au sud reposent, non sur le rocher comme il
aurait ete naturel pour des constructions ex nihilo, mais sur
une epaisseur variable de cette couche de detritus et que les
maisons qui sont venues remplacer ces premieres habitations
(quiresteraient atrouver) ont ete realisees dans une technique
de construction post-hellenistique. Mais cela signifierait que
la rue primitive aurait eu une largeur plus importante que
l'actuelle - done qu'elle n'aurait pas ete conforme au plan
hippodarnien - et que cette rue majeure de la ville aurait servi
de zone de depotoir, ce qui est vrai pour la rue du rempart,
mais qui est difficilement envisageable dans la rue principale.
Peut-etre alors peut-on penser que nous sommes ici dans un
secteur qui se trouvait a I'exterieur des limites de la zone

5 - Phenornene qu' on a deja observe ailleurs, par exemple, dans Ie sondage

I de la rue du rempart.
6 - Et il semble qu'on devrait meme pousser Ie raisonnement plus loin et
supposer que cette maison anterieure n'est pas la premiere si l'on en juge

habitee avant la creation de la ville hippodamienne. mais
suffisamment proche de celles-ci pour qu'y soient accumules
les detritus domestiques. Cependant, cette solution ne permet
guere d'expliquer tous les phenomenes aberrants que nous
avons signales plus haut.

CHRONOLOGIE DE LA RUE PRINCIPALE

Etat I : etablissernent du trace de la rue principale et
construction du premier sol de rue (sol 6) large de 10,5 m
environ sur une couche epaisse et reguliere de detritus
organiques. La limite nord de la rue pourrait correspondre a
l'alignement de la face du petit massif de blocage au pied
de la maison nord. La limite sud, detruite par la fondation
de la maison de l'etat II, etait sans doute proche de la limite

actuelle.
La ceramique date du milieu du lIe siecle avo n. e. sur la

rue et du deuxieme quart du lIe siecle avo n. e. dans la couche
de detritus.

Etat Il : apres une periode difficile aevaluer, la rue principale
connait une refection sous la forme d'une recharge (sol 5),
puis, en surface de ce nouvel etat apparait un tres beau sol
de gypse (sol 4), d'une largeur nord-sud de 5 m au maximum,
provenant probablement de la reconstruction de I'edifice qui

borde la rue au sud.

Etat Ill: mise en place d'une nouvelle recharge (sol 3).

Etat IV : la rue principale connait une longue peri ode
d'utilisation au cours de laquelle elle est l'objet de deux
nouvelles refections (sols 2 et 1). Une couche de cendres
provenant probablement de la salle aux colonnes apparait

sur le sol 2.

Etat V: aucune couche de destruction ou d'incendie n'a pu
etre identifiee sur le sol superieur de la rue principale ou
saccumule une couche d'abandon faite de decombres de

briques crues.

LA ZONE 0' HABITAT AU SUD DE LA RUE: L'iLOT M5

L'evolution du travail dans ce secteur s' est faite par une
extension progressive en surface des limites du sondage
ouvert en 1989. Au terme de la campagne de 1993, ce
chantier couvrait un espace d'environ 14,5 m d'est en ouest
sur 13 m du nord au sud, dans lequel ont ete identifies deux
batirnents lies, mais independants , dont on s'est
essentiellement attache amettre en evidence Ie demier etat

d' occupation.

par Ie fait que la maison anterieure a elle-rnerne tranche Ie sol 6 qui aurait
dillogiquement venir sappuyer directement contre Ie mur de la maison
disparue. Mais les faits sont ici trap tenus pour nous permettre de nous
aventurer aussi loin.



Pierre LERICHE et collaborateurs

En 1990, I'essentiel du travail accompli dans ce secteur
avait pris la forme d'un sondage, long de 6 m est-ouest et
large de 1.75 m nord-sud, ouvert a l'arriere de la porte
bouchee qui est situee dans I' axe de la tranchee sur la rue . A
l'est etait apparu un mur nord-sud de blocage visiblement
reconstruit aune epoque tardive et comportant une etroite
porte egalernent bouchee. AI' ouest, Ie sondage s'etait arrete
a I'aplomb d'un alignement de blocs de djousse

correspondant a l'ecroulernent du montant oriental d'une
deuxieme porte sur la rue, a2,75 m al'ouest de la tranchee.
Au centre, le creusement avait ete pousse en profondeur
jusqu'au niveau du seuil de la premiere porte bouchee et
s'etait arrete sur le sol de cette porte forme d'une couche de
terre argileuse rouge tassee melee d'une forte proportion de
cendres. De ce sol ernergeait le sommet d'une colonne en
blocage de pierre et djousse partiellement engagee dans la
berme sud et situee a1,3 m au sud du mur nord de la maison
et a 1,5 m du mur est. A I' ouest de I' alignement de la
tranchee, Ie sondage avait ete arrete sur un sol plus tardif
correspondant au sommet arase de la colonne . Ce sol etait
perce de deux poches cendreuses contenant des pointes de
fleches en fer, ce qui semblait indiquer qu'acet emplacement
fonctionnait un atelier de fabrication d'armes.

En 1991, nous avons decide d'etudier plus precisement
la maison dans son demier etat. Le sondage n' a done pas ete
approfondi et a seulement ete legerernent etendu en surface
vers l' ouest, de maniere adegager I' ouverture de la deuxieme

porte en faisant disparaitre les vestiges du jambage
precedernment degage.

Sous une impressionnante masse de briques rouges
entieres tornbees de chant et encore maconnees entre elIes,
le sol superieur de la maison est apparu couvert de cendres
parmi lesquelles ant ete trouvees plusieurs pointes de fleches
et de lances. Ce sol se trouve a50 em plus bas que Ie seuil
de la porte et la transition se fait par un escalier de trois
marches faites de blocs de gypse rernployes. Al' avant de
cet escalier un alignement de six trous de petit diametre et
de faible profondeur temoigne probablement de I'existence
acet endroit d'un amenagement (cloison , paravent?) servant
amasquer la porte (fig, 12).

En 1992, le sondage a ete pousse jusqu'au rocher dans
le seul secteur de la colonne, ce qui a permis de constater
que celle-ci etait bien en place et n'etait pas un remploi
comme nous I' avions suppose au debut (fig, 13). C' est done
la mise en place de cette colo nne qui explique le bouehage
de la porte situee dans I'axe de la tranchee. De plus, cette
operation nous a permis de decouvrir qu 'il existait sous la
maison , actuellement visible, une maison plus ancienne dont
subsistent les vestiges d'un escalier en blocage de djousse

qui se trouve aujourd'hui sous Ie seuil de porte de la rue, ee
qui confirme les observations faites dans la tranchee,

La nece ssite de mieux comprendre la nature et Ie
fonctionncment de cette maison nous a amenes aouvrir deux
nouveaux secteurs de fouille . Le premier secteur a ete
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Fig. 12 - flat M5. L'elargissement du sondage vers I'ouest : adroite,
la porte occidentale et I'alignement de trous dans Ie sol.
Agauche, fosses de cendres. En paroi, briques tombees
de chant. Vue vers Ie sud.

implante au sud du sondage, sur la meme longueur que celui
ci (soit 8,50 m) et sur une largeur de 4 m nord-sud, le
deuxieme a ete etabli a 1'est du mur oriental de la maison,
sur une largeurde 1mest-ouest et surune longueur de 6,75 m
nord-sud, ce qui correspond a la nouvelle dimension du
chantier. Une berme est-ouest large de 1 m separe les deux
secteurs

La zone nouvellement degagee a l'est se divise en deux
parties a peu pres egales separees par une cloison est-ouest.
La fouille y a ete poussee jusqu'a environ 1,50 m de la surface
sans faire apparaitre autre chose qu'une grande abondance
de decombres de briques crues grises au milieu desquelles
se trouvaient une petite baignoire de terre cuite entiere
(fig.14) et des jarres cassees, mais pas de sol tres net. Nous
sommes ici dans une situation assez semblable a ce qu' on
avait deja rencontre dans la maison au nord de la rue
principale, c'est-a-dire sans doute devant les vestiges de
sortes de celliers ou de caves semi-enterrees (fig. 15).

Fig. 14 - flat M5. La baignoire en terre cuite provenant du cellier
sud, aI'est de la salle aux piliers.

Fig. 15 - flat M5. L'elargissement du chantier vers I 'est. Noter les
jarres en place dans les celliers. Vue vers le nord.

Dans le secteur ouvert au sud, s' etend une zone formant
une seule unite qui parait prolonger l'espace deja explore
en bordure de la rue, sans que les lirnites occidentale et
meridionale de celui-ci aient pu etre atteintes. Au centre de
ce secteur, sous une masse de briques tombees melees de
quelques pierres et de fragments de djousse, est apparue la
base d'un pilier de maconnerie carre de 0,9 m de cote dans
lequel etait integre un chapiteau dorique retaille (fig.16)dont
le cote de l' abaque mesure 80 em de cote 7. Contre le mur
est, face a ce pilier, se trouve un pilastre de briques crues
rouges maconnees au djousse sur un socle de blocage de
djousse (fig.13 et 17). Enfin, entre le pilastre et le pilier, un
petit muret de direction nord-sud, fait de pierres calcaires
non taillees posees sur le sol et maconnees a l'argile, etait

7 - Ce pilier conserve sur une vingtaine de centimetres de hauteur etait
recouvert par les briques du mur effondre, ce qui signifie qu'il a ete arase
avant que Ie mur ne s' abatte. Ceci pose un problerne car les quelques blocs
de pierre meles de djousse qui ont ete retrouves aux environs de cette base
ne suffisent pas 11 restituer une hauteur compatible avec celie d'un support
de toiture. Faut-il alors imaginer un poteau en bois reposant sur ce pilier ?
11 moins qu'il ne faille voir dans cette maconnerie autre chose qu'un pilier,
peut-etre un socle ? La question reste ouverte.
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Fig. / 7 - flot M5. Detail du sondage dans l 'axe
de la tranchee. La colonne repose sur
la dalle calcaire. Ii droite, l' escalier de
l' edifice / passant sous le seuil de la
porte bouchee. Vue vers l' ouest.
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Fig. 18 - llot M5. Pointe de lance provenant de la
salle aux pili ers .
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Fig. 19 - flat M5. Vue genera te du chant ier a la fin de la campagne de 1992. Au
premier plan , ja rres ecrasees, arme s de f er et monnaie s posant sur le so~
cendreux Au centre, la base de pilier. Au f ond, au-de/a du mur et qUI

s' appuie a droite sur une colonne arasee (dans la berme), le pilastre contre
le mur oriental. Vue vers l'est.

destine visiblement a isoler la zone proche du mur oriental.
Ce muret vient s' appuyer au sud sur un vestige de colonne
qui apparait dans la berme et qui semble correspondre a celle
deja partiellement degagee dans la fouille du sondage du
bard de la rue.

Le sol de cet espace etait couvert de cendres melees
d'elements de couverture sous la forme de plaques de djousse

portant l' empreinte de nattes de roseaux. Sur Ie sol gisaient
une dizaine de monnaies romaines 8, des fragments de
cerarnique provenant de vases et jarre s de stockage ecrases
sur place, une tres grande abondance d' objets metalliques

8 - Un certain nombre de ces monnai es ont pu etre identifiees et datees par
C. Auge. II s'agit d' As provenant d' Edesse ou de Nisibe. L' une d'entre
elles est datee de SevereAlexandre (92 470-102. 27.4), quatre sont attribuees
aGordien III et Agbar X (242-244) (n? 92 470-0 3. 27.4,92 470-04. 27 .4,
92 '+73-0 1. 28.4, 92 473 -02. 28.4) et trois sont d'e poque severienne (92

(clous, outils, nombreuses pointes de fleches et de lances)
(fig. 18) et enfin six boulets de gypse de 20 em de diametre

environ alignes du sud au nord (fig. 19).
Les dimensions de cet espace, dont les limites ouest et

sud n' ant pas ete atteintes, la presence des colonnes et du
pilier, Ie deplacernent de la porte avec ses amenagements
nouveaux et la riche sse du materiel nous imposaient de
poursui vre Ie de gagernent de cet edif ice, assurement
d'importance, mais dont la natur e restait a determiner. La
campagne de 1993 a done ete consacree a etendre ce chantier
vers Ie sud et vers I' ouest afin de fixer les limites exacteset

470-05.27.4 ,92473-04.28.4,92 470 bis-Ol. 26.4). Une monna ie trouvee
dans Ie me rne con tex te en 1993 date de Severe Alexan dre (9343503). Voir
C. AVGE-, Monnaies de Doura-Europos : campagnes / 988-/993, dans ce

merne volume.
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ouverture n' y est apparue, ce qui signifie que la

sa lle formait un tout independ ant , A. 3 m al' oue st

de la base de pili er et dans Ie meme aligneme nt.

un deu xiem e pil ier carre en blocage de djousse,
haut de 80 em et dresse co mm e Ie precedent sur

un socle debordant, a ete part iell ement degage.

Ces deu x pilie rs sont en positi on syrnetri que par

rapp ort a l'axe de la port e a degres et forment

ave c Ie pila stre arest et, sans doute, un deu xierne

pilastre aI'ouest, un en semble qu i part age la salle

en de ux selon son axe longitudinal. D ' autre part ,

parallelernent au mu r oues t et a1,6 m de celui-ci,

apparai t un mur min ce fait de petits blocs de pierre

maconnes ala terre dont la significa tion est aussi

enig rna tiq ue que celi e du mu ret sem blable

decouvert aI' est. On a vu qu e ce dernier s' appuie

ach acune de ses extremites sur deux colonnes

qui ont visiblement ete arasees et ron a tout lieu

de cro ire qu 'il en etait de rnerne a l' ouest, mais

ici aucu ne co lonne n' est apparue, sans dout e parce que Ie

deg ageme nt n' y a ete pous se qu ' a une fai ble pro fondeur

(fig. 21).

Tout ceci confirme done les observations de la campagne

precede nte : l 'esp ace ori ginel a co nnu une pr emiere

tran sformation, au cours de laqu ell e il a ete pourvu de

co lonnes aux qu atre angle s, ce qui a entraine Ie bouchage

de la porte sur la rue et I' ouverture d 'une de uxierne porte

imrnedia teme nt plu s a I'ouest 9. Pu is, ces colonnes ont ere

arasees et rernpl acees par Ie sys terne des pil iers, ce qu i

impliq ue peut -etre un c ha nge me nt dan s Ie sys teme de

Fig. 20 - flat M5. l. 'elargissemenr du chantier vers Ie sud en 1993. Au premier
plan, masse de blocage agauche et frag ments d'enduit adroite. Au
fond adroite, la zone blanche indique l 'emplacement du bas-relief
Vue vers l' ouest.

la fonction de ce t espace couvert et identifier I' edifice auquel

il etait lie. Quatre zone s de pioch age, separees par des berm es

de I m d'ep aisseur ont ainsi ete etablies : une au sud et troi s

al' ouest . Comme precedemment , Ie pioch age a ete pousse

j usqu'au premier so l doccup ation et les bermes ont ete

conse rvees , A. la fin du chantier , les lim ites de la salle aux

piliers avaient effec tive ment ete attei ntes , ce pendant qu 'au

sud etai t apparu un nou veau batiment (fig. 20).

La salle aux pil ier s s' etend sur 9,20 m du nord au sud et

12,20 m d ' est en oues t. Les murs de briqu e crue rouge

se mble nt to us d 'une merne ve nue et auc une nouvelle

Fig. 21 - flat M5. Vue genera le du chantier ala fi n de la campagne de 1993. Noter : l 'alignement des deux piliers et du pilast re ..les boulets dans
les deux carres de gauche ..adroite, la piece abanquette et au-dela de la berme. la coura colonne et la masse de blocage. Vue vers l' est.

9 - Cette porte a ete decouverte lors d'une campagne ulterieure.
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couverture. C est a ce dernier etat qu' est associee l' ouverture

de la porte rnediane communiquant avec la rue par I' escalier

a trois degres, cependant que la porte de l'etat aux colonnes

etait bouchee a son tour.
Dans Ie secteur ouest de la salle, la fouille s' est arretee

sur un niveau caracterise par une grande abondance de

boulets de petroboles en gypse d'un diametre moyen de

lOa 15cm. Ces boulets ont apparemrnent ete exposes durant

une periode prolongee, ce qui explique leur tres mauvais

etat de conservation. Nous avions pense un moment que ces
boulets pouvaient provenir d' un bombardement de l' edifice,

mais aucun d'entre eux ne porte de trace d'impact et ceux

qui sont casses ont tous leurs morceaux et peuvent etre
aisement reconstitues. De plus, leur nombre est beaucoup

trop eleve. En effet, si I'on en juge par le niveau de ces boulets
par rapport au sol de la salle al'est, on constate que ceux-ci

ne forment que la partie superieure d' une masse considerable
de projectiles reposant sur le sol de la salle, ce qui permet
d'evaluer Ie nombre de ces boulets aplusieurs centaines. En
fait, la presence de ces boulets, jointe acelie de l' abondant

materiel militaire trouve au sol dans les parties degagees de

la salle, signifie probablement que cette derniere a servi

d' arsenal au moment du siege sassanide. Cette fonction serait

en somme Ie prolongement de celie de la salle ala periode
anterieure,

Le bas-relief 10

Outre I' abondant materiel monetaire, cerarnique et

surtout militaire trouve au sol dans cette salle, la fouille de

la zone degagee au cours de cette campagne a occasionne la
decouverte remarquable d'un bas-relief cultuel en gypse qui

gisait a une trentaine de centimetres sous la surface,

imrnediatement sous la masse de briques rouges du mur sud

de la salle qui avait egalement bascule d'une seule piece

(fig. 22). II s'agit d'une dalle mince de 6 cm d'epaisseur, au

sommet arrondi, mesurant 52 em de long sur 44 em de haut.

Ce bas-relief reposait, face vers Ie ciel et le haut oriente au

nord, sur une couche de fragments d' enduit de gypse tombes

regulierement du mur et dont certains portaient des traces

de peinture. Tous ces elements tendent aprouver que cette

plaque n' est pas tombe avec le mur, mais que, probablement,

il avait ete arrache de son emplacement originel II et

abandonne a cet endroit apres une longue phase de

degradation reguliere du mur dont temoigne la presence de
la couche de fragments d'enduit.

Ce bas-relief represente trois personnages au pied

desquels court une inscription de trois lignes en graphie

palmyrenienne, Au centre de la composition apparait une

10 - Sur ce bas-relief, voir A. BOUNNI, Un nouveau bas-reliefpalmyrenien
ii Doura-Europos, dans ce merne volume.

Fig. 22 - flat MS. Le bas-relief au moment de son degagement,
Noter la masse defragments d'enduit sur lequel il repose
et le bloc de gypse en haut agauche. Vue vers le nord.

divinite debout, face au spectateur, vetue d'un ample manteau

d' apparat et tenant deux etendards. Elle est entouree de deux

officiants, l'un bn11ant de l'encens sur un pyree, l'autre se

tenant sur le pas de la porte d'un naiskos orne de motifs

quadrangulaires et figure de trois-quart, l'ouverture tournee

vers le personnage central. Deux petites effigies divines

apparaissent debout au sommet des etendards et une

troisierne assise et radiee au centre du grand anthemion qui

surmonte l'entree du naiskos (fig. 23)

La dedicace mentionne le nom du dieu Bel, celui du

dedicant, de type palmyrenien et celui du pere du dedicant

qui est d'origine arabique. La date de 787 qui apparait dans

ti!"'"'Ji..'''' .

Fig. 23 - tzot MS. Le bas-reliefavant restauration.

II - La pierre porte des traces de fixation, mais aucun element metallique
n'a ete retrouve autour du bas-relief.
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la premiere ligne est impossible a accepter, mais I' accord
des specialistes semble se faire dans le sens d'une erreur du
lapicide et pour lire la date de 385 ou meme 375 (de l'ere
seleucide, c'est-a-dire 75 ou plutot 175 de n. e.), ce qui serait
assez conforme au style du bas-relief.

Cette ceuvre represente l'un des exemplaires les plus
remarquables de la production sculpturale de Doura-Europos
et et l'on ne saurait assez insister sur son originalite et sur
I'importance de cette decouverte qui ternoigne, une fois
encore, du role predominant que jouait la ville de Palmyre
dans cette cite.

La maison au sud

Au sud de la salle aux piliers et separe de celle-ci par un
mur continu, se trouve un batiment de grandes dimensions,
puisque son mur ouest prolonge celui de la salle, alors que
son extremite orientale n' a pas ete atteinte dans les limites
du chantier. Fait etrange, aucune trace de communication
n'a pu etre decelee entre ces deux unites architecturales qui
semblent pourtant faire partie d'un merne ensemble
architectural. Ce nouvel edifice n'a ete degage que sur 3 m
de large du nord au sud, mais un certain nombre d'indices
releves en surface nous permettent cependant d'evaluer la
largeur nord-sud des pieces concernees par la fouille a plus
de7m.

Dans ce batiment sud on reconnait, a I' ouest, une piece
pourvue d'une banquette basse le long du mur ouest. Cette
piece s' ouvre a l' est par une porte a montants de pierre sur
ce qui parait etre une cour a colonnes. Dans la partie orientale
de cette cour se trouve une masse importante de blocage
ecroule, limitee a l' ouest par un deuxieme mur nord-sud,
dont la nature reste encore indeterminee, La fouille de cet
ecroulement ne pouvait etre realisee dans de bonnes
conditions au cours de la campagne de 1993 et a ete reportee
a la campagne suivante.

Le sol, recouvert de decombres de briques rouges melees
de cendres, de toute la zone sitaee a I' ouest de l' ecroulement
et dans la piece a banquette a pu etre degage, mais Ie materiel
qui s'y trouvait consistait en vaisselle de stockage et ne nous
a pas apporte d'information d'un tres grand interet.

BILAN CHRONOLOGIQUE DE LA SALLE AUX PILIERS

Edifice I
Sous la porte primitive de la grande salle, subsiste un

escalier appartenant a une maison plus ancienne et passant
sous le seuil de l'etat suivant, a 90 em au-dessus de la dalle
calcaire (consideree ici comme le niveau zero). La
construction de cet etat I pourrait etre contemporaine (ou
posterieure) de celIe du premier sol de la rue (sol 6). Cette
premiere maison a ete arasee et son mur exterieur detruit

par la fondation de l' etat II.

On ignore le niveau de fonctionnement de cette maison,
mais Ie fait que Ie sommet de la marche inferieure dans le
sondage (qui n 'est peut-etre pas la plus basse) est a + 43 cm
indique que ce sol ne se trouvait pas a plus de 30 cm au
dessus de la dalle calcaire alors que le sol de rue rouge se
trouve a cet endroit a + 85 em et le niveau moyen de la
couche de detritus organiques a + 40 ern.

II est done probable que I'edifice I fonctionnait a un
niveau inferieur a celui de la premiere rue construite. Cela
explique-t-il l' accumulation de detritus organiques dans la
rue ? II faudrait alors supposer que I' etat I a ete edifie
suffisamment longtemps avant la construction du premier
sol de rue pour que s'accumulent les detritus menagers sur
une quarantaine de centimetres d'epaisseur.

Edifice II
Cet edifice a connu quatre etats principaux :

Etat I : sol interieur entre + 90 em et + 1 m au-dessus de la
dalle calcaire.

Construction du nouveau batiment dont la porte
exterieure, large de I m, est situee dans I' axe de la tranchee.
Cette porte est associee dans la rue a un tres beau sol de
gypse (sol 4), a environ 25 em au-dessus de I' etat precedent.
A linterieur du batiment, le sol de cet etat na pas ete
suffisamment degage pour qu'on puisse determiner si cette
porte s'ouvrait, comme c'est I'usage, sur un couloir dont le
mur ouest aurait ete detruit a l'etat suivant, ou deja sur un
espace ouvert.

Etat II: sol a environ + 115 em de la dalle calcaire.
Apre s un certain temps, la salle connait un

reamenagement caracterise par la mise en place de colonnes
situees aux angles, dont l' une face ala porte de la rue. Celle-ci
est alors bouchee et remplacee par une autre plus large
(environ 1,45 m), immediaternent plus a l'ouest, avec un
seuil situe a,28 em au-dessus du precedent, ce qui parait
correspondre au sol 3 de la rue. Cet etat represente un
embellissement et peut-etre un changement important dans
le fonctionnement de cet espace qui semble alors avoir ete a
ciel ouvert avec probablement un auvent peripherique
reposant sur les colonnes.

En effet, la stratigraphie qui apparait dans la paroi de la
tranchee de fondation de la colonne mise en place a cette
epoque nous revele que le premier sol correspondant a cet
etat etait recouvert de cendres, temoin sans doute d'une
activite metallurgique attestee un peu plus tard par la
presence de cendres abondantes et de petites fosses remplies
de cendres contenant des pointes de fleches et de lances en
fer, une activite qui ne peut avoir lieu dans un local
completement ferme.
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Etat l/l : sol it environ + 135/ + 140 ern de la dalle calcaire.

L'etat suivant se traduit par une modification

fondamentale de 1'1 disposition des lieux. Les colonnes sont

arasecs et rernplacees par les piliers axiaux, la porte est a
nouveau bouchee et une nouvelle porte de grandes

dimensions ouverte, cette fois exacternent au centre du mur

nord de la salle, Peut-etre cela signifie-t-il que la cour avait

€Ie couverte par une toiture reposant sur les piliers et

transformee en salle de culte. Cela expliquerait la presence

du bas-relief et, peut-etre, d'un dispositif leger destine a
rnasquer l'interieur de la salle qui aurait laisse sa trace sous

la forme des petits trous alignes devant la porte. Mais ceci

semble en contradiction avec la date du bas-relief. de peu

posterieur a la conquete de la ville par les Rornains alars

que Ie nouveau seuil est situe a42 em au-dessus du precedent,

ce qui correspond probablement au sol I ou au sol 2 de la

rue, cest-a-dire au dernier etat de la ville. De plus,

apparemment les sols rouges et cendreux continuent amonter

et passent au-dessus du sommet des colonnes arasees,

Ala fin de cette peri ode, la salle est employee comme

arsenal et une importante masse de boulets y est entreposes,

Elle est ensuite abandonnee et connait une longue periode

de degradation naturelle et peut-etre humaine avant de voir

ses murs s' effondrer.

Etat IV: au cours des degagements de surface, des vestiges

tout afait evanescents d'une occupation de type domestique

ont ete identifies sur les decombres du batiment en bordure

de la rue, essentiellement sous la forme de foyers et de

materiel ceramique. Dans ce materiel, il semblerait que

certaines formes appartiennent a la premiere epoque

islamique.

CONCLUSION

Ce chantier s'est done revele riche en decouvertes de

toutes sartes.
II nous ad' abord procure des enseignements de

premiere importance sur la rue dont nous savons rnaintenant
qu'elle a ete construite de maniere tres soignee au milieu

du IIe siecle avo n. e. Ce fait de premiere importance pour

I'histoire de la ville pose, par voie de consequence, la

question de la nature et de la fonction de cette partie du site

pendant Ie siecle et demi qui separe la fondation de la ville

de la construction de la premiere rue principale et de
l' enceinte de pierre.

Des Ie depart, cette rue a ete affectee d'une largeur de

10,50 m qui na que peu varie et selon un trace qui sest par

la suite tres legerement deplace vers Ie nord. Au cours de

son existence elle a ete tres regulierement entretenue, les

sols ont ete refaits aplusieurs reprises, toujours de la meme

facon, c'est-a-dire it l'aide de masse de gravier ou de pierres

calcaires melees dargile. A aucun moment on ne trouve de
dallage cornme aApamee ou aAntioche.

Au sud de la rue, est apparu un edifice dont les

dimensions aux deux derniers etats et I' absence de

communication avec d'autres pieces, honnis Ie cellier de

rest, semblent indiquer qu'il ne saurait s'agir d'une piece

ou d'une cour de maison particuliere, La presence des

colonnes ensuite remplacees par les piliers, la porte elargie

avec ses degres, les traces dactivite metallurgique et

I' abondance du materiel abandonne, tout indique qu' il s' agit

la d'une construction aciel ouvert vouee ades fonctions

artisanales d' abord, sans doute transformee en salle couverte

acaractere religieux (mais ou I' activite artisanale semble

perdurer) avant de servie d' arsenal au cours du siege

sassanide. Quant a l'edifice sud, on est en droit de penser

qu'il s'agissait d'une maison d'importance avec une cour it
colonnes et une construction en blocage dont la nature reste

aeclaircir,

Enfin, grace ala presence d'une stratigraphie claire dans

la tranchee de la rue, on peut esperer construire, non

seulement une chronologie monumentale, mais aussi une

typologie chronologique de la ceramique dont I'absence

jusqu'ici se fait cruellement sentir.

II est done evident qu'un effort particulier doit etre fait

au cours des campagnes suivantes pour mener abien Ie

degagement complet de la salle aux piliers et des etats qui

l'ont precedee. Peut-etre aussi faudra-t-il poursuivre Ie

degagernent de la maison situee au sud qui semble

s'annoncer comme l'une des plus prestigieuses de la ville.



6. DONNEES NOUVELLES
SUR LES QUARTIERS SUD-EST
DE DOURA-EUROPOS

Catherine SALIOU * et Alain DANDRAU **

In 1990, the laying of the foundations of a ceramic store in the
courtyard of the Expedition house caused the setting up of a digging which
uncovered a courtyard of a house surrounded by poor housing units. The
excavation was not urged deeper than this later level which dating has been
given by the sherds laying in the filling of the rubble walls. This ceramic
material could be assigned to a period placed in the Vth century A.D. or
perhaps later. This fact represents a very new data in the history of the
occupation of the town which was thought to have been totally deserted
after its storming by the sasanian Shapur I in 256 A.D.

In 1993, the levelling works conducted in the courtyard of the
Expedition house have evidenced the two later occupation levels of this
area. The older is represented by a big building with external pilasters and
by a roman sewer coming from the baths situated west of the Expedition
house. The numerous signs of destruction found on this level could be
assigned to the conquest of the town by the sasanian troops. The upper
level is represented by poor constructions and by two tombs of which one
contains human remains baring witnesses of unfleshing ritual. This level
corresponds to a period of reoccupation which could be related with the
scarce sasanian remains discovered in other parts of the town.

La maison defouilles de Doura-Europos a ete construite
sur le site meme I au sud de la citadelle, sur line plateforme
intermediaire entre le plateau sur lequel s 'etend la ville et
la plaine de l'Euphrate qu'elle domine d'une quinzaine de
metres 2. Le corps principal de la maison, parallele a

I'Euphrate, se prolongeait au nord par un bdtiment
perpendiculaire, le tout delimitant une terrasse ouverte sur
le fleuve mais fermee au sud par le mur d' enceinte.

Les seules informations que nous possedions sur la
construction de cette maison 3 se resument a un plan sur
lequel figurent les traces de vestiges de murs antiques
(fig.1 : murs C1 a C5) eta la mention de la decouverte d'un

tresor; Ie 5 decembre 1928 4. On ignore si, a cette occasion,
la cour de la maison a fait I' objet d'une fouille plus

* - Maitre de conferences en latin. Universite de Nantes. Ancienne
pensionnaire scientifique de l'Institut francais d' Archeologique du Proche
Orient. Damas.

.* - Universite de Paris I.

I - Durant la deuxierne campagne de la mission americano-francaise
(1928-1929), par Maurice Pillet. architecte et directeur des fouilles.
2 - Ce secteur correspond it lTlot CIO du quadrillage general du site etabli

par la mission de Yale.
3 - C. HOPKINS, Discovery. p. 49, p. 52.
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etendue. On peut cependant supposer que des travaux
complementaires ont ete realises dans ce secteur, travaux
qui ont occasionne la mise au jour de jarres inscrites en
1934-1935 5, mais, dans son introduction au Preliminary
Report of the seventh and eight Seasons of Work, C. Hopkins
n 'en fait aucune mention.

En 1990 la MFSDE a entrepris la construction d'un

tessonnier fermant la cour au sud de la terrasse et en 1993
la cour elle-meme a ete nivelee afin de faciliter I'evacuation
des eaux de pluie qui stagnaient aux pieds des btitiments

qui la limitent au nord, a I'ouest et au sud.
A ces deux occasions ont ete mises au jour differentes

installations anciennes (Jig. 1) qui nous permettent de
dessiner une image de I'occupation de la zone dans les

4 - Un tresor de 91 monnaies de bronze, de Caracalla it Gordien III et
Trebonien Galle, a ete trouve au cours de la construction de la maison de
fouille, Ie 5 decembre 1928. Cf. Prel. Rep. II, p. 10, Prel. Rep. III, p. 141 et
p. 144. Voir egalernent : A. R. BELLINGER, Fin. Rep. VI. The Coins, «Hoard
2», p. 166-167. L'absence de toute emission posterieure it 253 arnene I' auteur
it placer I'enfouissement de ce tresor en 253.
5 - Trois inscriptions sur jarres publiees par R. du Mesnil du Buisson
proviendraient de la cour de la maison ; leur numero d' inventaire correspond
it la campagne de 1933-1934. R. DU MESNIL DU BUISSON, «Inscriptions sur
jarres de Doura-Europos», Melanges de l'Universite Saint-Joseph 36, 1959.
p. 1-49: n° 120 (Gs 145). 121 (Gs 1.+6). 122 (Gs 250).
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dernieres phases de la vie de la ville. En 1990 a ere degage
WI ensemble de murs interprete cotnme les restes d'une

maison ~ , cependant que le degagement de 1993 a mis au
jour les restes de diverses constructions et des tombes,
l'ensemble etant traverse par une rue sous laquelle court
line canalisation d'evacuation qui apparait dans la paroi
de lafalaise, a environ 1,50111 sous le niveau de la surface

FOUILLE D'UNE MAISON

AL'EMPLACEMENT DU TESSONNIER

Catherine SALIOU

La decouverte de vestiges architecturaux lors du

creusement des fondations du tessonnier a entraine la mise
en ceuvre d'une fouille de sauvetage du Ier au II avril 1990 8

Limites dans Ie temps, les travaux l' ont egalement ete

en extension et en profondeur. L'etendue de la zone fouillee

correspond a la surface couverte par Ie tessonnier qui

recouvre essentiellement la cour de I'edifice antique et a

l'amorce des pieces attenantes a l'ouest et au sud. Seulle

dernier etat en a ete degage. Les travaux de creusement ont
ete plus approfondis dans la moitie nord du secteur 9. Nous

n' avons ete chargee de leur supervision que quelques jours

apres leur commencement.

L'essentiel de la zone fouillee (fig. 1 et 2) est constitue

par un espace quadrangulaire, borde de murs, sur lequel

ouvrent trois autres espaces, au nord, a l' ouest et au sud, et

ou se trouve un escalier. Le sol, de couleur jaune-orange,

atteint au pied de I'escalier 10, presente l 'irregularite

caracteristique d'un sol exterieur. De fait, aucune trace de

toiture n'a ete retrouvee. Cet espace sidentifie ainsi assez

facilement com me la cour de la maison doureenne type,

caracterisee par un plan centre autour d'un espace decouvert

ou se fait la distribution de la circulation et OU se trouve
generalernent un escalier II.

6 - C. Saliou (I a au 11 avril 1990; observations complernentaires
Ie 1.+avril 1990).

7 - A. Dandrau. R. Suleimanov (mars 1993).

8 - Le materiel a ete enregistre sous un numero d'ordre 11 5 chiffres
comrnencant par 903 (9030 I, etc ..). Chaque nurnero d'inventaire correspond
11 une «operation» decrite dans Ie camet de fouilles.
9 - Cf. fig. 1 : au nord de la ligne reliant la tete du mur 3 au mur I.
10 - Cf. fig. 1 : zone delimitee par un trait fin au sud-ouest de I' escalier.
II - Sur ce plan standard, cf. A. ALLARA, «Domestic architecture at Dura
Europos», Mesopotamia 22. 1987, p. 69, et I' article d' A. ALLARA et C. SALlOU
dans Ie present volume.

12 - Voir I' article d"A. ALLARA et C. SALIOU dans Ie present volume.

actuelle 7 Ajoutons qu'ii l'extreme nord de la zone, le
creusement d'une tranchee lors d'une operation de

consolidation de lafondation du bdtiment nord avait permis,

des 1990, d'observer quelques vestiges de construction

Differents dans leurs modalites comme dans leurs
resultats, ces travaux seront ici presentes separement,

P.L.

En contrepoint a la constitution du «corpus» des Hots

d'habitation du site 12 et au travail mene par A. Allara dans

lilot B2 13, cette fouiIle fournit done un exemple de l'etat

d'une structure d'habitation en cours de degagernent.

Description
L' orientation des murs - qui ne sont pas orthogonaux 

est etrangere a celIe qui commande Ie decoupage general de

la plus grande partie du site en un plan de type hippodamien.

Une telle desobeissance a ce trace regulateur n'est pas sans

exemples a Doura-Europos, ou elIe correspond a un

alignement sur I' orientation de la citadelle, a I'influence de

la topographie, naturelle ou heritee 14, ou ala reoccupation

d'ensembles anterieurs que de nouveaux murs viennent
recouper 15.

Les murs sont reperes sur le plan (fig. I) par leur numero
d'ordre precede de «m», D'une largeur variant entre 70 et

85 em, ils sont construits selon la technique, frequemment

attestee sur Ie site, du blocage banche, lie au mortier de

djousse 16. Leur etat de conservation est inegal (fig. 2). La

gaine de djousse en particulier, bien conservee sur la face

est du mur I et sur la face nord et Ie sommet de I'arase du

mur 2, n'est plus visible en revanche sur la face sud du mur
2, ni sur la face ouest du mur I, qui, n' etant plus retenue,

fait ventre. Le sommet du mur 2, dans sa partie sud-est, est

fortement incline vers le sud. Aucune des briques crues qui,

selon la technique couramment attestee sur Ie site, devaient

surmonter les socles de blocage, n'a ete retrouvee entiere.

13 - Ce travail a fait l'objet d'un doctorat de recherche soutenu en juin
1992. Plusieurs articles en ont presente des resultats preliminaires :
A. ALLARA, «L'ilot des potiers et les fours 11 Doura-Europos», DEE III,
1992, p. 101-120; A. ALLARA, «Entre archives et terrain. L'exemple d'un
ilot d'habitation de Doura-Europos», 11 paraitre dans les Actes du colloque
international de Damas sur la maison en Syrie (juin 1992).
14 - La combinaison de ces facteurs s' observe dans l'Ilot B2. Cf. A. ALLARA,
«L'ilot des potiers et les fours 11 Doura-Europos», loco cit., p. 104-105.
IS - Exemple : ilot E8.
16 - Cf. A. ALLARA, «Les maisons de Doura-Europos. Les donnees du
terrain», DEE II, 1988, p. 334, et l'article d'A, ALLARA et C. SALlOU dans Ie
present volume.
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soigneusement enduites 0' enduit

atte int une epaisseur de 8 mm).

L'enduit de la face horizontale n'est
bien conserve que sur la marche

superieure. La marc he inferieure est

tres mal preserve e. L' esc alier est

plaqu e cont re Ie mur 4, et s' appuie

egalernent contre Ie seuil 1 qu'il
rec ou vr e tre s part ieIIement. Un

exemple comparable apparait dans
I'ilot G3 (cour B7 ) 18. Compte tenu

de sa place , non loin de l' angle du

mur 4 et du mur I , il est possible

que cet escalier se soit developpe
en deux volees longeant les deux

murs, co nf or rnement a de

nombreux exemples presents sur
Ie site 19.

Fig. 2 - Cour de la maison de fouill e : Ie tessonnier: Vue d'en semble.

7 \

b )~

MUR t.

o 1 2m
~-------,

Fig. 4 - Cour de la ma ison de fo uille : Ie tessonnier.
L 'escal ier. Releves C. Saliou, mise au net J.
Humbert. a) Plan - b) Coupe.

Un exemple probable de blocage en escalier 17 a ete reper e

de part et d'autre d'une des portes : en effet, sur une longueur

de 150 em apartir de la tete nord du mur 3, les restes d'un

massif de maconnerie sont visibles au-dess us d 'un e banche e

de blocage ; de merne un massif de mac onnerie, san s

parement de djousse, s' eleve apartir de la tete sud du mur 5,

au-de ssus de la banchee inferieure dont les parements de

djousse sont bien conserves tant sur Ie somm et que sur les

cote s. L'angl e nord-est de ce massif touche ala berme nord.

Fig. 3 - Cour de la maison de fouill e : le tessonnier:
L 'escali er:

L'escalier (fig. 3 et 4), dont troi s marches ont pu etre

observees , constitue un amenagement de la derniere phase

de la maison, en connexion avec Ie sol. La longueur des

marche s est de 60 em . Le s fa ce s ver tic al e s son t

Le seuill n'est que tres partiellement visible en raison

de la berme. Il correspond a u merne ni ve au de

foncti onnement que le sol et I' escalier. Un etroit massif de

maconnerie liee au djousse, qui constitue probablement Ie

17 - Cf. A. A LL ARA, «Les maison s de Doura-Europ os. Lex donn ees du
terrain»,loc. cit.. p. 334-335 (fig. 9), p. 340 (fig. (4 ), et l' art icle d' A . A LLARA

et C. S·\UOU dans Ie present volume.

]8 - Cf. F. E. B ROWN. Prel. Rep. IX. l , fig 3 1. p. 97 (repris dans C. S AUO U,

«Les quatre fil s de Pol ernocrat es , archeol ogie et tex tes», DEE III.
p. 65-100, fig. 6) .
19 - Exemple : llot D5, maison F. Cf. C. SAL/OU, «Les quatre fils de
Polem ocrates , arc heologie et textes», loe. cit., fig . 10-]] .
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Fig. 5 - Cour de la mai son de fouille : Ie tessonnier: Le seuil 2.
Releve C. Saliou , mise all net J. Humbert .

montant de la porte , seleve a lextrernite nord-ouest

du mur4.

Le seuil 2 (fig. 5) est constitue par une dalle de gypse

placee entre les murs 3 et 5 et flanquee de petites pierres

irregulieres de part et d ' autre. AI' est de la dalle de gypse,

dans la cour, des pierres plates de gyp se correspondent

probablement a un seuil exterieur, A I'ouest est placee, a un

niveau inferi eur de 6 em a celui de la plaque de gypse , une

dalle de marne ou de gypse marneux abim e, qu i constitue

une marche permettant d'acceder au sol de la piece , en leger

contrebas par rapport a l'entree . Aucun element ne permet

de restituer un amenagernent specifique de fermeture de ce

passage; de plu s Ie sol degage dans la piece situee a I'ouest

de ce passage est semblable acelui de la cour. On pourrait

avoir affaire, non pas aune pie ce couverte dormant sur la

cour, mais a deux espaces ouvert s communiquants . Le sens

de la deni vell ation tend a confirmer cette hypothese . Des

exemples de cours communiquantes sont attestes par ailleurs

sur Ie site. Le piedroit visible ala tete nord du mur 6 permet

de restituer un second acces a I'espace oue st.

Fig. 6 - Cour de la maison de[ouille : Ie tessonnier.
Le «carrelage».

20 - Sur les problern es poses par I'Id ent ification de ce type de struc ture
souterraine et sur les dalles de couverture, cf. A. ALLARA, «Les maisons de
Doura-Europ os. Les donn ees du terrain», loc. cit., 1988, p. 336-3 37 (fig. 11l.
et l'article d 'A. ALLARA et C. SALlOU dans Ie present vo lume (fig. 12 ).
Dimensions actuelles de ce fragment de dalle : 43 x 23 x 6 ern ; diametre

de l' orifice : 6 cm.

La zon e situe e a l'ouest du seuil 2 avait ete dotee

d ' amenagernents particuliers . Fixes a la partie inferieure du

mur 5 d'une part, et a la dall e de gypse d' autr e part , des

joints de mort ier definissent un cadre rece vant un revetement

de terre cuit e (fig. 6). Des arnenagements comparables ont

ete reperes lors de la constitution du corpus des ilots. En

I'absence de donnees de fou ille sur ces install ations, en

I' absence de restes de carrelage dans les deblai s aux alentou rs

et ala lecture de descriptions d'autres install ation s, dont les

rare s ve stiges s ubs is tants so nt morphologiquement

semblables , on serait rente d' interpreter ces joints de mortier

com me des ves tige s de br a sero. Les difficulte s

dinterpretation , sans fouille, des vestiges visibles non

publies, sont ainsi mises en evidence. Ce carrelage etait en

connexion avec un dallage decouvert Ie 14 avril : cinq dalles

ont ete retrouvees en place, au contact de la berme nord, au

me me niveau que Ie seuil. La OU carrelage et dallage etaient

absents a ete degage un sol semblable a celu i de la cour OU
se trouvait I' esc alier.

Fig. 7 - Cour de la maison de fouille : Ie tessonni er.
La dall e de basalte.

Dans Ie dall age mis au jour au pre s du mur 5 etait

remployee une moitie de dalle de couverture de citerne ou

de puits perdu 20, dont une face semble avoir ete utilisee

comme meul e (fig. 7) ; dans une fosse a I' oue st du mur 5

a ere retrouve un cooler en djousse (fig. 8) 21. II sagit de

deu x el ements typiques du mobilier des maisons de

Doura-Europo s.

La pre sence de dechets de. cui sson parm i la ceramique

et de depots cendreux sur Ie so l sugg ere la proxirnite

d 'un atelier de potier. Nou s nous trou vons en effet dans un
quartier artisana l, comme Ie montrent certai ns elements

decouverts en 1993 22, ainsi que la concentration de fours a
ceramique qui caracterise l'Ilot B2 23. Toutefois ces vestiges

sont peut-etre anterieurs a ceux que nous decrivons.

2 1 - Hauteur totale : 46 ern ; diametre total: 50 ern : diarnetre de la cavite :
31 cm . Sur les coolers, voir l' art icle d'A , ALLARA etc. SALlOUdans Ie present
volume (fig. 11).
22 - Pre sence de rates de cuisso n dan s les zone s A.. et A9. Voir dan s Ie
present volum e la co ntribution d' A. DANDRAU.
23 - Cf. A. ALLARA, «L'Ilot des potiers et les fours 11 Doura-Europos»,loc. cit.
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Fig. 8 - Courdela maisondefouille :
Ie tessonn ier. Le cooler.

Elements de chronologie

Chronologie relative: Ie sol retrouve s'appuie contre le
mur 5, qui lui est done anterieur, Le mur 5, qui se situe dans
I'alignement exact du mur 3, fonctionne conjointement avec
ce dernier, et doit lui etre contemporain. Le mur 3 est en
connexion avec Ie mur 6, avec lequel il forme un "L" .
Toutefois une rupture d'appareil est bien visible ala base de
la grande barre du "L" et correspond aune modification de
la course du mur : le mur 3 se raccorde en oblique au mur 6,
qui correspond aune premiere etape de construction et dont
une partie a ete rernplacee par Ie mur 3. Le mur 6 est done
anterieur au mur 3. Le mur 6 et Ie mur 2 sont structurellement
associes : Ie seuil degage entre les mur 2 et 6, enduit de
djousse, a la meme largeur que les deux murs. n pourrait
s'agir de la banchee inferieure, utilisee comme seuil, d'un
mur continu 2-6. Le mur I, situe dans Ie prolongement exact
du retour du mur A I decrit plus bas, pourrait etre associe a
ce dernier, date de la periode romaine .

Trois phases peuvent done etre isolees :
I : construction des murs 6 et 2 ; si Ie mur I semble

contemporain du mur 2, leurs sommets de banchee respectifs
ayant la meme hauteur , la divergence d'orientation entre Ie
mur Al et les murs 2-6 rend pour Ie moins douteuse leur
conternporaneite : en I' etat actuel des recherches, les etats
anciens du secteur sont difficilement restituables et les
rapports exacts entre les murs I et AI d'une part, les murs
2-6 et I d'autre part, restent adeterminer.

24 - 90 336-05. Voir dans Ie present volume la contribution de C. A UGE.
25 - Si la survie de la ville sous occupation sassanide apres 256 est une
question ardemment discutee (voir par exemple F. GRENET, «Les Sassanides
it Doura-Europos (253 ap. J.-c.)>>.dans Geographic Historique au Proche
Orient, Actes de /a Table Ronde de Va/bolllle. /6 -18 septembre 1985, sous
la dir. de P.-L. Gatier, B. Helly. J.-P. Rey-Coqua is, Paris 1988. p. 133- 158),
des vestiges rnedievaux, correspondant it une reoccupation apres une longue

II : construction des murs 3 et 5 ; cette phase est une

phase de reamenagernent : les murs I et 2 sont conserves, Ie
mur 6 est en partie preserve.

III: amenagement du sol et construction de I'escalier.
II s' agit du demier etat de I' edifice, Ie seul pour lequel nous

disposions d'elements de reconstitution du plan et des
circulations. Cette phase III peut constituer en realite Ie
demier niveau d'occupation correspondant au niveau de
construction defini comme phase II, sans que Ie plan de
l' edifice ait change de la phase II ala phase III.

Al'extreme nord du secteur fouille , aI'ouest du mur 5,
Ie sol na pas ete retrouve, qu 'il s 'agisse d'une fosse
intentionnelle ou d'un effondrement lie a des causes
naturelles. C'est dans cette zone qu'a ete retrouve Ie cooler.

D'apres les observations faites en d'autres points de la
terrasse, la puissance des depots sous Ie sol degage peutvarier
de 50 a 80 em, ce qui correspond apeu pres a la hauteur
d'une banchee.

Aucune brique crue n'a ete retrouvee en place ni meme
eboulee entiere. L'edifice semble s' etre peu apeu ruineapres
son abandon, sans avoir subi de destruction brutale.

Chronologie absolue : une monnaie retrouvee sur Ie sol, et
dont la date se situe entre 204 et 211 de n. e. 24, fournit un
terminus a quo pour la datation. Le demontage du blocage
du mur 5 a livre une tres grande quantite de fragments de
ceramique, mais aussi de fragments de briques cuites.
L'utilisation de ce materiau caracterise generalement la
derniere phase d' occupation du site : sa presence en remploi
dans Ie blocage des murs et un premier examen du materiel
retrouve incitent aattribuer au demier etat du batiment une
date relativement recente, peut-etre merne posterieure ala
conquete sassanide de 256 25. Les vestiges de ce dernieretat
de I' edifice, qui correspond a Ia reoccupation secondaire
d'une structure anterieure (mur A I et murs associes),
reamenagee, comme souvent en pareil cas, par subdivision,
temoigneraient dans ce cas d'une certaine permanence des
structures d'habitat et des techniques de construction.

Note sur le materiel: I'abondant materiel ceramique fera
l'objet d'une publication ulterieure, Parmi les petits objets
de metal , outre les clous ou fragments de clous en fer 26 et
les tigelles de bronze 27, ont ete retrouvees une pointe en
fer 28 et une lame de serpette 29 dans Ie merne metal, ainsi
qu'une perle de bronze 30. Deux fragments de verre

periode d' abandon, ont ete signal es aus si bien au palais du Stratege
(Fill. Rep . I, p. 23) qu'a la citadelle (Fin. Rep. I, p. 27).
26 - 90300-01 ; 90 306-01 : 90306-03 ; 90 306-07 ; 90 336-03.
27 - 90321-01 ; 90 334-01 ; 90 336-02.
28 - 90337-01.
29 - 90343-01 .
30 - 90338-01.
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seulement ont ete exhumes: un fragment de levre evasee en
verre blanc jaunatre irise, aparoi tres mince (I mm) 31, et un
fond arrondi en verre blanc jaunatre irise 32 .

RECHERCHESARCHEOLOGIQUES
DANS LA COUR DE LA MAISON

DE FOUILLES

Fig. 10 - Cour de la maison de fouille : le sondage du «palais des
etudes ».

bJ COUPE

Fig. 9 - Cour de la maison defouille.: le sondage du «palais des
etudes». a) Plan. Releve A.Allara et P. Leriche, mise au
net J. Humbert. b) Coupe. Croquis P. Leriche, mise au
net J. Humbert.

31 - 90334-02.
32 - 90343-02.
33 - Ce plan a ete retrouve par Mathi lde Gelin dans les archi ves de M. Pillet
depo sees au Cabinet d' Assy riolog ie du Coll ege de France .
30t- Voir Ie texte de C. SA LIO U ci-de ssus.

PROBLEMATIQUE

La cour avant les travaux
L'aplanissement de I'ensemble de l'espace delimite par

la maison de fouilles et Ie nouveau tessonnier afin de
permettre I'ecoulement des eaux de ruissellement vers la
falaise de l'Euphrate presentait un caractere limite, puisqu'il
ne s' agissait que de I' enlevement d' une epaisseur de terrain
d'environ 30 a50 cm. Cependant la presence de vestiges en
place, apparaissant en surface, nous a conduit amener ce
travail comme une veritable entreprise de fouille
archeologique, aI' image de celie entrainee par Ie crcusement
des fondations du tessonnier.

Le plan de la maison de fouilles au moment de sa
construction, decouvert recemment 33, indiquait que celle
ci a ete edifiee a l'emplacement d'une serie de murs de
direction oblique par rapport acelie de la maison , mais ne
permettait pas de savoir si les fouilleurs ont cherche a
poursuivre des investigations visant a preciser Ie
prolongement de ces vestiges dans la cour de la maison.

La construction du tessonnier en 1990 avait fait
apparaitre les vestiges de pieces organisees autour d' une cour
de maison modeste 34 . Le materiel contenu dans Ie
remplissage des murs contenait des fragments de jane
appartenant aune periode posterieure au y e siecle de n. e.,
ce qui indique que Ie batirnent existait encore aune date
largement posterieure ala prise et ala destruction de la ville
par les troupes sassanides de Chapour Ieren 256.

CARACTERISTIQUES DE LA ZONE FOUILLEE

Les vestiges en place
Malgre notre desir de ne fouiller que Ie niveau superieur

corre spondant au demier etat d'occupation de la cour, la

complexite des structures degagee s (fig.11)nous a contraint

aoutrepasser nos objectifs originels. De fait, al'issue de la

campagne 1993, nous est-il possible de differencier au moins

deux niveau x doccupation (fig. 1) :
- Ie plus ancien, ou niveau A, est sans doute d'epoque

romaine, c'est-a-dire anterieur ala prise de la ville par les
Sassanides en 256. IIcomprend trois secteurs associes chacun
ades vestiges architecturaux bien individualises ;

Alain DANDRAU

" PAl AIS DES
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Note additionnelle : le sondage du «palais des etudes»
al'extreme nord du secteur, contre l'angle nord-est du mur
de la salle de travail dite «palais des etudes», (cf. fig. 9 et 10)
ont ete degages deux murs (A et C) situes dans Ie
prolongement I' un de I' autre, mais avec une legere difference
d' orientation. Ala jonction de ces deux murs, un jambage
de porte (B) associe aun seuil en gypse recouvert de djousse
atteste l'existence de deux espaces d'occupation. II s'agit a
l'ouest dune piece dont Ie sol a ete identifie sous une
importante couche d'effondrement ; a l'est, une couche de
djousse correspond aun ernmarchement exterieur ou aun
sol d'occupation. Le mur A semble anterieur au mur C et a
l' amenagement de la porte. Ij/
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Fig. 11 - Courde la maison defouille. Vue generale aI'issue de la campagne de
1993. Au premier plan, ensemble de murs et de fo sses circulaires ..au
deuxieme plan, espace ouvert delim ite par Ie mur apila stres ..au fond,
Ie tessonnier construit en 1990. Vue vers Ie sud-est.

Fig. 12 - Courde la maison defouille. Murd'epoque
romaine apilastres exterieurs(AI). L'enduit
de djousse rever encore quelques blocsde
gypse qui Ie composent. Vue vers l'est.

-Ie plus recent, ou niveau B, peut , sans crainte d'erreur

etre date d'apres 256. II s 'agit d 'un complexe funeraire qui

serait amettre en relation avec les vestiges de la maison

degage s en 1990 par C. Saliou.

L A FOUILLE DE LA COUR. LES DIFFERENTS NIVEAUX

D' OCCUPATION

Les ves tig es d' epoque rom ain e .. Ie niveau A
Trois structures appartiennent ace niveau, Ie plu s bas

qui ait ete fouille :
- au sud, un grand mur apila stre s deli mite un espace

dans lequ el s'inscrit la maison decouverte en 1990 a
I'occasion de la construction du tessonnier ;

- au nord, un amas de pierres forme un ensemble de murs ;
- entre les deux, une canalisation souterraine se poursuit,

selon un axe est/ouest, sous un esp ace ouvert qu 'on peut

interpreter comme une rue large ou une pet ite place.

Le mill' apilastres : seule une qui nzain e de metre s de ce mur

(A I), delimite par la falaise al'est et le mur de la maison de

fouilles alouest , est conservee (fig. 12). Ce mur d'environ

un metre de largeur est constitue de blocs de gypse d 'une

cinquantaine de centimetres de hauteur recouv erts aI'origine

d'un enduit de djousse (encore visible par endroits) .

Plu s ou moins bien conservee s sur sa face nord ,

subsistent les base s carrees de quatre pilastres (A Ia aA 1d)

de 0,70 m de cote. Implantees tous les 3 m environ, celles-ci

se presentent sous la forme d 'un assemblage de blocs de

gypse accole s au mur. La cohes ion avec ce dern ier ne semble

assuree que par une maconnerie de djousse assez
gro ssiere (fig. 13l.

Dan s la partie sud du ch antier, et perpendiculairernent
au mur A I, ont ete degages les reste s d'un second mur. Celui
ci, bien que les traces de conn ex ion aient disparu, devait se
raccorder au mur A I et en fo rm er Ie retour. Ces deux
structures delimitent un espace qu 'il est possible d'assimiler,

en l'absenc e de toute trace d 'elernent de couverture , aune

vaste cour aciel ouvert.
Le sol es t constitue d'une terre compacte caracteristique

de la briqu e crue a laquelle se melent quelques ossements
peut-etre hum ains, de nombreux mor ceaux de briques cuites,
et surtout de petits blocs de gypse «djousses» (0,10 x 0,15 m)

Fig. 13 - Cour de la maison de fou illes. Derail d 'un
des pilastres (A l b) ex te rie urs du mur
d 'epoque rom ain e (A 1). On di stin gue
nettement I 'enduit de djousse qui delimite
les blocs de gypse inform es appareilles
selon une techniqu e de blocage
rudimentaire. Vue vers Ie sud.
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qui proviennent visibl ement d'un mur ecroule. Les lesso ns
ceram ique sont fort peu nombreux. Quoiquil en soit, ces
elements associes aquelques larges loupes de cendres nous
poussent aenvisager I'h ypoth ese d' elements darchitecture
detruit s par Ie feu. Le dernontage pui s Ie nettoyage des
massifs de blocs de gypse nou s ont permis dexhum er une
pointe en fer, certain ement une arme de jet (fleche ? lance ?),
en co mpag nie dune petite plaqu e de br onze ayant
probablement appart enu aune cuirasse, ainsi que semblent
Ie prou ver Ies deu x perforation s sans dout e destinees a
recevoir une fixation.

Ces restes sont vraisemblablement ceux d'un edifice
public - dont Ia fonction nou s demeu re inconnue _
relativement important (si I'on en j uge par ses pilastres
exterieurs), aux murs de briques crues sur assises de pierre.
II aurait ete saccage puis detruit brut alement par Ie feu. II
est tentant d'a ssimiler cette action aIa prise de la ville par
les Sassanides, e n 256 de n . e. La conjonction des
decouvertes ev oquees ci-dessu s pl aide en fa veur de
cette hypothese.

L'espace ouvert et la canalisation : borde au sud par ce mur
a pilastr e s et au nord par un e nse mble de murs de
co ns truc tio n, se de veloppe un es pace o uv ert au sol
heterogene constitue de nombreux petits blocs de gypse,
d'un e tres importante quantite de tessons cerarnique et de
multiples loupes cendreuses . Cet espace est assimilable a
une rue larg e (entre 5 et 6 m) ou une place de petites
dimensions.

Parmi les petits blocs de gypse a ete decou vert un
fragment de fig urine en terre cuite rep resentant Ie corps
acephale et sans patte d'un quadrupede, sans doute un cheval.
L'animal porte sur ses flancs un nume ro d' inventair e qui
permet de suppo ser que cette figurin e a ete abandonnee la
lors du depart definitif de la mission de Yale en 1937 35.

Sous cet espace ouvert 36 , une canalisation souterraine
en "U" (hauteur =0,90 m; largeur =0,40 m) (A2 ) court en
direction des therme s romains situe s a I' ouest de la maison
de fouilles, en contrebas du palai s du Stratege (fig. 14). Cette
canalisation possede un soubassem ent de briqu es cuites et
de mortier (radier) sur lequel reposent deux murs (piedroits),
briquetes et maconn es, en opus spicatu m. La couverture se
presente comme une voiite cintree surhaus see en briqu es
posees "a plat" . II semble que ni Ie radier ni les piedroits
ri'aient ete recou verts d'un beton de tuileau etanche, comme
il etait d 'usage pour les aqueducs, ce qui nos renforce dans
l'idee qu 'il s'agit la d'une canali sat ion d 'e vacuation.

35 - On sait que d' autres pet its objets portant egalement un n? dinventaire
ont ete trouves lors du neu oyage et de la restauration en 1986 de la maison
de fouilles. Sans doute ces objets faisaient-ils partie d' un petit rnusee de la
maison de 1amissio n americano-fran~aise et sont-ils restes dans la maison
apres Ie depart definitif de la mission .

Cet egout debouche aI' est dans I'abrupt de la falaise. II
est probable qu 'il avait pour role devacuer les ea ux usees
des therme s et de les deverser dans un bassin quadrangulaire
detru it par Ie recul de la falaise et dont on voit l' amorce de
la paroi nord. Cette decou verte relance la question. non
encore elucidee, de l' alimentation en eau et de l'e vacuation
des eaux usees dans la ville antique.

Fig. J4 - Caul' de la ma ison de fouilles. La canalisation romaine
(A2) a fla nc de fa laise, au-dessous de la cour de la maison
de fouille. Vue vers le nord.

La zone nord : au nord. se trou ve un ensemble de restes de
constructions (A3 a A12) appartenant , si I'on se refere a la
stratigra phie et aux orientations des murs (nord/sud et est!
ouest), a la phase d'habitat du batiment a pilastres et de
I' egout souterrain precedernm ent decrits (fig. 15).

Malgre leur mauvais etat de conservation, il est visible
que les murs (A3, A4, A6, AS et A9), d'une largeur variant
de 0,50 a 0,75 m sont de mauvaise facture. En effet, ils sont
constitues de blocs de gypse informes assembles selon une
techn iqu e de blocage rudimentaire . On note merne
l'utilisation de materiaux de remploi , tel Ie fut de colonne
(A7) integr e au mur A6.

Le mur principal A3. certainement Ie mieux conserve,
mesure un peu plus de 5 m de longueur (fig. 15). II est
perp end iculaire au mur a pilastre s. Dans son prolongement
nord, subsis tent les vestiges d'un mur ecroule Ad qui devait
faire retour. Dans ce cas, les blocs effondre s se situeraient a
I'empl acemen t d 'un lieu de passage (porte ?). Les structures
effondrees A5 seraie nt alors a mettre en relation avec cette
portion de mur A4.

En con nexion et perpendiculairement au mur A3 (c 'est
a-dire parallelernent au mur a pilastres), se developpent trois
mur s (A6, AS et A9) dont Ie plus long mesure main s de-l m,
et Ie plus petit a peine 2,50 m. Des trois. seul A6 - qui court

36 - Quelle que soit la nature de la conduite d 'eau, ce lle-ci est toujours
protegee par la neutralisation d'un e zone. large de 5 11 15 pieds ( 1.5011 5 m),
declaree nOll aedeficandum : «Le droit II 'est donneapersonne de labourer;

de semer all de planter dans cet espace de terrain destine a l 'oqueduc»
[Aqueduc du Gicr, Lyon : inscription de Chagnon].
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Fig. 15 - Cour de la maison de fouilles . Vue de la zone nor~',Au
premier plan, l'autel, les murs A3 .et,A4 .. au deuxlem~

plan, la concentration de vases brzses (B3) ..au fond a
gauche, la tombe circulaire B2 reutilisant un tannour
abandonne. Vue vers le nord-est.

vers I'ouest - forme un "L" parfait avec A3 . De la face est

de ce dernier part Ie mur A8. Legerernent en retrait

(c'est-a-dire plus au nord) par rapport a A6, il cree Ie redan

du mur forme par les portions A6 et A8, et l' epaisseur de

A3. L'espace forme par A8 etA3 a livre d'enormes quantites

de rates de cuisson degages au sein d'une terre compacte

caracteristique de la brique crue effondree,

L'extrernite ouest du mur A9 est accolee a l'angle sud

est du redan. Pour eviter de l'accoler a A8, Ie batisseur l'a

pourvu d 'une amorce en demi-cercle, avec un espacement

de l'ordre du metre entre A8 et A9 . L'espace ainsi menage

etant par trop exigu, il parait difficile de concevoir que ces

deux murs puissent appartenir a la merne phase de

construction. Cette impression est renforcee par la presence,

dans Ie prolongement ouest du mur A9 . de cinq briques de

terre crue (A 10) disposees selon un axe est/ouest et au meme

niveau que Ie complexe funeraire qui appartient - nous

l'avons deja dit - a la phase dhabitat suivante.

Le rneme problerne de datation se pose pour la structure

A II dont linterpretation des vestiges n' est pas aisee

(fig, 15) : II s 'agit d'une petite construction rectangulaire

(0,70 x 0,40 m) de brique crue ou d 'argile etablie sur Ie sol,

delirnitee par une sorte de caniveau peripherique, Ie tout

recouvert d'un enduit de djousse dont la partie qui recouvrait

la surface sommitale du dispositif a disparu, Nous sommes

tentes de voir dans cette construction modeste un dispositif

cultuel , peut-etre un autel pourvu d'un systeme d'evacuation

des liquides, qui fait un angle de 45 degres avec l'extremite

nord du mur A3 . II est difficile d'apporter une explication

suffisante a cette relation entre A3 et All . Peut-etre l'autel

n'appartient-il pas a la phase d'habitat que represente A3 et

fait-il partie du dispositif funeraire de la phase suivante.

37 - Nom donne en arabe aun four apain. Peut egalement s'ecrire tanur ou
tannur (dapres O. AURENCHE. Dictionnaire Illustr e Mul tilingue de

En revanche, la fosse A 12 (environ 1,30 m de diametre

pour 0,35 m de profondeur), quant a elle, paralt bien

appartenir a ce niveau d'habitat. ElJe est remplie d'une terre

cendreuse, homogene, melee de rares tessons, de pierres, de

charbons et d'ossements vraisemblablement d'origine

animale. Tout porte a penser qu' il s' agit d' une fosse a ordures

fonctionnant avec la maison.

La derniere occupation du site. Le niveau B
II est possible d'attribuer - et ce de facon certaine - ace

niveau tardif trois groupes de vestiges de caracterefuneraire :
- deux tombes circulaires comprises entre deux murs de

la maison situee au nord du mur a pilastres romain ;

- entre ces deux sepultures, une concentration de

plusieurs vases brises ;

- a l'ouest de ce groupement, et toujours au nord du

mur a pilastres, I' angle sud-ouest d' une sorte de plateforme

de pierrcs appareillees.

La premiere tombe : cette tombe (B I) reutilise, comme

il est d'usage courant au Proche-Orient et en Asie Centrale,

un tannour 37 abandonne de forme circulaire (fig. 16)

d 'environ 0,70 m de diametre, situe au sud de la zone

circonscrite par les murs A3 et A8 de la maison

precedemment decrite, Sa fouille a revele I' existence de cinq

couches distinctes sur une profondeur de 0,35 m. En partant

de la surface, on distingue :

- une couche de couleur grise (8 em) , composee d'une

terre fortement cendreuse et de quelques ossements, lc tout

melange a des tessons ceramiques issus sans doute de

l' ecroulement du tannour ;
- une couche plus claire (l0 em), moins cendreuse que

la precedente ;

- une nouvelle couche (5 em) tres cendreuse constituee

de charbons et de tres nombreuses charmilles parfaitement

conservees malgre leur calcination. C'est dans ce contexte

..
Fig. 16 - Cour de la maison defouilles. Tombe cenotaphe BI.

Vue vers le nord-est .

l'Ar chitecture du Proche-Orient Ancien, Coil . de la Maison de I'Orient
Mediterraneen Ancien nO3, serie archeologique 2, Lyon-Paris, 1977,p. 164).
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qu'a ete decouvert un petit bloc quadrangulaire en platte
evoquant gro ssierernent un buste humain sans tete et sans
bras ou un petit edifice. Trois de ses faces sont decorees de
lignes rouges qui ne sont pas sans evoquer la facade d 'un
batiment acolonnes (temple ?). Sur la quatrieme, on peut
distinguer (fig. 17) la silhouette rouge apeine ebauchee d'un

homme barbu ou moustachu, la tete dessinee en noir, tenant
dans sa main droite une epee , et dan s la gauche ce qui semble

bien etre un bouclier. Le corps de ce soldat (defunt ?) a ete
incise sur la face tendre du bloc de platre avant d 'etre peint ;

Fig. 17 - Cour de fa maison de f ouill es. Derail de I'une des fa ces
du bloc de djousse du «cenotaphe». On pew y distinguer
fasilhouette gravee puis peinte ell rouge d'un personnage
barbu a la tete noire . Celui-ei semble representer un
guerrier. ains i qu'en temoignent l 'epee et Ie bouclier
qu 'if brandit.

une couche (8 em ) de cendres claire avec de rares
tessons ceramiques ;

- une couche (4 ern ) homogene de couleur jaune.
En I' absence de tout ossement humain dan s la couche

supposee etre celie de la sepulture aproprement parler, nou s
sommes conduits a envisager l 'hypothese du cenotaphe.

Nous sommes confortes en cela par la presence de la petite
statuett e figurant, dans ces conditions, Ie defunt
sommairement represente.

La deuxieme tombe : tout comme la tomb e B 1, cette
sepulture (B2) occupe un tannou r abandonne (fig. 18). Elle

se situe au nord de la meme zone delimitee par les murs A3
etA8. Son netto yage a egalement rnis en evidence I' existence

de cinq couches bien differenciees :
- une couche superficielle essentiellement co rnposee de

terre et de fragments de terre cuite provenant de

I'effondrement de la vente du tannour:

- une terre gr ise cendreuse contenant une forte

proportion de cha rbons, de ch armilles cal cin ee s encore
intactes, de pierres, ainsi qu 'un clou en fer et un morceau de
cuivre informe. Parmi cela, nou s avons degage Ie sommet
d'une jarre ren versee faisant office d 'urne funeraire et
contenant des osseme nts humains (femur, rnacho ire et parties

Fig. 19 - Cour de la maison de f ouilles. Derail des ossements
humains imdchoire. femu rs, os du crane) deposes dans
l 'urne degagee du second tannour reutilise. Les encoches
pratiqu ees sur Ie f emur au prem ier plan sont
parti culierement visibles.

de crane ) qui port ent des traces evidentes de decharnernent

(fig. 19).

- dessous, une couche grisa tre, epaisse, dans laquelle
on rencontre une tres grande quantite de fragmen ts provenant
de I' ecroulement de la paroi du four.

- deux couches plus claires constituees d 'un melange
de terre et de cendres, ces dernieres se faisant plus rares au
fur et amesure de I'approfondissement de la fouille.

A la base du tannour, se trouve une couche hornogene
de couleur jaune semblable aceli e reperee ala base du four

de la tombe BI .
Les vases brises : entre les deux tombes, gisent , epars , les
fragment s d ' au moin s troi s cerarniques de grandes
dimensions, Ces vases brises (B3) ont peut -etre tenu lieu
d ' offrandes funeraires sans qu 'on pui sse determiner a
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laquelle des deux sepultures ils seraient associes. Mais peut
etre doivent-ils etre mis en relation avec la maison de la

phase precedente.
Trois objets en bronze ont ete decouverts aI' occasion

du nettoyage de la zone de dispersion des tessons ceramique :
un fragment informe, une petite plaque percee d'un trou
identique a l'element de cuirasse degage a l'interieur du
batirnent apilastres, et surtout une moitie de bracelet de
2,50 mm de section.

La plateforme : al'ouest et accole aux murs de la maison, a
ete degage un ensemble de pierres appareillees (B4) qui se
revele etre l'angle sud-ouest d'une structure assimilable a
une plateforme (0,70 x 0,95 m). La qualite des blocs ainsi
que l'enduit de djousse qui les recouvre (9 em d'epaisseur)
prouvent son importance. Si on l'associe aux deux tombes
B I et B2, Ie caractere funeraire de cette architecture ne fait
aucun doute. II s'agirait alors d'une plateforme d'exposition
des cadavres telle qu'utilisee dans la religion zoroastrienne.
La datation de la monnaie decouverte parmi les blocs nous
permettra peut-etre de confirmer cette hypothese.

SYNTHESE

Au terme de la campagne 1993, il apparait que nous
avons pu determiner les deux demiers niveaux d'occupation
de la cour de la maison de fouilles. Aucune recherche n' ayant
ete effectuee dans ce secteur par les differentes missions qui
nous ont precede, il est evident que seule une etude
approfondie des vestiges mis au jour pourra confirmer -ou
infirmer- nos hypotheses.

Le niveau romain (A)
Nous avons pu attribuer ace niveau un long mur a

pilastres, une canalisation d'evacuation d'eau, ainsi qu'un
ensemble de murs et un depotoir appartenant aune maison.

Le grand murs apilastres exterieurs devait appartenir a
un batiment public dont la fonction n'a pu etre determinee,
Les murs de briques crues aujourd'hui disparus delimitaient
une cour interieure aciel ouvert.

Cet edifice etait borde au nord par un espace vide (rue
large? place de petites dimensions ?) au-dessous duquel
court une canalisation briquetee. Celle-ci avait pour foncuon
de permettre I' evacuation des eaux usees des thermes de
l'Ilot C3 situes en contrebas du palais du Stratege.

Les murs au nord de cet espace ouvert devaient

NOTE DE LA REDACTION

Catherine Abadie, specialiste de ceramique romaine, a
examine le materiel quifaisait partie du remplissage de l'un des
murs de la maison fouillee en vue de la construction du tessonnier.

appartenir a une maison particuliere, La decouverte d'un
depotoir circulaire semble confirmer cette interpretation. Par
contre, il nous est aI'heure actuelle impossible d' en connaitre
Ie plan exact. En effet, quelques murs et certains vestiges
(au tel et vases brises) datent peut-etre de la phase
d'occupation suivante.

Quoiqu'il en soit, il parait certain que les structures de
ce niveau romain ont ete detruites par Ie feu (nombreux
charbons, briques cuites, etc.) et Ie fer (pointe d'arme dejet,
elements de cuirasse). lin' est pas interdit de penser que la
ruine de ces batiments est due ala prise de Doura-Europos
en 256 de n. e. par les troupes sassanides de Chapour Ier .

La derniere occupation (B)
Le caractere religieux, et meme funeraire, des vestiges

en place (deux tombes reutilisant des fours domestiques 
tannours - abandonnes, et une plateforme d'exposition) ne

fait aucun doute.
Seule une etude soigneuse et approfondie des deux

sepultures (dont un cenotaphe) pourra nous dire si nous
sommes en presence de pratiques zoroastriennes (traces de
decharnement sur les ossements de l'une des tombes). Si
cela etait Ie cas, cette petite necropole installee en pleine
ville 38 devait etre liee ala plateforme de pierres appareillees
qui servait pour l' exposition des cadavres. Nous serionsdone
tout naturellement conduits a attribuer cette installation it
des occupants iraniens (sassanides ?) derneures sur place
apres la deportation de I' ensemble de la population de
la ville.

C. Saliou ayant conclu a un abandon sans action
violente de la maison situee al'emplacement du tessonnier,
il nous parait logique de penser que cette maison date de
cette derniere phase - ou tout au moins qu' elle a continue it
etre utilisee au cours de cette periode. II semble toutefois
que la reoccupation de la maison nord, posterieure ala prise
de la ville, et l'utilisation de fours domestiques abandonnes
en guise de tombes, se soient deroulees apres un certain laps
de temps, ainsi qu' en ternoignent les deux couches
d'accumulation reperees au fond des tannours.

Quoiqu'il en soit, cette necropole semble confirmer
l'hypothese selon laquelle la ville aurait continue aetre
occupee apres 256. Peut-etre avons-nous la la preuve qui
manquait jusqu'alors pour pouvoir attribuer aux Sassanides
la fameuse peinture et un certain nombre d'autres vestiges
visiblement posterieurs a l'abandon de la ville consecutif
au siege de 256.

Il apparait que celui-ci contenait une anse de jarre datable de la
premiere periode islamique.

L'examen des fragments humains de la tombe nO2 indique
que le defunt etait un homme d 'une vingtaine d' annees, au squelette
massif.

P.L.

38 - L'etat extremernent fragile de la falaise au bord de laquelle se trouvent disparition d' autres sepultures dont il ne reste aujourd'hui aucune trace.
les deux tombes laisse a penser que Ie recul de celle-ci a entraine la



7. EXCAVATIONS IN THE TEMPLE
OF ZEUS MEGISTOS
AT DURA-EUROPOS,.1992
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Le travail sur Ie temple de Zeus Megistos a ete mene en fonction de
deux objectifs principaux :

I) retrouver les elements utilises par Franck Brown, apartir des fouilles
de la mission de Yale (1936-1937), dans sa restitution du plan de la premiere
phase du temple;

2) redegager les pieces situees Ie long du cote ouest du temple pour
verifier les donnees anciennes et completer la documentation laissee par la
mission de Yale.

La comparaison entre les restes des fondations et Ie plan des vestiges
les plus anciens figurant dans les archives de Yale revele quelques erreurs
qui compromettent la fiabilite de la restitution de Brown. Le degagernent
des pieces situees Ie long du cote ouest a montre de serieuses deteriorations
des vestiges en place depuis les fouilles de Yale mais a permis d'etablir la
chronologie relative des sanctuaires, de la cour de I' autel et de la colonnade
de cette partie du temple.
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Fig. 1 -Actual state plan, drawn by F.E. Brown and A. H. Detweiler:
Courtesy Yale University Art Gallery, Dura-Europos
Collection.

'.1

l[jt0 j~i:
*-Professor of Art History, Universite de Los Angeles.

Excavations and study of the temple of Zeus Megistos
atDura-Europos were undertaken in 1992 under the auspices
of the ~FSDE in the hope of resolving some of the many
problems posed by the very incomplete records of the 1937
excavations directed by Frank Brown. In this work I utilized
the following documents from the Yale archives: an actual
state plan by Brown and A. Henry Detweiler (fig. 1) ; a
drawing labelled «plan of the earliest remains» ; annotated
plans of the five phases into which Brown divided the
building; Brown's manuscript on the first period of the
temple; the few field notes and drawings that remain; an
extensive set of excavation photographs made in 1937 I .

The first step was the correlation of the plans and
photographs from the Yale archives with the existing
remains, a task complicated both by the poor state of the

I - I wish to thank Susan Matheson, curator of the Dura-Europos collection
in the Yale University Art Gallery, for permission to use the records in the
Yale archives, to publish the drawings and photographs, and for her help
during my many research trips to New Haven. For the loss of the field
records from the second half of the ninth and all of the tenth season see
S. MATHESON, «The Last Season at Dura-Europos,» Eius Virtutis Studiosi :
Classical and Postclassical Studies in Memory ofFrank Brown, Studies in
the History of Art 43, 1993, p. 207, p. 212. See also id., «The tenth Season
at Dura-Europos, 1936-1937», DEE III, p. 121-140.
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ruins (fig. 2) and by the sketchy labelling of the photographs.

It was not always clear, for example, at what stage of the

excavation a photograph had been taken. In photographs

Fig. 2. View ofportico in room 5 before start ofwork in 1992.

future study. Vassif Gaibov was in charge of excavations in

the southern and western parts of the building, and Gennadi

Kochelenko also participated. Important goals of the 1992

season were to reveal the elements used by Brown in his

plan and reconstruction of the earliest phase (fig. 5) and to

study the major changes made in and around the principal

naos-pronaos in the fifth and final phase identified by him;

the preliminary results of these investigations are reported

in Mesopotamia 2.

Periods I, 2, and 5 are the most clearly defined in

Brown's notes. Work in 1992 went some way toward

clarifying the elements used in his reconstruction of the

second phase of the temple and of understanding the changes
made in his periods 3-5 3• According to Brown, the first

temple was destroyed completely and replaced by one of a

very different type : a rectangular court lined with rooms
on the south and north sides and with a free standing pronaos

naos unit 11-16 near the west wall.

taken at the end of work, what
initially appeared to be a base,
pedestal, or step often proved
instead to be a section ofthe floor
of the latest phase left as
documentation, as in this 1937
photograph, a panoramic view
across the east side of the temple
from the south (fig.3). What looks
like a step in front of the
long threshold of room 21 in the
left foreground must be part of
the floor. Analogous problems
were encountered in the
excavations; it was not always
easy, for example, to find the
limits of the Yale soundings or to
determine what was an ancient
cutting, what a sounding. This
problem will be illustrated later '..';{,.ft!.:"tI'~' _ ..........
in my discussion of the work Fig. 3 - Eastern part oftemple. with rooms 21 and court 13 inforeground, state in 1937.Courtesy
in room 17. Yale University Art Gallery, Dura-Europos Collection.

Excavation in 1992 consisted primarily of clearing He states that the building was constructed over the
debris and cleaning the building to the state in which it had ruined walls of the first temple, using the exterior walls for

been left in 1937. Work was concentrated in the parts of the footings along the north side and as far as possible also on
block that had belonged to the temple: courts 13 and 13', the east and west sides. I have not yet investigated the north

forecourt-pronaos-naos 19-11-16, and the rooms along the exterior wall carefully, but was able to check Brown's
west side (2,12-14, I, 17, IS) (fig. 1,4). The houses that statementaboutthereuse ofthe west wall of the first building

occupied the southeastern part of the block are reserved for as foundations for that of the second. The lower part of a

2 - S. B. DOWNEY, «New Soundings in the Temple of Zeus Megistos at
Dura-Europos,» Mesopotamia 29,1994. p. 28-32.

3 - For a preliminary discussion of the temple, see S, B. DOWNEY, MRA.
p. 79-88, p. 92-96.
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Fig. 4 - Actual state plan. Redrawn by T. Seymour after plan by F E. Brown and A. H. Detweiler.
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Fig. 5 - Actual state plan with foundation walls of period 1
highlighted. Drawn by T. Seymour.

wall of gypsum rubble overlies the cut gypsum blocks of
the west wall of the first temple, serving as the east side of
the later rooms 15 and 17 (fig. 1, 6, 7). It must have been

razed at some point. It is not clear how far to the south this

Fig. 6. Room 15 to north, state in 1937. Gypsum blocks of
period 1 wall overlaid by foundations ofperiod 2
wall visible at right side. Courtesy Yale University
Art Gallery, Dura-Europos Collection.

Fig. 7 - Panorama of southwestern side of temple in 1937, with
gypsum wall of period 2 visible at rear. Courtesy Yale
University Art Gallery, Dura-Europos Collection.

wall of gypsum rubble continued. On the actual state plan
drawn by Brown and Detweiler, a continuous line of

foundations is shown as far as the south border of the block,
ending at the remains ofthe period 1 bi-columnar monument,

with a slight jog more or less on the line of the door to the
later triclinium I, and a 1937 photograph also appears to
show a continuous wall, perhaps with a change of materials

at this same point (fig. 1, 7). This gypsum and rubble wall
now either breaks off or is worn away in front of triclinium I
(fig. 8, 15, 18). Brown's plan of period 2 (fig. 9, 10) shows

only the portion of the west wall extending from the area in
front oftriclinium 1 through room 15 as actually preserved.

A major change in the second phase was the extension
of the court to the south of the area of the period I building
by the construction of two large rooms (21, 8) and two

narrower ones (20, 19). The south wall of these rooms is
preserved with some breaks, due to later changes, and a small

fragment of this wall intersects the north-south wall of
gypsum rubble discussed above in the area in front of

triclinium I (fig.7). This wall serves as the southern terminus
of the precinct in Brown's reconstruction. The apparent
extension of the western wall of the court further to the south,

seen in the 1937 photograph, raises some questions about

this reconstruction. Perhaps excavations along the face of

the foundation wall will clarify the situation.
It is clear that in Mesopotamian Religious Architecture

I misinterpreted Brown's plan of room 21, which was
exceptionally faint and difficult to read 4 (fig.9).The entrance

to room 21 from court 13 consisted of a wide opening,

4 - lowe many of the following observations to stimulating discussions
with Roberta Venco during a visit to Dura in 1992.
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Fig. 9 - Period 2, plan as published in Mesopotamian Religious
Architecture. Redrawn by T Seymour after plan by
F.E. Brown

probably arched, flanked by a pier and a narrow door on
either side (fig. 10) ; the plan in Mesopotamian Religious
Architecture reverses the solids and voids. Brown also
restored a transverse east-west arch in the center of room 21
(indicated on his plan in dotted lines). The north-south
crosswallsforming the divisions between the file of rooms
on the south side of the court have been partially preserved
through the later changes in this area (fig. 1,4). Other aspects
of his reconstruction of this area cannot necessarily be
verified given the current state of the remains. For example,
he gives a number of levels (some apparently in terms of
meters above sea level, others in relation to other features
in the building). Rarely does he cite a precise point at which

Fig. 10 - Period 2, revised plan. Drawn by L. Bernini

the level was taken, however, and in some cases the feature
used has been worn away. Nonetheless, I will try in 1994to
verify as many of these levels as possible. Brown also notes
the existence of a number of rammed earth floors in
room 21 ; these were of course removed in the excavations.
I was unable to identify the blocks of the small altar drawn
on his plan in front of the pronaos-naos 11-16.

In his notes Brown expressed some doubts about the
form of his room 8, to the west of corridor 20. In later phases
of the temple, this area seems to have been an open space,
but the appearance of openness may simply be due to
thorough clearing in the course of the Yale excavations. If
room 8 did indeed become an open court in the later phases
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Fig. Jl - Western end of naos 16. with added pier , at end of
excavati ons in 1992.

Surface 287.J
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A hard-packed mass of red earth and stone s that runs along

the north wall of the pronaos and naos , extending to the

north for approximately 0,50 m, was cut down to allow the

block protruding from under the naos wall to be put in place.

Thi s hard-packed surface may be one of the pavements of

rammed earth in court 13' mentioned in Brown 's notes.These
pav ements have otherwise largely disappeared, but their

levels may be recorded by the bottom lines of three
succe ssive coats of plaster on the north wall of the pronaos

naos (fig. 12, 13). The first of these, at 0, 16m above bedrock,

was laid in connection with the hard-packed surface

mentioned above. The second, at 0,49 m above bedrock,

coincides with a small piece of a tamped earth floor

remaining above the gypsum wall of period I at the northeast
corner of the pronaos (at left in fig. 13). The third, at ca.

0,65 m above bedrock, coincides with a row of gypsum

stones and plaster visible in the east face of the pier added
to the northwest corner of naos 16 (fig. 11). A pier was also

added to the west wall of the nao s near its south end,
presum ably as a brace .

Fig. 13 - North wall ofpronaos-naos Jl-16 at end ofexcavations
in 1992.

Seco nd coa t of wall plaster

~-----::::----
Wall
I2J

of the temple. doubts can be raised about the placement of

the reliefs of Heracles attributed by Brown to the springing
of the arched entrance to this room 5. It is not clear that

enough evidence remains to resolve these questions .

According to Brown. the principal pronao s-naos unit

11-16 was constructed in period 2 with its east facade
following the line of the eastern wall of the three naoi of the

period I temple. and this remained the principal sanctuary

unit throughout the life of the temple . The eastern wall of
the pronaos is indeed built over an earlier wall in cut gypsum

blocks. and other blocks of the period I naoi are visible in
the pronao s-naos, as detailed in my article in Mesopotamia.

The situation at the northwestern corner of the naos is
somewhat confusing. A reused gypsum block, probably a
door lintel, protruding from the foundations, was used to

level them. It also serves as part of the foundations for a
pier that does not bond with the naos wall and therefore was
added later. presumably to strengthen the corner (fig. 11).

--==:1_-===-__ 1 m

Fig. 12 - Lowe: part ofnorth wall ofpronaos-naos 11-16. section after excava tions in 1992. Drawn by T. Seymour af ter
drawin g by author.

5 -~ . B. DOWNEY. The Excavations at Dura-Europos, Fill. Rep. III, part 1,
fascicle 1 : The Heracles Sculpture. New Haven, 1969, p. 29-30, p. 32-60,

n? 3 1,37 ; S. B. DOWNEY, MRA . p. 95.
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Fig. N - Court 17 and triclinium 1 to south in 1937. Courtesy Yale University Art Gallery,
Dura-Europos Collection.

in the southwest comer identified
by Brown as a hearth also
remains. The original altar was
apparently flanked by columns
that were razed when the period
4 floor was laid. The stubs of
these column bases, drawn on the
plan by Brown and Detweiler, are
still clearly visible. Another
rectangular feature, also
obliterated by the later
pavements, is not mentioned in
Brown's notes (fig. 15, 16,20).

More puzzling are a series of
cuttings in the plaster floor,
clearly revealed by cleaning in
1992 and also visible in the 1937
photographs (fig. 14,15). The
actual state plan drawn by Brown
and Detweiler shows four closely
grouped rectangles in the
southeastern part of room 17 and

The major change to the temple in period 3 was the
construction of court 17 to house an altar (fig. 1, 4, 14, 15),

an addition that created a second center of worship. The
altar, a rectangle with a protruding tongue, has a form
frequently used in the temples at Dura, for example, the
temples of Bel and Aphlad and the Necropolis temple 6.

Brown's notes state that in period 3 the room had a paving
of rammed earth, visible at the time of excavation only in
the space between the small original altar and the larger one
builtaround it in period 4. Again according to Brown's notes,
the room was given a plaster floor in period 4 and a second
floor in period 5. The two plaster floors and the successive
states of the altar can still be clearly seen, as can a second
coat of plaster given to the enlarged altar (fig. 15). A feature

Fig. 15 - Court 17 to south at end of work in 1992.

Fig. 16 - Plan ofcourt 17 at end ofwork in 1992. Drawn
by L. Bernini after plan by P.Allart and E. Sibue.

two in the northeastern section (fig. 1), but these do not
correspond to the cuttings revealed by the 1992 cleaning.
The situation is further complicated by the presence of a
large number of neat rectangular soundings made by Yale
in order to study the sequence of floors in this area. I believe,
however, that I have been able to distinguish the ancient
cuttings from the Yale soundings (fig. 17).The lack of field

6 - S. B. DOWNEY. MRA. p. 96-97. p. 106-07. p. 110. fig. 43. ~7-48.



II-l Susan DOWN EY

records has deprived us of any information about what was

found in the ancient cuttings, in turn making it difficult to

determine their function. Were they designed to hold

furniture , base s for statues, or small altars? Were the y

perhap s planting pits? We cannot say.

Fig. 17. Triclinium I to west at end of work ill 1992.

Tricl inium 1 was probably constructed at the same time
as the plaster floor of court 17 (Brown's period 4), since its
threshold is at the same level as that floor (fig. 14, 15).
V. Gaibov's work showed that this room went through a
number of phases in which the floor level was successively
raised (fig. 17). The lowest is visible only as plaster poured
over virgin rock and may in fact be simply a levelling course .
Ca. 0,29 m above virgin rock clear traces of a plaster floor
remain in the sections around the edges of the wall s left by
the original excavations ; this might be the bench of the first
period . Above this layer of plaster is an irregular dense level
of compacted earth and plaster, very gray with traces of
burning . This surface may not represent a floor, since its
level above the second layer of plaster varies considerably,

from 0.08-0,12-0,16 m. After a fire that left abundant traces,
the floor level of at least the edges of the room , where the
benche s were, was raised considerably, to the level of the
final floors in rooms 12 and 14 to the south (fig. 15,17). This
last floor was apparently founded on layers of ashes and
tile, of rather shoddy construction. It is not clear how the

room would have funct ioned in th is pha se , since the
threshold remained at the origin al level.

The fire so abundantly represented in the ashy fill in
room 1 may have been caused by the earthquake of A.D .
160. That this earthquake damaged the temple considerabl y,
necessitating a reconstruction, is suggested by an inscription

of A.D. 169 record ing the addition of a stoa and other
element s found in the street to the south of the temple 7.

The reconstruction represents Brown's period 5, the last in

7 - C. B. WELLES, in R. N. FRYE, J. F. GI LLI AM, and C. B. W ELLES,

«Insc riptions from Dura-Europos», yeS 14, 1955 , p. 138-42, n° 6 ;
S. B. DOWNEY. MRA.p. 95-96.

the life of the temple. It resulted in a further extension of

the temple to the south. The entrance portico 5, with its

colonnade, is probably the stoa of the inscription (fig.1,4).

The secondary sanctuary unit rooms 12-14 was added at

this time, and Brown also attributes room IS, identified asa

secondary naos , to this phase.

Rooms 12 and 14 were clearly constructed as a unit, as

the alignment of their well preserved cult installations
shows 8. The se rooms were laid on deep foundations at a

level approximately one meter above bedrock (fig. 14,15.
where the east threshold of room 12 can be seen in the

background). Probably at this time also the level of the

benches around triclinium I was raised to coincide with the

level of the floor of room 14. It is logical to suggest that the
subsidiary rooms 2 and 7 were constructed together with

rooms 12 and 14, but the evidence is somewhat

contradictory. While only one floor level is visible in rooms
12 and 14, and this overlay the same kind of loose

foundations as the final level of tricl inium I, traces of at
least two floor levels are visible in room 2, suggesting two

period s of use . The first floor is represented by a line of
plaster ca. 0,06 m above bedrock (fig. 18). A return of plaster

above a layer of packed earth with some ashes, ca. 0,16 m

~
.;:.. r. .

Fig. 18 - View ac ross west side of temple to north at end of
exca vations in 1992, with room 2 inforeground.

above bedrock and visible on the north and east walls may
be the rema ins of a second floor. Finally, the threshold of a

door in the north wall of room 2 leading to room 14 lies at

0,96 m above bedrock. Bro wn interpreted room 2 as a
treasury on the basis of the finding there of a piece of jewelry.

The west wall of the rooms in this southern part of the temple,
from triclinium I through room 2, was of very shoddy

construction; it was in fact difficult to find the remains of

the rear wall of room 2, and its inner face could not be
identified.

8 - On these installations, see S. B. D OWNEY, Mesopotamia, 1994, p. 28,
fig. 5-11.
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Fig. 19 - Trench behind (to west) ofroom 2, view toward south, at
end ofexcavations in 1992.

Vassif Gaibov opened a trench one meter wide behind
room 2. Toward the southern end of this trench he found

remains of a plaster floor poured on bedrock, at the level of
the first floor of room 2 (fig. 19). At the northern end of the

trench , the floor was destroyed, and a pit extending beyond

the limit s of the trench to the west and filled with broken
stones and plaster was found .

Room 15 lies to the north of court 17 and wes t of the

prin cipal pronaos-naos 11-16 (fig. 1,4). The wall separating

it from room 17 seems to overl ie the earlier pavements of

court 17, supporting Brown 's attribution of the room to the

fifth period of the temple. Thi s east-we st wall apparently

end s in a pier the line of which coin cide s roughly with the

rect angular section of the enlarged altar in court 17, and to

the east of this pier are a threshold and two steps leading

down int o room 15 (fig. 20). A row of gypsum blocks

remaining from the west wall of the period I temple and

overl aid by the gypsum and rubble found ations of the period

2 buildin g run s along the east side of the room (fig. 6, 21).

The gypsum blocks appear to have formed a bench, the line

of which is co ntinued by another block in the southeast
corner of the room (fig. 20). Th e rear (north) wall was

constructed of gypsum rubble as part of a system with a

pier restin g on the foundations of the per iod 2 building
(fig. 6, 21 ; see also fig. 18). Thi s pier at the north east corner

of room 15 matches that added to the north west corner of
naos 16 (fig. I, 4). A wall of mudb rick blocks the north end

of the passage between room 15 and naos 16 (fig. 6, 21). It

would see m logical to attribute this blocking wall to a still
late r ph ase in the life of the

build ing, but it is possible that it
just sligh t ly postdate s the

con struction of the north wall of

room 15. B rown probably
interpreted the mudbrick as a

continuati on of the gypsum

rubble wall, since it is drawn as a

continuous line in the schematic

plan of periods 3-5 9. If that were

the case, the west wall of naos 16

could have served as the east wall

of room 15.
A high base or pedestal was

constructed against the north wall

of roo m 15 after that wall had

be en plastered . The room was

ident ified as a sanctuary because

of this feature and because a large

Fig. 20 - Southern part of room 15 in 1937. Courtesy Yale University Ar t Galle ry,
Dura-Eu ropos Collection.

9 - S. B. DOWNEY , MRA. p. 94, fig. '+2.
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Fig. 2/ - Room /5 to north at end ofexc avations in 1992.

sculptured head of a god was found there 10 ; it was assumed

that the statue of which this head formed a part stood on the

base . An inscription, probably dedicated to an emperor, was

also found in the room 11. The pedestal, however, does not

have a flat upper surface as one would expect for a statue

base or altar; rather the upper surface is partly hollowed

out. Furthermore, a lifesized statue would be uncomfortably
large to be set on such a base.

Other changes in the fifth period of the temple - the

construction of a forecourt 19 in front of pronaos 11(fig. 1, 4)

and the remo val from the area of the temple of courts 13

and 13' - have been discussed in my article in Mesopotamia.
Brown also argued that room 21 and its dependencies went

out of use in this last phase . The arch ed entrance to room 2 1

was blocked with a mudbrick wall (fig. 3,8). If this analy sis

is correct , in its last phase the templ e would have formed a

rough rectangle along the southern and western sides of

block C4, with the entrance on the south into portico 5
(fig. 1,4, 7). The eastern limit of the area of the temple in

front of rooms 2-7, 12-14, 1, and 17 is not clear. Later

accretions, for example the closure of portico 5 with an

east-west wall (fig. 2, 8) and possibly the addition of the

mudbrick wall blockin g the passage between room 15 and

naos 16 (fig. 6, 21) changed the area still further. Probably

these last alterations mark the end of the life of the building
as a temple .

10- S. B. DoWNEY.The Stone and Plaster Sculpture : Excavations at Dura 
Europos (Mo/lumenta Archaeologica, vol. 5), Los Angeles, 1977, p. 66-67,
p. 208-10, n° 50 : S. B. DOWNEY. MRA. p. 95.
II - C. B. WELLES. in R. N. FRYE. J. F. GILLIAM. H. INGHOLT. and C. B.
WELLES, «Inscriptions from Dura-Europos», yeS 14, 1955, p. 142-43, n? 7 ;
S. B. DOWNEY. MRA. p. 95.

Fig. 22 - Rectangular features (altars ?) across street to east of temple.

A feature not noted by Brown nor seen in any of the

1937 photographs is clearly visible across the ancient street

to the east of the temple, more or less on the line of the

entr ance to court 13. Two rectangles made of gypsum and

pla ster rubble, now with hollow centers (fig. 22), could

possibly be the remains of large altars like that in room 17

of the temple of Zeus Megistos, and in the courts of other

temples in the cit y 12. Their alignment suggests that they

may have been centers of wor ship in front of the temple but

conn ected with it. I expect to dig a trench extending from

the east wall of the temple acros s the street in the hopes of

ascertaining a possible relationship betw een these features

and the temple.

Work in 1992 clarified man y of the problem s in the

history of the temple of Zeus Megistos, particularly the first

and fifth periods of the building. The complex history of

the west and south sides of the block, particularly Brown's

periods 3 and 4, needs much furth er work. A combination

of the inadequacy of the records, apparent inaccuracies in

some of the existing plans 13, the thorough character of the

Yale excavations, and the poor state of the remains makes it

unlikely that all of the outstanding problems can be solved.

Nonetheless, I am confident that this new work will result

in a cle ar er understanding of the development of this

imp ortant temple.

12 - E. g., the necropolis temple and the temples of Bel and Aphlad;
S. B. DOWNEY, MRA, p. 96-97, p. 106-07, p. 110, fig. 43, 47, 48.
13 - For example, one horizontal course of wall A is omitted in theactual
state plan (fig. I ), and Brown's measurement of the width of the wall is
therefore inaccurate. See S. B. DOWNEY, «New Soundings in theTemple of
Zeus Megistos at Dura-Europos», Mesopotami a, 1994, p. 29, fig. 16,30.



8. LES SALLES W9 ET WIO DU TEMPLE
D' AZZANATHKONA ADOURA-EUROPOS
DEVELOPPEMENT HISTORIQUE ET TOPOGRAPHIE
FAMILlALE D' UNE "SALLE AUX GRADINS"

Pascal ARNAUD *

In the Azzanathk6na temple, the so-called «salle aux gradins
gradually reached its final aspect. Steps were at first casual and have been
erected little by little around a twofold cultual complex (shrine/altar, and
platform, probably linked with ritual symposia). Both the plan of dated
steps and new archaeological evidence show that the steps were built in
four main periods eastwards and upwards from the two main basical cultual
complexes, until the whole room was filled with steps, in A. D. 107. Here
took place female members of a very small number offamilies, that used to
gather inside the sanctuary. Thus epigraphical evidence and topographical
disposition of individuals allow some reexamination of the genealogical
stemmata of some graeco-parthian officials' families from Dura.

Parmi les nombreux noyaux et chapelles autonomes que
comporte Ie temple d' Azzanathkona, un ensemble se signale
particulierement : celui qui inscrit dans un plan grossierement
carre deux salles (W9 et WlO du plan de Yale), dont l'une
(W9) a pour caracteristique d'etre une "salle aux gradins"
comparable acelles que l'on connait par ailleurs en assez
grand nombre a Doura, a ceci pres que, comme dans les
temples d' Artemis et d' Atargatis, les gradins sont inscrits.
Quoique les salles agradins soient un trait caracteristique
de la majorite des sanctuaires dates entre Ie debut du premier
siecle et Ie milieu du second siecle de n. e. aDoura 1, une
constante de ces salles aux gradins est que les sanctuaires
qui nous ont livre des banes inscrits sont tous consacres a
des divinites feminines, et ont ete l'objet d'un culte feminin.
Aucun sanctuaire dedie aune divinite male ne nous a livre
de banes inscrits. Dans les trois sanctuaires d' Artemis,
d'Atargatis et d' Azzanathkona, les inscriptions adoptent un
formulaire assez stereotype. Elles nous donnent
generalernent la date, Ie nom de la ou des occupantes, celui
de l'epoux et la genealogie des epoux sur une ou deux
generations, et ternoignent d'une double coherence,
chronologique et prosopographique. Elles mettent en

Nota - Abreviations couramment utilisees :
J. = 1. JOHNSON, Dura Studies, Philadelphie, 1932, p. 17-34 et pl. II.
D. P. = C. B. WELLES, R. O. FINK, J. F. GILLIAM, «Excavations at Dura

Europos», Fin. Rep., Y, I : «The Parchments and Papyri». New Haven,

Yale, 1959.
Les lettres D et H precedant un chiffre constituent des references
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evidence des phases d'activite similaires, avec des signes
de developpernent des les premieres annees de I'ere
chretienne, et des periodes de fievre edilitaire particuliere
dans les annees 35-40, 61-67, et 102-107. Ces donnees
permettent de se faire une certaine idee de I'evolution des
sanctuaires. Elles ont permis aS. Downey, dans une etude
recente, de mettre en evidence l'existence d'une evolution
commune des salles aux gradins.

L'utilisation de ces donnees epigraphiques sarrete
ordinairement aces considerations chronologiques brutes.
Les potentialites qu'offrent ces inscriptions vont pourtant
plus loin. La disposition relative de gradins dates au sein
d'une meme salle presente en effet un interet considerable
pour retracer I'evolution interieure de rune de ces salles
aux gradins et analyser le processus constitutif de ces
monuments si caracteristiques de I' architecture de
Doura-Europos a l'epoque parthe. Cette analyse nous est
refusee lorsque l'amenagement interieur des salles aux
gradins a ete bouleverse et que les sieges inscrits
n' apparaissent plus qu' en remploi, elle est en revanche
possible lorsque, comme c ' est Ie cas dans Ie temple
d' Azzanathkona, les gradins sont encore en place.

d'inscriptions ernpruntees sans modification aux premiers rapports
preliminaires de l'Universite de Yale

* - Professeur d'histoire ancienne, Universite de Nice.

- S. DOWNEY, MRA, p. 88-89.
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Les inscriptions qu'ils portent constituent d'autre part

une veritable mine dinforrnation en matiere de genealogie.

Aussi bien Cumont qu'Hopkins ne s'y sont pas trornpes,

qui ont trouve la Ie moyen de reconstituer I' arbre

genealogique de plusieurs families. Depuis la publication

par Hopkins du temple d' Azzanathkona dans Ie cinquierne

rapport preliminaire, de nouvelles inscriptions ont permis

d'affiner notre connaissance des families de Doura-Europos.

C'est precisement dans Ie cadre d'une enquete plus generale

sur les familles de Doura-Europos, les structures de parente

et les strategies familiales dans cette cite que s'est inscrite

l'operation conduite au mois d'avril 1993 sur la salle aux

gradins du temple d' Azzanatkona. L' enquete epigraphique

faisait en effet apparaitre la presence dans la salle aux gradins
d'un important noyau certainement issu d'une merne famille,

a laquelle on etait en droit de rattacher avec quelque

vraisemblance plusieurs autres personnages presents dans

le sanctuaire. Les informations livrees par Hopkins laissaient

a penser que les familles avaient ten dance a se regrouper

dans l'espace du sanctuaire. II paraissait particulierernent

interessant de se representer cette famille dans I' espace et

dans Ie temps a l'interieur du sanctuaire et de combiner Ie

plan des blocs dates et les reseaux familiaux. Ainsi pourrait
on mieux comprendre l'histoire et la signification de cette

salle aux gradins en analysant Ie processus de colonisation
de la salle W9 par des sieges inscrits.

Malheureusement, Ie cinquierne rapport preliminaire,

sous la plume de Hopkins, etait extrernernent succinct.

L'essentiel du compte-rendu portait sur Ie texte des

inscriptions et sur le relief cultuel qui surmontait un pyree,

a cote du piedroit nord de la porte d'acces a la salle WlO.

Aucun plan particulier des salles W9 et IOn' etait joint a ce

rapport, hormis Ie plan general du sanctuaire, et il fallut
attendre un article de S. Downey 2 pour voir la publication

d'un plan utilisable de cet ensemble monumental. Merne

combine avec les informations de Hopkins, il ne permettait

malheureusement pas de replacer clairement les blocs dans
l ' espace. fut-ce pour Ie cote nord, Ie seul dont des
photographies avaient ete publiees.

Les gradins sud et la salle WlO etaient pratiquement
inconnus jusqu' a la publication du plan auquel nous venons

de faire allusion. Or, a defaut de permettre une localisation

claire des sieges inscrits, ce plan faisait apparaitre des
alignements suspects, et de veritables "coups de sabre", qui

posaient Ie problerne de I'evolution du complexe non

seulernent en termes d' amenagernents interieurs, mais en

termes de superstructures: son perimetre avait-il ete elargi ?
Les deux enquetes, de topographie familiale et de

chronologie du sanctuaire, se rejoignaient done pour imposer

.2 - S. DOWNEY, "Regional variation in Parthian Religious Architecture"
Mrvopotamia. 22. 1987. p. 41, fig. J. '

une etude in situ dont on etait en droit d'attendre, au-dela
des questions initialement posees une reponsequant au mode

de fonctionnement du complexe.

Une fouille a proprement parler etait exclue, car elle

aurait impose Ie demontage au moins partiel du complexe,

et parce qu'elle ne s'integrait pas stricto sensu dans une

problematique qui pouvait largement se satisfaire d'un

inventaire detaille de I' existant. Les travaux ont done consiste
en un nettoyage meticuleux des structures deja fouilleespar

lUniversite de Yale a linterieur du cornplexe, et, a
I' exterieur, sur Ie cote est, au sud de la porte sur une largeur

de I m, ainsi que sur Ie cote sud. Une attention particuliere
a ete accordee a la zone situee entre la salle W9 et la niche

de la salle WlO (fig. 1), ou subsistaient quelques embryons

de couches en place, et ou apparaissaient plusieurs niveaux

de structures, et au secteur compris entre Ie mur sud et les

derniers gradins conserves de la volee meridionale, encore

vierge de toute fouille. Pour limitee que filt cette enquete,

elle s'est averee fertile en enseignements.

ETAT DES LIEUX ET DECOUVERTES NOUVELLES

RAPPEL DES DONNEES ANCIENNES ET DEGRADATIONS

DU COMPLEXE

On sait que l' etat de conservation du complexe est

determine par une ligne est-ouest qui Ie divise en deux parties

sensiblement egales : la partie nord etait exceptionnellement

preservee au moment de sa fouille par l'Universite de Yale

du fait de la presence du glacis defensif. La partie sud etait
en revanche, des cette epoque, infiniment plus ruinee.Les

fouilles anciennes ont atteint, et souvent entarne,

Ie substratum partout ou elles ne butaient pas sur une

structure construite.

Depuis les fouilles de l'Universite de Yale, Ie monument

s' est considerablernent degrade. Le relief cultuel, Ie bloc de

l'autel-pyree et l'autel circulaire qui flanquaient au nord la

porte de communication des salles W9 et 10 ont ete retires

peu apres leur degagement et ont cede la place a un trou

beant (fig. 2 et 15).

Le dallage, de djousse 3 ou de gypse, a considerablement

souffert la ou il n'a pas ete recouvert par la fonte des murs

de terre, qui atteint parfois des proportions importantes. II

ne reste a peu pres plus rien des montants de la porte de

communication entre les salles W9 et 10, et peu avant notre

arrivee, un orage a fait s'effondrer Ie chapiteau de gypse du

piedroit interieur nord de la porte orientale de la salle WIO.

Les gradins ont eux aussi subi des degradations tres

importantes, qui sont encore fonction de la fonte des murs

perimetraux : Ie cote nord a ainsi ete mieux protege que Ie

3 - Sur ce rnateriau, voir A. DANDRAU, «Gypse, platre et djousse»dans
ce volume.
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Fig. / - VlIe gene rate des salles W9 et WlO.
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Fig, 2 - Le d ite liard et Ie secteur de l 'aut el de la salle W9 lars de SO il degagetnent parl 'Uuivers ite de
Yale (d'apres Prel. Rep., V,pl . XX IV). Compare r (I\'ec {a fig , / 5 ci-de ssous.

cote sud. de merne qu e les gradins de s ran gees inferieures et

ceux qui sont situ es Ie long des murs perimetraux ont moin s

souffert que ce ux des ran ge es centrales et superieures. On

remarque les pro ce ssu s ordina ires de degradation du gy pse

qui constituait Ie suppo rt ordinaire des inscription s. ain si

515,514 ,

que du reveternent de djousse qui donnait un aspec t uniforrne

a la surface des ban es. Une simple co mpa raiso n entre les

planches XXIV et XXV (fig. 2 et 3) de la public ation orig inale
et letat actu el de la vo lee nord de gradins (fig. .t ) suffit ase

faire une idee des injures subies par Ie co mp lexe . Le texte
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Fig. 3 - VI/e partictle des gradins du dile nord de la salle W910rs de .1'0/1 degagement par lUuiversite de
Yule (tl' apres Prel. Rep. . \<pl. XX V)

Fig. .j - La volee nord de gradins.

des inscriptions n' est souvent plus lisible que de facon tres

fragmentaire (fig. 5). Sur Ie cote nord , assez d' inscript ions
demeurent identifiables pour perm ettre une localisation

precise de chacune des inscri ptions pub lie es da ns les
Preliminary Reports . Sur Ie cote sud, en revanche , les
degradations sont telles qu' une incertitude subsiste quant a
lemplacernc nt des inscriptions 5S l et 552 (fig. 6).

Dans ces conditions. aucune lecture nouvelle ri ' a pu etre
apportee aux inscriptions publiees par Hopkins. Toutes les
inscriptions encore lisibles ont confirrne les lectures faites

alors. Un bloc inscrit de 50 em de large. rnalheureu sement
totalement illisible. a ete trouve aterr e. hors contexte. Son

seul interet reside dans Ie fait que ses dimensions n'autorisent

Fig. 5 - L'inscrip tion n " 514. etat actuel . Coniparera la fig . 2.

pas a y reco nnaitr e I'un des blocs publi es par Hopkins : taus
les blocs de merne largeur an t en effe t pu etre identifies
ill situ .

L ES DECOU VERT ES

La salle WIG
Cette sa lle est, on le sait lobjet dinterpretat ions

dive rge nte s. Treize jarres y avaient ete deco uvertes it
I' occa sion des fouilles de Yale. On a pu verifier I' existence

des deux rneurtrier es menagees dans Ie rnur perimetral, au

nord et aI' ouest. Elles paraissent ava il' constitue les seuls

eclairages de cette salle en arriere de la niche-exe dre. On a

egalerne nt eu confirrnation de l' existe nce d' etageres dans
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Fig. 6 - Plan general des salles W9 et 10, avec le n'<desbanes inscrits et l' emplacement des coupes representees ci
dessous, fig. 10 et 13 (pour alleger le plan, les nr des inscriptions ont ite reduits aux dizaines. II convient de
faire preceder nos references du chiffre 5 pour retrouver les chiffres du Preliminary Report V).
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cette arriere-salle. L'examen de l'etroit passage qui met en

communication, au nord, cette arriere-salle et la zone situee
entre la niche et Ie seuil de communication entre les salles
WlO et W9, a fait apparaitre la correspondance entre une
feuillure verticale al'est (fig. 7) et une gache de fermeture a
l'ouest (fig. 8). Cet etroit passage etait done normalement
ferme par une cloison mobile, et, comme l'indique son
etroitesse, ne semble pas avoir normalement servi a la
circulation dans cette salle.

Les fouilles pratiquees sous la niche et sous Ie seuil de
communication entre les salles WI 0 et W9 n' ont pas perrnis,
compte tenu de leur extension tres limitee, de se faire une
idee claire de I'histoire du sanctuaire. Le mur de division de

la salle WlO (fig. 9) est visiblement fonde sur un mur
anterieur de gypse, complete, notamment sous la niche, par
des briques crues, qui se distinguent aisernent de la
construction banchee du sanctuaire proprement dit. Ce mur
ancien a ete maladroitement rernanie, et des blocs en ont ete
arraches pour servir de fondation ala niche, dont Ie cote sud
a ete simplement accole ace mur plus ancien (fig. 10). Ces
niveaux anciens pourraient etre lies aun atelier de verrier.
La fouille a en effet livre quantite de perles de verre, mais
aussi des baguettes de verre apparemment brutes, et surtout,
un gros nodule de colorant bleu.

Sous Ie seuil du demier etat, on a pu mettre en evidence
deux niveaux de murs (cf. fig.10et 11).Le plus ancien (MI)
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".
Fig. 7 - Salle 10 : [e uillure destinee (I rece voir

un panneau de[e nne ture S il l' Ie co te est
du passage Ie lon g du mur separant les
salles 9 et 10.

j '

c

Fig. 8 - Svs tenie de [e rmeture S il l' Ie co te oues t
du passage Ie lon g du mu r separant les
sall es 9 et 10.

est fonde arnerne Ie sol nature!. II es t, de ce fait, imp ossible

de Ie dater avec precision , II est reali se dans un appa rei l

original co mpose de blocs allonges d'un metre ou plu s pour

lOa 15 em d' epaisse ur. On ignore son extension au sud, ou

il na pas ete materiell ernent possible de Ie reconn aitre au

dela du piedroit meridi onal de la port e, en revanche, on a pu

verifie r quil sinterrompt a laplornb de lindentation du

mur sud. II pourrait sagir dun simple mur de fond ation du

..~ .

Fig. 9 - Mill' de division inte rne de la salle WI O et so niche (vue
pr ise de I'est).All premi er plan , Ie seuil de communication
entre les sa lles 9 et 10.

Fig. 10 - Co up e CoD des salles 9 et 10 (cffig. 6) .

seuil et des piedr oits, comme Ie suggere Ie fait que son arase

coinci de se ns ib le me nt avec celi e du mur reutil ise en

fondati on de I' e xedre. II es t e n tout cas ante rieur aux

struc tures qui Ie rec ouvrent.
Le mur suivant (M2) parait constituer un premi er etat

du seui!. Ace premier etat pourrait co rres pondre un premier

so l de djousse de I' ab side , dont qu elques mai gres restes

dem eurent identifiables dan s l' ab side un e diz ain e de
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Fig. 11 - Structures sous Ie seuil de communication entre les
salles 9 et 10.

centimetres sous le demier sol djousse. Le seuil et le sol
correspondantseraient fondes aun niveau equivalent al' arase
de Ml. Ce seuil (M2) parait enfin avoir ete rehausse aune
date relativement tardive pour donner naissance au seuil
actuellement visible. Cette transformation doit
vraisemblablement etre mise en relation avec la creation de
l'emmarchement qui, dans la salle W9, fut mis en place pour
donner acces ace seuil. Cette surelevation pourrait devoir
etre mise en relation avec la restructuration du secteur de
l'autel en 63-64 de n. e.

Dans ce demier etat, correspondant aun second sol de
djousse situe 11em au-dessus du precedent, l'acces ala salle
WIOetait ferme par une porte adouble battant qui s' ouvrait

vers l'interieur de la salle WIO.

La salle W9

Seuil ouest: du cote de la salle aux gradins, les montants de
cetteporte etaient plaques de bois: on a pu mettre en evidence
leur trace en negatif dans un massif de djousse et prelever,
au nord, comme au sud, du bois en decomposition. Le seuil
est precede a l'est d'un emmarchement marque qui est
certainement un ajout assez recent qui a occulte le bloc inscrit
515, malheureusement non date, mais posterieur au premier
etat de I' autel, comme on Ie verra bientot. La presence dans
cet emmarchement d'une brique cuite de 27 x 27 ern plaide
en faveur d'une datation au plus tot du milieu du premier
siecle de n. e. , et renforce l'idee d'une transformation
contemporaine de la restructuration du secteur de l'autel 4.

Pavement: Ie pavement de la salle est normalement compose
de dalles de gypse ou de djousse, le plus souvent tres

4 - La datation de ces briques cuites - ou plutot de ces carreaux de
cerarnique _est loin d'etre certaine. II est neanrnoins certain qu'elles ont
ete en usage des l'epoque parthe. On en connait en effet au moins deux
datees avec certitude: I'une mesurait 18 x 19 em, et est datee de 54 de n. e.
(D. 147 = Prel. Rep., III. p. 49), I'autre, qui mesure 24 x 24 cm est

Fig. 12 - Refection en briques du pavement dans I 'angle sud-est
de La salle 10, devant Ie bane 542.

degradees, au point de partir en poussiere, Cette degradation
fait apparaitre, notamment al'est, un dallage anterieur. Dans
l'angle sud-est, ce dallage a ete restaure aI'aide de briques
cuites de 27 x 27 em (fig. 12) identiques a celle que l'on
rencontrait dans l' emmarchement du seuil ouest, les deux
operations utilisant Ie meme materiau ayant toutes chances
d'etre contemporaines. De part et d'autre de la porte est, le
demier etat du dallage - incluant au nord ce dallage de
briques - porte nettement marquee en creux, une empreinte
circulaire de 19 em de diametre et profonde d' 1 em. Au
pied du bloc n° 514, c' est une empreinte rectangulaire tres
nette de 20 x 10 em et profonde de 2,5 ern qui apparait.
Leur fonction demeure incertaine.

Dans I'etat des connaissances, et sous reserve de legers
deplacernents des gradins inferieurs, possibles sous la
poussee des gradins superieurs, le bloc 513, date de 35/36
de n. e. repose sur le dernier etat du dallage, qui serait done
anterieur, II est en revanche indubitablement anterieur au
bane 543, date de 63, et posterieur au bane Ie plus ancien

(545), date de 12/13 de n. e.

Autel: les fouilles de Yale avaient mis en evidence, au
nord de la porte ouest I'un des poles cultuels du complexe.
Le dernier etat de ce secteur est bien documente par une
photographie prise a l'epoque des fouilles (fig. 2). Son
element essentiel etait un naiskos orne d'un bas relief
representant la deesse, qui fut assez largement commente
dans les Preliminary Reports 5. On ne put en determiner la
datation, mais on Ie tint pour "hellenistique". IIetait precede
d'un autel grossierement cubique perce d'un orifice noirci
de 9 cm de diarnetre, avec une ouverture au nord,

sensiblement contemporaine. et peut etre datee entre 48 et 57 de n. e.
(D. 163 =Pre!' Rep., Ill, p. 64). La dimension ne semble done pas etre un
caractere determinant pour la datation.
5 -Prel.Rep., V.p. 171-176etpI.Xrv.
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Fig. 13 - Coupe A-B de la salle 9 (cf. fig , 6). £11 trait discontinu les structures du dernier etat retirees apres lesfouilles de Yale.

identifie sans mal avec un autel a bloc 515 , malheureusement non date.'
encens, compte tenu de I' epai sse II devait neanmoins encore perdureren
couchedegoudronsquis'etaitdeposee ~ 37/38: un espace suffisant avait en
sur le relief. Acote et au nord de cet ~ effet ete preserve entre le premier banc
autel se trouvait une colonnette a fut de la rangee inferieure, qui seule
cannele de 67 cm de haut dont le existait alors.
chapiteauetaitperced'unecupule.Tous Dans un second temps, l'autel fut
ces elements ont ete retires du elargi pour former une plateforme
sanctuaire peu apres la fouille, mais leur continue qui vient au contact des blocs
retrait et les diverses degradations qui 514 et 515 , aun niveau superieur de
l'ont accornpagne nous ont perrnis de 10 em au niveau d 'usage de ces deux
mettre en evidence des etats anterieurs banes. Cette plateforme menage
de ce secteur. soigneusement le bloc 515, qui a

On a en effet pu distinguer un etat visiblement ete mis en place dans le
anterieur de l'autel cubique. Sous une cadre du meme programme d'amena-
couche hornogene de djousse sur gement que celui dans lequel s'inscrit
laquelle reposait l'autel du demier est la plateforrne. Cette operation est au
apparue une fine couche cendreu se qui plus tard contemporaine de 63, date 11
recouvrait le premier autel. Celui-ci laquelle le bloc 521 se fonde en partie
etait tout a fait similaire a celui qui sur ce massif. II semble done
suivit. Comme lui, il comportait un raisonnable de I'associer aux travaux
orifice d'une dizaine Fig. 14 - Plan de Ia zone de l'autel apres les de 63. La creation de

nettoyages.
de centimetres de cette plateforme doit
diarnetre que nous sans aucun doute etre
avons trouve entiere - mise en relation avec
ment rempli de I'installation du
cendres. A la diffe- naiskos decouvert
renee du second autel lors des fouilles de
a encens, Ie premier Yale. L'operation aen
n' etait pa s monol i- effet necessite l'elar-
thique, mais maconne, gissement de la base, i
et etait vraisembla- plus etroite dans Ie
blement fonde sur Ie premier etat, En
pavement (cf. fig. 4, merne temps, on

13,14,15). installait l'autel
Cet etat est cubique du dernier

assurement anterieur a etat. Ce dispositif,
37/38 de n. e. (0 MT), incluant le bane 515

date du bloc 514, et a F' 15 L' I semble ainsi datable
Ig. - aute primitif tpen:e d 'un orifice}. Conue Ie mUT; Ie support de I'aut eI,

la mise en place du dont on notera les traces de emaniement. de 63 de n. e.



($. Les salles W9 et WlO du temple d 'Azzan athkona cIDoura-Europos 125

C' est sans doute dans Ie tres bref espace qui separe
Xandicos 63 de I'annee 64/65 (EOT) qu 'il convient de situer
la restructuration definitive de ce secteur, avec notamment
l'implantation de l'autel-colonnette. Les blocs dates de 63
preservent en effet un couloir Ie long du mur ouest, alors
que les blocs de 64 ferment ce couloir, et colonisent I' espace
situe au nord de l'autel-coionnette (cf. fig. 21, c et d).

Gradins nord : Ie nettoyage des gradins nord a donne lieu a
peu de decouvertes. On a pu constater que les gradins
superieurs, comme ceux de I'annee 64/65 (n" 526 , 532 )
reposent sur un bloc age grossier de pierres depourvues de
tout liant , fflt-il de terre, ce qui expl ique en partie
l'effondrement d'une partie des gradins nord, simplement
maconnes, et fondes sur ce blocage de pietre qualite.

Le s seules decouvertes de quelque interet sont
consecutive s ala disparition de l'essentiel de la couche de
djousse qui donnait aux gradins Ie bel aspect homo gene
qu' on leur connait dans leur etat sur les photos des fouilles
de Yale. Cette couche n'est en effet plus guere conservee
qu'au pied des gradin s, ou elle permet de voir la limite,
soigneusement tracee au fer, de chaque gradin selon les deux
axes. Sa disparition a permi s de mettre en evidence, sous Ie
djousse, entre les banes 522 (date de 95/96 de n. e.) et 523
(date de Xandicos 63), un trou profond de 20 em et d'un
diarnetre de 15 qui contenait encore la moitie d'une petite
olpe d'un type frequent a Doura (inv. 93 761).

Gradins sud : la fouille des gradins sud (fig. 16) n' a pas ete
moins interessante. Elle a d ' abord mis en ev idence Ie
caractere particulier des gradin s compris dans une bande de
80 em de large Ie long du mur ouest (fig. 13). L'ensemble
des gradins qui composent cet ensemble est en effet depourvu
de toute inscription, et semble avoir ete l'objet d'un soin

Fig . 16 - La vo lee sud de gradins .

particulier. IIest entierement limite a I'est par une ligne tracee
au fer dans l'enduit de djousse soigne qui recouvre ces
gradins, qui, a la differen ce des autres gradins de cette partie
du sanctuaire, ne portent aucune trace de lignes au fer dans
Ie sens ouest-est.

Au troisierne rang a partir du bas, Ie long du mur, la ou
les fouilleurs de Yaleavaient cru decouvrir un troisieme autel,
est en realite apparu Ie fond d'un e amphor ette scellee dans
une couche de djousse formant au niveau du gradin un large
bourrelet a l'allure de base (fig. 17-18) qui a certainement
constitue, nous Ie verrons, un dispositif rituel dont la presence
peut contribuer a expliquer Ie mode de developpernent

des gradins.
Mais les surprises sont principalement venues des quatre

gr adins situes le long du mur oriental (fig. 6 et 16).
L'impossibilite d'aligner Ie gradin inferieur sur son voisin
(n? 543) a en effet conduit a des curiosite s dans Ie plan. Le
premier gradin a du s' aligner sur Ie merne plan que la seconde
range e de gradins . Pour retrou ver aux rangs suivants Ie
niveau vertical des autres gradins, il a fallu tricher. C'est
ainsi que Ie bloc du premier rang (n? 542) ne mesure en
profondeur que la moitie de la profondcur normale des blocs
du second rang, au niveau desquels il se trouve. Le bloc du
second rang (n° 546) est de ce fait aligne sur Ie trait au fer
qui limite normalement sur ce rang, comme sur les autres,

Fig. 17 - Extremit e occidentale de la volee sud de gradins.
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Fig. 19 - Marque L'l. sur Ie mur de pise dans l'atrachemenr d'un
ehapiteau de section triangulaie.

Fig. 18 - Base de «l'autel» faisant apparaite l'amphore scellee.

Fig. 20 - Graffitto repre
sentant un fantassin sur
Ie piedroit exterieur sud
de Faeces ala salle 10.

entaillee et a cede la place au pavement de brique cuite auquel

nous avons deja fait allusion plus haut. Cette modification a
sans doute ete rendue necessaire par I' implantation du

dispositif symetrique qui a laisse les deux empreintes
circulaires dans Ie sol.

La porte comprenait vraisemblablement deux vantaux
d'inegale largeur (fig. 6). Le plus petit de ces vantaux, au

sud, devait s'articuler non sur Ie montant sud de la porte,
mais sur Ie vantail principal, et constituer l' acces ordinaire
de ce sanctuaire.

Enfin, les moulures de djousse du montant exterieursud

de la porte ont livre un graffito qui vient s'ajouter a la liste

de ceux qui avaient deja ete

decou verts dans cette salle.
Comme plusieurs d' entre eux,

il a une connotation militaire
forte, puisqu'il represente, de

facon assez naive, un archer
vetu d'une tunique, portant au
f1anc un carquois. Entre l' arc et

Ie corps, appuye sur Ie bras droit
figure un trait vertical qui

pourrait avoir ete une lance
(fig. 20).

Trouvailles mineures : Ie
materiel est assez rare compte

tenu du simple caractere de
nettoyage de I' operation

conduite en 1993, neanrnoins,

outre quelques petits bronzes
d' epoque parthe, on note la

decouverte de fragments
domernents de bronze 6 qui

viennent s' ajouter a I' abondante

serie de ces objets decouverte

la partie reservee sans doute aux pieds des occupants du

rang superieur, et se trouve au niveau des banes du troisieme
rang. II en est du meme du gradin du troisierne rang (550),
qui se situe en fait au meme niveau. Entre les deux, une
vaste depression enduite dedjousse permettait aux occupants

du banc 550 de placer leurs pieds sans importuner ceux du
bane 546. Grace a ce dispositif assurernent peu confortable,
on pouvait retrouver au quatrieme niveau les alignements

normaux. Ces anomalies sont une preuve evidente que
l' ensemble des banes dates de l' annee 107 a colonise un
espace jusque-la libre, et que le developpement des gradins
sud s'est opere en l'absence d'un plan preetabli. Comme
nous Ie verrons bien tot, les dates exprirnees par les
inscriptions ne datent pas seulement ces inscriptions, mais
aussi I'apparition des banes sur lesquels elles figurent.

Comme les gradins nord, les gradins sud, ont livre des
trous de dimensions analogues a celles de celui qui
apparaissait entre les gradins 522 et 523. On en compte trois,
situes dans les gradins 547, 550 et 551.

La fouille de l' espace compris entre l' arriere des derniers
gradins et Ie mur perirnetral a livre des renseignements de
premier ordre quant a I'evolution des gradins sud, comme
on Ie verra bientot,

Porte est: Ie nettoyage de la porte orientale a livre peu de
nouveautes. On en retiendra quatre.

La premiere consiste en I' apparition, derriere Ie
chapiteau de gypse du pilastre sud de la porte, cote interieur
renverse par un orage, de la lettre A, incisee dans la terre du
mur perimetral (fig. 19). II faut sans doute y voir une

indication symbolique en vue de la pose du bloc triangulaire
que constituait le chapiteau.

Le seuil se prolonge vers l'Interieur par un vaste
emmarchement qui rejoint a niveau Ie premier rang des
gradins sud au niveau du bloc 543. Dans un dernier etat, la

partie de cet emmarchement alignee sur les gradins a ete

6 - Et merne d'un petit fragment de feuille d'or ,
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dans les fouilles de Yale. lIs paraissent avoir constitue une
part importante de sa decoration interieure.

EVOLUTION ET FONCTION DU COMPLEXE

EVOLUTION DES GRADINS SUD

Les gradins meridionaux avaient ete decrits de facon
tres succincte dans les Preliminary Reports. Depourvus de

la protection du glacis romain, ils ont en effet beau coup plus
souffert des injures du temps que les gradins nord, et I' on ne
disposait pas me me d'une photographie pour sen faire
une idee.

lIs paraissent pourtant avoir connu un mode de
developpement sensiblement different de celui du cote nord.
Mieux encore que les plans, les photographies de ce secteur
montrent des alignements verticaux assez nets qui suggerent
un developpernent par files verticales hornogenes, que I' on

ne rencontrait absolument pas dans les gradins nord. lis
ternoignent neanrnoins de nombreuses irregularites : la
rangee inferieure, par exemple, est incomplete a I'est, comme
on a deja eu I' occasion de Ie signaler.

La fouiIIe du remplissage peu lie de pierres et de terre
sous I'effondrement des gradins, Ie long du mur perimetral
sud a apporte la reponse it la question de la signification de
ces alignements. Loin d'etre des coincidences, ils sont la
consequence du mode de developpement de cet ensemble
de gradins. Le degagernent de ce secteur a en effet montre
que I'ensemble des parties effondrees reposait sur un blocage
peu homogene de terre et de pierres tout it fait similaire it

celui qui supporte les banes dates de 107-108 de n. e. , tant
dans la volee sud que dans la volee nord. Ce blocage assez
instable semble du reste largement responsable de
l'effondrernent des banes generalernent maconnes qu'ils
supportaient. A premiere vue legerement different de celui

qui se trouve sous les banes dates de 107 de n. e. , qui ne
comporte que des pierres, il parait en realite tout it fait
identique : la presence de terre doit probablement etre mise
en relation avec I' effondrement du mur perimetral de terre,
qui n' a pas, ou a moins affecte Ie blocage situe sous les banes

de 107 derneures en place.
Ce blocage repose sur un sol djousse constitue it merne

Ie sol naturel et s'appuie au nord sur un mur maconne qui
montre cIairement au moins trois etats, et vraisemblablement

quatre. Le premier est constitue d'un mur djousse de 1,09 m
d'elevation, qui presente deux indentations marquees et un

retour directement aligne sur I'extremite orientale du bloc
545 (fig. 6). II en parait donc parfaitement contemporain. Le

second est constitue d'un mur maconne de meme hauteur

7 - La date de ZAT (25-26) parait etre une erreur pour ZMT (35-36), date
qui figure sur le bane 544 situe plus bas. L'ecart de dix ans, tres exactement,
entre ces deux banes dont Ie plus ancien serait aussi Ie plus haut est pour le

dont la face de parement n' est pas djoussee. Ce mur coincide
avec Ie developpement de la seconde rangee verticale de
gradins et partagerait sa datation. Un mur maconne plus
grossier poursuit I'alignement du precedent, et correspond
apparemment it la troisieme file vertic ale de gradins. Enfin,
un bloc monolithe a ete place sur Ie mur du premier etat
pour creer une rangee supplernentaire de gradins. Cette
refection parait contemporaine du blocage que nous avons
fouille et semble constituer Ie dernier etat du sanctuaire. II
xembl e donc que nous soyons en presence d'un
developpernent regulier des rangees de gradins d'ouest
en est.

L'archeologie revele la chronologie relative de la partie
sud de la salle aux gradins. Les sieges dates par I' epigraphic
nous offrent la chronologie absolue de chacune de ces files
verticales de gradins.

Les indices de datation ne manquent en fait que pour
les gradins anepigraphes situes dans la bande de 80 em Ie
long du mur ouest, dont nous avons dGrenoncer it fouiller la
partie posterieure, pour des raisons de securite. Au Ier rang,
Ie plus ancien siege date (n° 545) est de 12/13 de n. e. , mais
il apparait lui-rneme posterieur au gradin anepigraphe du
merne rang situe immediatement Ie long du mur ouest, plus
haut que lui de 7 ern. Sans doute a-t-il done existe un etat
anterieur dont il est actueIIement impossible de preciser la
datation et les caracteristiques.

II est en revanche plus aise de caracteriser Ie premier
etat date des gradins sud: l'extremite orientale du siege
n? 545 etant parfaitement alignee sur Ie retour du mur djousse

correspondant au premier etat, il est raisonnable de penser
que I'ensemble des gradins compris dans Ie peri metre
deli mite par Ie mur ouest, Ie mur djousse et Ie banc n° 545
remontent a 12/13, et qu'ils s'achevaient au sud par une
plateforme occupee par I' amphorette scellee, Seul Ie bane
545 du premier rang etait alors inscrit (fig. 21 a).

Les banes inscrits situes en amont du bloc 545 doivent
en effet etre assignes selon toute vraisemblance it la merne
date que la seconde file de gradins inscrits, alignes
verticalement sur I'extrernite orientale du bloc n? 544. On
peut avancer en ce sens deux arguments.

Le premier est dordre epigraphique et prosopo

graphique. Les deux banes 548 et 549, situes au second rang,

I'un au-dessus du bloc 545, I' autre au-dessus du banc 544.

paraissent en effet egalernent devoir etre dates, comme on
Ie verra bientot de 35/36, comme Ie bane 544 du premier
rang et le bane 552 7, que nous navons pu localiser

precisement, toute trace dinscription ayant disparu, mais

moins suspect. L'erreur paleographique est si simple quelle semble
l'hypothese la plus rationnelle.
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posterieur, II semble done que dans un

premier etat, en 12/13, seulle bane 545 ait

porte une inscription. Tout Ie reste devait alors

constituer moins des banes que les gradins

d' acces ala terrasse cultuelle caracterisee par

I' amphorette scellee. A I' arriere de ce

dispositif se trouvait un espace vide (fig. 21a).

En 35/36 8, apparait Ie premier embryon

de salle aux gradins. L'acces a l'amphorette

scellee reste et restera toujours vierge

d'inscriptions. En revanche, tout l'espace

situe entre Ie bloc 545 et Ie mur djousse,
incluant vraisemblablement Ie bane n° 555,

est colonise par des banes, en meme temps

qu'une nouvelle travee est constituee a l'est

de la precedente ; elle fait disparaitre Ie retour

du mur djousse, desormais noye dans Ie

nouveau mur. Le seul repere visible devenait

alors l'indentation du mur djousse qui

apparaissait comme Ie repere d'alignement

des banes de ces deux travees. II subsiste, a
I' arriere du dispositif, un vide qui prend des

allures de corridor.
La troisieme file de gradins n'est pas

moins alignee que les precedentes, Elle parait

devoir etre datee par son bloc inferieur

(n° 543) de l'annee 63. Un fait parait acquis :

les banes des deux rangees superieures (551,

554) sont contemporains. lis evoquent en

effet tous deux la meme personne, Ab [-]

ais, fille d'Heraclide, Pour abreger, l'un des

deux banes la designe comme "la precitee' ;

or ce bane n' est pas Ie bane superieur, comme

on s'y attendrait logiquement, mais Ie bane

inferieur, Comme on en a un exemple dans

les gradins nord, et dans d'autres salles aux
gradins, la meme personne s' est fait installer simultanement

deux banes. Mais a la difference de ce que l'on rencontre

dans les gradins nord, OU ils apparaissent dans la meme

rangee horizontale, ils s' etagent ici dans Ie plan vertical, et

il semble raisonnable de dater toute la travee de 63. II subsiste

encore dans cet etat un corridor vide a I' arriere, On remarque

qu'en 107-108, Ie bane 542 s'est installe en retrait, et a

menage I'objet dont I'empreinte circulaire demeure visible

dans Ie dallage de briques qui Ie precede (fig. 12). On est des

lors en droit de penser que ce dallage, situe dans Ie

prolongementdu bloc 543 est anterieur a 107-108. IIpourrait

alors avoir constitue un seuil d'acces au corridor. De fait,

nous avons vu qu'une brique de memes dimensions se trouve

1

Fig. 21 - Les 4 etats du sanctuaire avant 107/108 de n. e. (pour l'etat en 106,
cffig. 6) : a) en 12-13 de n. e. .. b) en 39-40., c) au moisde Xandicos 63 ..
d) en 67.

qui se trouvait assurement al'aplomb de l'un de ces deux

banes, probablement au-dessus de 548. Toute la file verticale

de gradins situes entre 544 et 552 parait done devoir etre

assignee ala merne date (fig. 21 b).

Mais l'installation a cette date de banes inscrits dans la

premiere file verticale de gradins a partir de la seconde rangee

horizontale a partir du bas se fonde egalement sur un

argument archeologique. On remarque en effet

(cf. fig. 21 a et b) que si l'extremite orientale du bane 545,

au premier rang, est bien alignee sur Ie retour du mur

posterieur, celie de I' ensemble des banes de la meme file

situes aux rangs superieurs est alignee sur I' extremite

orientale du bane 549, c'est-a-dire sur I'indentation du mur

8 - Plutot qu' en 25/26. cf. note precedente.
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dans Ie dernier etat du seuil mettant en communication
les pieces 9 et 10. Or ce dernier etat parait devoir etre mis
en relation avec la restructuration du secteur de I' autel en
63/64 de n. e.

Ce n'est qu'alors que I'ensemble de l'espace compris
entre les murs est et ouest fut occupe jusqu'au contact du

mur sud par un systeme continu de gradins qui remplirent Ie
maigre espace laisse libre entre les gradins de 63 et Ie mur
est du sanctuaire, et entre I' ensemble des gradins existant
alors et Ie mur sud. Ce fut possible grace au remblai grossier

et instable que nous avons degage.
Ce schema d'evolution, confirme par la tendance a ne

dater que les banes inferieurs, qui suffisaient a dater une file

verticale, permet de supposer que Ie mur perimetral sud n'a
jamais change d ' emplacement et que, selon toute
vraisemblance, l'ensemble du peri metre a ete defini avant

l'implantation des premiers gradins.

COTE NORD

Les banes dates etant plus nombreux au nord, son

evolution est plus facile a retracer, d'autant plus que les
degradations du secteur de l'autel nous permettent de nous
appuyer sur la chronologie relative de ce secteur, dont le
schema de developpement apparait radicalement different

de celui que nous avons pu constater au sud.
Dans un premier etat, seul I' autel semble avoir ete

present dans la moitie nord de la salle 9 (fig. 21 a). Entre 35
et 40, alors que les gradins sud sont deja developpes sur
trois files et quatre, voire cinq rangees de gradins, cote nord,
on est encore bien loin d'un veritable systeme de gradins.
Seule existe une rangee de banes, dont les occupantes
appartiennent a des familles moins illustres que celles qui
occupent a la merne epoque les gradins sud. Mais si le cote
nord de cette salle semble alors moins prise que le cote sud,

en depit de la presence de I' autel et, des ce temps, du naiskos,
il existe deja une certaine syrnetrie entre les deux cotes du
sanctuaire. L' emprise dans I' axe ouest-est des deux
ensembles de banes est en effet la meme : ils occupent grosso

modo la moitie de l' espace disponible entre les zones a
vocation cultuelle, a I'ouest, et l'entree du complexe, a I'est.

C' est entre 63 et 67 de n. e. que le cote nord connut une

expansion fulgurante. Elle coincide avec l'installation
massive et groupee d'un noyau familial homogene issu de
la famille la plus en vue de la cite, qui occupe a lui seul,

des 63 (fig. 21 c), deux rangees de gradins ; la transformation
de l'autel (a l'initiative de cette famille ?), resulta sans doute

de la necessite d'une surelevation pour rester bien visible
des occupantes des gradins nord. On peut penser que cette

evolution donna un lustre nouveau a ce secteur. En 64, Ie
couloir menage entre Ie mur ouest et les gradins, desormais

obstrue par la plateforme de l' autel, fut colonise par des
gradins. En 67 (fig. 21 d), au terme de cette phase de
developpement des gradins nord, ceux-ci devaient presenter
une structure a peu pres symetrique de celle des gradins sud
(fig. 22). Les deux ensembles avaient en effet alors la merne
extension selon I'axe ouest-est, et tous deux devaient
menager un couloir en forme de L a larriere et a I'est

des gradins.
Comme les gradins sud, les gradins nord devaient

trouver leur visage definitif en 107, avec I'occupation de
l'ensemble de l'espace disponible par les gradins. Ce n'est
done qu'apres 63 de n. e. que les deux series de gradins
evoluent de la meme facon, et que l'on peut veritablernent

parler d'une salle aux gradins.

LE DISPOSITIF SYMETRIQUE DE L'ENTREE

On a deja eu I' occasion de souligner que la premiere
rangee de gradins sud offrait theoriquement place pour un
siege supplementaire. On peut penser que l'alignement des
gradins du premier rang serait venu buter dans l' ouverture
de la porte principale s'il avait ete prolonge, Les raisons de
son absence paraissent neanmoins plus profondes.

Le dallage, fait a cet endroit de briques cuites de
27 x 27 em, entieres ou sectionnees a moitie, du merne type
que celles utilisees dans I' emmarchement du seuil ouest,
porte en creux une empreinte circulaire de 19 cm de diametre,
qui a son syrnetrique de l'autre cote de la porte principale.
La mise en place de ce dispositif explique sans doute les
anomalies en serie que l' on a pu noter dans l' organisation
des gradins. Elle dut done obeir a des raisons imperieuses.
Les sieges dates qui encadrent ce dispositif permettent de
preciser la datation de cet amenagement : Ie siege situe a
I' ouest donne sans doute Ie terminus a quo: il date de
Xandicos 63, tout comme sans doute Ie dallage de briques
qui complete I' alignement de ce gradin. Tous les banes situes
au sud, qui Ie dominent datent d'Artemision 107. Or, on a
vu qu'ils presentaient dans leur disposition des aberrations
qui ne s'expliquent que par Ie desir de menager l'espace
pave de briques cuites. On songerait volontiers a deux petites

vasques d' eau lustrale, destinees chacune a un des ensembles

de gradins.

INTERPRETATION: LE FONCTIONNEMENT DU COMPLEXE

L' evolution du complexe peut etre resumee par les fig. 21

a-d et 6. Elle montre clairement que si cette salle n' a pas
immediaternent ete une salle a gradins, malgre des
reamenagernents ponctuels. les dispositifs proprement
cultuels n'ont pas varie. Si l'on ne peut dire grand-chose

des elements interieurs a la mise en place du complexe qui
nous interesse, il apparait clairement qu'exception faite du
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N

Fig. 22 - Le corridor derriere les gradins sud. Noter la
presence d'un bloc monolithe au sommet du
mur maconne du corridor. Il en a epouse la
forme et a permis la creation d'un gradin
supplementaire.

developpernent des gradins, son plan general (les deux salles
W9 et WIO, l'abside de la salle WIO), la structure et
l'implantation des dispositifs cultuels majeurs n'ont pas
connu de transformation majeure, en depit de remaniements
ponctuels. Le seul element devolution majeur parait
constitue par les gradins eux-rnemes, qui du coup semblent
avoir une fonction relativement secondaire dans Ie culte. lis
semblent avoir neanmoins constitue un fait de mode assez
marque pour imposer toute une serie de transformations de
detail qui affecterent pour I' essentiel I' aspect interieur
de l'edifice (fig. 22).

La chronologie qui se degage de l'analyse reproduit
assez exactement celle de la salle aux gradins du temple
d' Atargatis, dont les banes furent mis en place entre 60 et
62 9, alors que cette salle fonctionnait deja en 31-32 de n. e.,
date de la dedicace d' Ammonios, fils d' Apollophane, petit
fils de Seleucos (c. 85) ; cette convergence montre assez la
faveur dont jouit alors ce type de salles 10. Mais Ie type de
developpement est beaucoup plus proche de celui que I'on
connait au temple d' Artemis, ou, apres un commencement

9 - F.CUMONT. Fouilles, p. 86 sq.Tousles banes dates sont de 373 seleucide
(61-62 de n. e.), it l'exeeption du n° 104, date de 372 seleucide.
10 - S. DOWNEY, MRA, p. 88-89.
II - Deux banes sont dates de 7-6 avo n. e., (F. CUMONT, Fouilles, p. 57,
58), un de 4-3 (F. CUMONT, Fouilles, p. 59), un de 2-3 de n. e. (F. CUMONT,
Fouilles, p. 60), un de 19-20 (F. CUMONT, Fouilles, p. 61), un de 25-26
(F. CUMONT. Fouilles, p. 63 a).
12 - Quatre banes sont dedies en 32-33 (F. CUMONT, Fouilles, p. 64-67), un
en 36-37 (F. CUMONT, Fouilles, p., 68), et un en 39-40 (F. CUMONT, Fouilles,
p.69).

13 - 102-3 : F. CUMONT, Fouilles, p. 1,72; 104: ibid., p. 72; 105-106:

de developpernent quelque peu anarchique II, on assiste a
une acceleration de I' implantation des banes dans les annees
30-40 12, et a la merne fievre edilitaire dans les premieres

annees du second siecle 13. Comme Ie temple
d' Azzanathkona, la salle aux gradins du temple d' Artemis a
dii etre colonisee de facon tres progressive par les gradins.

Dans Ie cas du temple d' Azzanathkona, s'il a existe assez
tot quelques gradins, c'est d'abord semble-t-il en liaison avec
un dispositif cultuel situe au sommet de ces gradins. lis
semblent avoir constitue alors plus un moyen d'acces que
des banes a proprement parler. Dans tous les cas, il semble
bien que nos "salles aux gradins" n'aient pas toujours
com porte les gradins qu' on leur connait dans leurs etatsdu
second siecle de n. e. , et eel a pose une fois encore Ie
probleme de leur signification. Les decouvertes effectuees

cette an nee apportent quelques elements nouveaux de
reflexion sur Ie fonctionnement du complexe.

Le parallele avec les "salles aux gradins" des temples
d' Artemis et d' Atargatis etait si fort que les fouilleurs de la
salle W9 avaient immediatement pense qu'il fallait y voir
un pronaos. Les deux autres "salles aux gradins" avaient en
effet ete installees dans un pronaos, et l'on pouvait penser
que de telles salles, precedant un naos constituaient une
caracteristique des cultes voues a des deesses 14. lis
proposerent done assez logiquement sur la base des autres
salles aux gradins vouees a des divinites feminines, de
reconnaitre dans la salle W9 un pronaos, et dans la salle
WIO un naos 15. Quelques annees plus tard, la fouille du
temple de Gadde remettait en cause cette interpretation 16.

Les comparaisons avec le temple d' Azzanathkona etaient
nombreuses : la mission de 1993 a reveleque comme dans
le temple des Gadde, les gradins menageaient des couloirs
le long des murs, du moins jusqu' en 107 de n. e. , ce que
l' on ignorait alors. Le parallele entre la salle 9 du temple
des Gadde 17 et la salle WIO du temple d' Azzanathkona etait
neanrnoins evident bien avant 1993. Or les inscriptions
decouvertes dans la salle 9 du temple des Gadde montrent
qu'elle avait une fonction de reserve de nourriture 18

Plus recemment, S. Downey a repris cette analyse en
rappelant que la salle WIO avait d'abord livre 13 grosses
jarres de stockage et les traces d' etageres qui en faisaient
vraisemblablement une salle de reserves alimentaires 19, et

ibid., p. 73, 74 ; 107 : ibid., p. 75 ; 123 : ibid., p. 76 ; 129-30: ibid., p.79.
Le bane Ie plus recent est de l'annee 140-141 tibid., p. 78).
14 - Cf. S. DOWNEY, «Regional variation in Parthian ReligiousArchitecture»,
Mesopotamia, 22, 1987, p. 36.
15 - Pre!' Rep., V, p. 170 sq. ; J. MILIK, Dedicaces faites par des dieux,
BAH, 92,Paris, 1972,p. 203, pensait pour sa part it un lieu de rassemblement
pour un thiase.
16 - F. BROWN, Pre!' Rep., VII-VIII, p. 254, n. 21.
17 -Pre!' Rep., VII-VIII, p. 252
18 -Ibid., p. 276 sq., n? 904-906 ; S. DOWNEY, MRA, p.117.
19 -Ibid., p. 99 sq.
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soulignait que Ie seul lieu de culte veritable etait la "salle
aux gradins", qui comportait en son sein un dispositif cultuel
complet.

Les traces d'un systeme de fermeture dans Ie passage
nord-est de la salle WlO semblent confirmer qu'il avait pour
fonction non le passage des individus, mais le passage des
denrees stockees dans cette salle. Les banquets rituels avaient
sans doute une fonction aussi importante dans Ie culte
d' Azzanathkona que dans les autres cultes de Doura. En depit
de l' absence de salles de banquet, la decouverte de nombreux
mortiers dans l' enceinte le confirme. Nous avons de bonnes
raisons de penser que des repas ont constitue une bonne part
du rituel qui s'est deroule dans la salle W9 du temple
d' Azzanathkona : il n' est pas indifferent que les premiers
banes se soient developpes a proximite d' une volee de
gradins preexistante et qui constitue primitivement un
chemin d'acces a une terrasse d'une hauteur de 1,09 m, ou
se trouve une amphorette scellee. L absence de toute
inscription sur ces gradins d'acces suggere fortement qu'ils
n'ontjamais cesse de remplir cette fonction et que le rituel
n'a pas evolue dans le temps. On peut imaginer que du haut
de cette plateforme, un pretre puisait une denree quelconque
dans l' amphorette et la distribuait aux fideles a l' origine
masses au pied de la plateforme, et qu'une partie de la
nourriture etait exposee dans la niche de la salle WlO. A
I'appui de la these de banquets rituels, on peut evoquer les
trous dans les gradins, dont on a deja eu l'occasion de
souligner Ie nombre et la dimension, et qui ont pu servir a
placer de petits recipients, comme Ie petit vase dont une
moitie a ete retrouvee dans I'un de ces trous.

La salle W9 presente neanmoins un dispositif cultuel
complet : I' autel et Ie naiskos ont pu connaitre deux etats ; il
n' en demeure pas moins que des l' origine, ils occupent leur
emplacement definitif. Le naos est d'abord I'ecrin de la
divinite. Ala limite, il peut se reduire a un simple baldaquin,
ou a un naiskos, comme c'est ici Ie cas. Le naos est bien
dans la salle W9, ou se deroulaient done deux types de rituels
complementaires : sacrifices et fumigations d'encens d'une
part, repas rituels de I' autre. C'est autour de ces deux
fonctions, bien localisees une fois pour toutes dans Ie
sanctuaire, que se sont developpes les gradins.

20 - J. JOHNSON, Dura Studies, Philadelphie, 1932, p. 17-34 et pI. II.
21 - Outre des solecismes repetes, imputables aune meme famille ou aun
merne lapicide (519, 521, 524), on note les formes AIQLAMLOL pour
AIQLAMILOL (516), IlOITHI sans doute pour TPITHI (517), ETOL
pour ETOYL (529), IlNAIKl pour ITNAIKI (537). On est en droit de
s'interroger sur Ie degre d'illetrisme des lapicides. L 'inscription 530 a en
outreselon toute vraisemblance une lacune d'une ligne (elle devait presenter
Ie merne formulaire que les inscriptions 535 et 538), Ie n? 536 donne

LES FAMILLES DANS LE SANCTUAIRE

PROBLEMES GENERAUX DE GENEALOGIE

Le materiel epigraphique mis au jour a Doura permet
d' etablir mieux que sur tout autre site I'histoire des structures
de parente et des strategies familiales. Les salles aux gradins
des temples d' Artemis, d' Atargatis et d' Azzanathkona y sont
pour beaucoup, puisqu'elles nous renseignent non seulement
sur les hommes mais aussi sur leurs epouses qui, Ie plus
souvent, d'ailleurs, restent dans I'ombre.

Cette chance, probablement unique, n' est pas la seule
que nous offre le site de Doura. Souvent, en effet, la filiation
nous est donnee sur trois, voire sur quatre generations. Ces
deux caracteristiques nous permettent de dresser des arbres
genealogiques assez precis des familles les plus presentes
dans les sanctuaires, comme les Cononides ou celle des
strateges et epistates, dont Johnson 20 avait tres tot pu elaborer
un stemma comprenant 58 noms qui, pour etre incomplet et,
parfois inexact, n' en donnait pas moins une idee acceptable
de la structure de cette famille de premier plan.

Ne nous rejouissons pas trop vite. La prosopographie
doureenne a aussi ses pieges, et ils sont nombreux. Les
lapicides, dont le Grec n'etait probablement pas la langue
maternelle, etaient assurernent de pierre qualite. Les
nombreuses fautes de lapicide dont temoigne la salle aux
gradins du temple d' Azzanathkona suffit a en mesurer
I'importance 21 Plusieurs banes portent des inscriptions
susceptibles de corrections, ce qui, bien entendu, ne facilite
pas l' enquete genealogique,

Le problerne majeur provient des homonymies : les
Timonassa, Apollonios, Athenodore, Ammonios et autres
Seleucos, Lysias et Adaios sont nombreux. Outre Ie fait que
certains noms, comme Seleucos ou Nicanot semblent avoir
ete largement diffuses dans de nombreuses families, merne
lorsque nous sommes en presence de denominations plus
specifiques d' un groupe familial donne, la pratique assez
systematique de l' anastase du nom des aieux multiplie a
I'envi les homonymies dans des systemes ou la famille de
plus de trois enfants semble avoir ete la regie. Dans ces
conditions, meme en tenant compte d'une mortalite infantile

APEMILIOY pour APTEMILIOY et ANHfEPEN pour ANHfEIPEN ...
De facon generale, une majorite d'inscriptions semble avoir ete l'objet de
peu de soins. C'est notamment Ie cas de toutes celles qui paraissent avoir
ete gravees sur place, comme par exemple toutes celles qui ont ete gravees
dans Ie revetement de djousse et non dans un bloc de gypse. Meme les
inscriptions sur pierre ne laissent pas d'etre trop souvent enigmatiques,
pour avoir ete peu soignees.
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et juvenile probablement elevee, il nous manque
probablement des jalons importants pour completer nos

arbres genealogiques.
Au bout du compte, il est souvent bien difficile

d'identifier panni ces homonymes des individus particuliers,
dans un contexte OU les regles epigraphiques semblent avoir
ete assez floues. On pourrait penser que Ie choix de donner
une genealogie sur une, deux, ou trois generations a perrnis
de distinguer entre plusieurs homonymes contemporains.
Rien n'est moins sur. La genealogie de Diocles, fils de
Danymos, ne remonte pas au-dela du pere dans la salle aux
gradins du temple d' Azzanathk6na 22, mais va jusqu' au
grand-pere dans un acte sur parchemin 23. De la merne facon,

celie d ' Athenophila, fille de Seleucos, petite-fille
d' Ammonios remonte jusqu'au pere dans une inscription
de 39/40 (C. 69), jusqu'au grand-perc dans une inscription
de 35/36 (548) et jusqu'a l'arriere grand-perc dans une
inscription de 36/37 (D 144). Inversement, Ie nom
d' Apollonios fils d' Adaios apparait dans cinq inscriptions
de la salle W9 (n° 518 [?], 519, 520, 521, 534) ; s'il semble
alors s'agir d'une seule et meme personne, il nest pas
garanti, quoique vraisemblable, qu'il ne fasse qu'un avec
Apollonios, fils d' Adaios, petit fils d' Athenodore (n" 529),
et que l' Adaios fils d' Athenodore des inscriptions 529 et
543 doive etre identifie avec l' Adaios des inscriptions. Une
merne inscription (543) presente comme epouxAthenodora,
fille d' Adaios, d'une part, etAntiochos, fils d' Adaios, petit
fils d' Athenodore d'autre part: sont-ils frere et sceur comme
Ie voudrait Hopkins 24, auquel cas Ie merne homme.Adaios,
serait designe de deux facons dans la meme inscription, ou
les deux designations devaient-elles permettre de distinguer
entre deux homonymes. On nous perrnettra de nous rallier a
l'analyse de Hopkins. La genealogie se developpe parfois
sur quatre generations, alors qu' aucune homonymie ne
semble justifier une telle extension. 11 semble alors que ce
soit Ie desir de manifester son appartenance aun rameau
familial qui I' ait ernporte, II est bien peu raisonnable en tout

cas de chercher atrouver une logique coherente unique de
I'enonce des filiations dans l'epigraphie doureenne.

22 - W 523-525.
23 -D. P. 18, inv. 21.
24 - Prel. Rep.. Y, p. 195.

25 - La seule exception serait representee par Ie texte venu completer
l'inscription 549 : au-des sus du mot AMMQNIOY du texte initial
(HBOYAA [-----1 AMMQNIOY TOY AMMnNIOY), faisant d'Euboula
[...1d'Arnrnonios fils d'Ammonios I'occupante legale du bane, on trouve
I'inscription suivante, redigee dans les memes caracteres carres : t1IOY
AMMQNIOI AMMQN lOY TOY AMMQNIOY EK0HvIHIIA iII.si
I'on suit ~o~kins, et compte tenu des lacunes possibles de I'inscription,
Euboula etait la fille de Seleucos, fils d' Ammonios, si l'on restitue
E~'BOYAA [i] LEArulCOU tou] AMMQNIOY TOY AMMnNIOY [yuvr\].
Neanrnoins, Ie formulaire de l'inscription du bane voisin (548), realise d'un

Les identifications d'homonymes sont tentantes, mais
difficiles, et nous conduiraient parfois a postuler des
remariages. Mais autant il semble avere par ailleurs que des

hommes de Doura ont eu au cours de leur vie plusieurs
epouses, autant I' ampleur de la reciproque reste ademontrer

En tout etat de cause, nous ignorons si Ie divorce etait au
non un phenornene commun, si en cas de veuvage, Ie

remariage etait courant chez les femmes et quelles etaient
les probabilites respectives de veuvage pour les deux sexes,
compte tenu de I' age moyen du mariage et de sa
consommation dans l'un et I'autre sexe, d'une part, et de
I'importance quantitative des morts en couches ou des suites

de couches. La prudence est done de mise et les incertitudes
nombreuses.

11 est d' autre part frappant qu' alors que pres d'un siecle
separe Ie bane Ie plus ancien du bane Ie plus recent, les banes
anciens n'aient pas ete regraves, lei comme dans les autres
salles agradins, on a le sentiment etrange de la perennite de

I'occupation des banes 25, comme si le fait d'avoir grave Ie
nom de sa premiere occupante lui creait un droit eternel a
I'occupation. Cette particularite s'explique sans doute moins
par Ie respect voue ala defunte que par la transmission du
bane par droit de succession. Ces banes devaient etre transmis
aI'heritier (et en ce cas ases filles ou ason epouse "), oua
I'heritiere la plus directe. Dans ces conditions, et dans Iecas
de familIes anciennement etablies dans les sanctuaires, nous
sommes en presence de zones d'ombre dans les families
des que I'on sinteresse au noyau central des filiations. Les
inscriptions nous renseignent plus sur les branches cadettes
que sur les branches ainees.

Nous pouvons neanmoins nous fonder sur quelques
principes verifies aDoura pour fonder la reconstitution de
nos arbres genealogiques, 1.,'anastase du nom des aieuls
apparait par exemple systematique tant pour les filles que
pour les garcons. La consanguinite est egalement frequente.
Le cas Ie mieux atteste est celui du mariage de I'onele et de
la niece, mais Ie mariage entre freres et sceurs n'est pas
exceptionnel. Ces deux realites expliquent partiellement les
nombreuses homonymies. Autant nous sommes en devoir

seul tenant pour une proche parente est strictement Ie merne alors qu'il
n'est pas permis d'y suspecter la moindre lacune. Comme nous Ie verrons
bient6t, il semble done raisonnable de penser qu'en depit d'une mise en
page quelque peu surprenante sans etre originale it Doura, et moins encore
dans ce sanctuaire, Ie texte lu par Hopkins n'etait pas lacunaire. Si I'on suit
notre interpretation, Ammonios fils d' Ammonios aurait dedie un bane itsa
sceur et it son epouse.
26 - II est en tout cas assez clair qu'il convient de bien distinguer Ie
proprietaire de l' occupante ou des occupantes du bane, II existe trois
formulaires ordinaires. L' un de ces trois types met au premier plan I'homrne
qui dedie - ou offre? -Ie bane it une ou it plusieurs femmes, qu'il s'agisse
de filles, d' epouses,
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d'etre sceptique devant une homonymie simple, autant la
recurrence simultanee de plusieurs noms attestes au sein
d'une merne famille ou dans la meme famille, ou mieux
encore de sequences de noms connues par ailleurs, doit etre
consideree comme un argument majeur en faveur de
I'identification de tel ou tel ancetre avec un personnage
connu par ailleurs, mais porteur d'un nom repandu, Dans Ie
cas qui nous interesse, les recurrences onomastiques sont si
nombreuses, merne lorsqu'il s'agit de noms rares, qu'elles
nous imposent d'admettre qu'une partie importante des
femmes qui occupaient les gradins de la salle W9 du temple
d'Azzanathkona appartenaient a un meme ensemble familial,
et non des moindres, puisqu'il n'est autre que celui qui parait
avoir foumi a la ville de Doura I' ensemble des strateges et
epistates connus jusqu'a ce jour 27

Nous avons vu que les gradins sud et nord avaient connu
un mode de developpement sensiblement different. Compte
tenu de ce mode de developpement, la disposition relative
des personnes a de bonnes chances de constituer un indice
supplemenraire pour reconstituer des systemes de filiation.
On ne peut, par exemple, considerer comme un hasard le
fait que les banes de l'extremite orientale des troisieme et
quatrierne rangees de gradins nord soient res tees
anepigraphes. Pourtant, ils ont sans le moindre doute possible
ete construits en meme temps que les gradins d' Artemision
107 situes au-dessus et au-dessous d'eux (n? 516 ; 533) 28.

II semble en effet que, comme en Xandicos 63, une partie
de la famille se soit regroupee en un ensemble
topographiquement homo gene ; elle a choisi de le faire
autour de I'implantation topographique preexistante du
meme noyau familial. Des places libres paraissent avoir ete
negligees au profit du regroupement familial, merne lorsqu'il

semble assez lointain.
De nombreuses incertitudes subsistent neanmoins,

Faut-il, par exernple, considerer la contemporaneite des
gradins, ou Ie choix d'unjour donne de l'annee, comme le
signe de I' appartenance a un meme groupe familial ? Le
choix de la date serait alors lie a une fete familiale. Le culte
des ancetres est en effet atteste a Doura. Comme c'est trop
souvent Ie cas, il parait difficile de donner une reponse
universellement valable. La date de Xandicos 63 semble

27 - Merne Heliodore (F. CUMONT, Fouilles, p. 53 et FRYE, GILLIAM. INGHOLT,
WELLES, "Inscriptions from Dura-Europos", YeS, 14, 1955, p. 141, n? 8 et
10; les deux personnages semblent n'en faire qu'un - voir P. ARNAUD,
"Doura-Europos, microcosme grec ou rouage de I'administration
arsacide 't ", Syria, LXIII, 1986, p. 135-155 -j, qui napparait qu'a l'epoque
romaine, parait devoir etre rattache 11 cette famille (voir D 69 [Pre/.Rep., 2,
p. 1311corrigeant F. CUMONT, Fouilles, p. 102 et surtout, D. PERG. 23 =
Pre/.Rep., 6, p. 429; p. 431). Sur l'appartenance des strateges et ~pistates

11 une meme famille, voir J. JOHNSON, op. cit., et P. ARNAUD, loco CIt.

28 - Le bane 516 est occupe par Patrophila, fille de Philippe, epouse

concerner un groupe familial relativement homogene ; on
serait meme tente de penser que Ie mois de Xandicos a
constitue une date importante pour cette famille, puisque
l'un de ses membres dedie encore un bane au mois de
Xandicos 66 (n° 530 29) . Mais I'argument a ses limites :
d' autres banes occupes par cette famille sont dedies aux mois
de Dios (534, 535) et de Peritios (517 ; 529). Enfin, tout
porte a croire que la date d' Artemision 107 (un bane donne
merne la date du 4 Arternision) caracterisait plus une fete de
la divinite que l'appartenance a un noyau familial.

Nous sommes d'autre part mal renseignes sur le devenir
des banes a la mort de leur occupante. On est en droit de
supposer que, l'inscription ayant pour objet d' attester un droit
de propriete et d'usage, ils etaient legues par testament. Les
inscriptions des banes peuvent donc taire le nom des
legataires. Par consequent nous sommes en droit de penser
que les ajouts de 107, et peut-etre deja ceux de 63-67,
lorsqu'ils concement des membres de families deja presentes
dans Ie sanctuaire, en caracterisent des membres de moindre
importance.

La date des gradins (tableau 1) est egalement un indice
difficile a manier. La presence simultanee de trois, voire de
quatre generations d'adultes de la meme famille au sein de
notre seule salle aux gradins est attestee dans une fourchette
de quatre ans. L'apparition du meme nom sur plusieurs
dedicaces de dates assez voisines peut cacher des ecarts d' age
enormes, Une fecondite importante et sans doute precoce
chez des femmes mariees assez jeunes devait creer au sein
des enfants d'un rneme couple des ecarts d'age considerables.
La coherence chronologique d'une meme "generation" ne
parait pas avoir ete la norme. Nous avons vu avec quelle
frequence I'oncle epousait sa niece, selon un usage du reste
frequent dans Ie monde grec. D'autres exemples permettent
de Ie confirmer. C' est ainsi que 24 ans apres la dedicace de
son bane dans Ie temple d' Azzanathkona, Timonassa,
desorrnais veuve de Diocles (n° 523 ; 525), anterieur d'une
generation, mariait sa fille a son ancien creancier, lui aussi
sans doute d'age mfir, car la dette remontait deja a une date
assez ancienne 30. II semble qu'un ecart d'une "generation"
entre epoux n'ait pas ete rare. Mais il est tres difficile de
traduire cet ecart en age reel.

d' Aiosamsos, fils d'Otarnetos, qui semble etrangere 11 cette famille. Le banc
533 est en revanche dedie par Apollonios, fils de Danymos, petit-fils
d' Apollonios 11 ses enfants 11 naitre. II s'agit sans doute d'un tout jeune
homme qui entretenait des liens de cousinage avec plusieurs des personnes
dont les noms apparaissent dans Ie sanctuaire (cf. tableau 2).
29 - Timonassa, fille d'Ammonios, petite-fille de Lysanias est sans doute
distincte de 515, mais tous les noms de sa genealogie sont bien attestes
dans la famille des strateges et epistates,
30 - D. P. 18, inv. 21.
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Les families ont pu comporter un grand nombre

denfants (au moins 7 pour Seleucos, fils de Iysias, stratege

et epistate [J, 40)). Or il est rare que nous puissions en

denornbrer plus de deux pour chaque couple. Notre

reconstitution des systemes de cousinage et d'endogamie

demeure des lors tres aleatoire, et doit laisser une lage part

al'onomastique... et al'hypothese,

Dernier point en suspens : la polygamie. Plusieurs

hommes sont connus pour avoir eu plusieurs femmes; il

arrive meme qu'un meme homme ait deux femmes attestees

dans Ie meme sanctuaire. La reciproque n' est jamais vraie.

Ceux qui ont eu as'interesser aux structures de parente a
Doura, ont postule que la monogamie etait la regie. Ce

postulat nous conduit asupposer pour certaines des epouses

presentes dans nos sanctuaires un deces - ou un divorce 

tres rapide apres la dedicace de leur bane, ce qui peut a
l'occasion soulever quelque difficulte. C'est sur la base de

ce postulat ordinairement admis que nous avons reconstitue

nos arbres genealogiques, sans ignorer que la polygamie,

merne consideree comme occasionnelle, n ' est pas

formellement exclue. Dans plus d'un cas, elle nous tirerait

d'un mauvais pas, mais elle serait susceptible de bouleverser

les arbres genealogiques dont nous disposons aujourd'hui,

En tout etat de cause, dans I' etat de notre documentation,

aucun element positif ne plaide en faveur d'une telle pratique,

et les rares remariages assures peuvent aisement s' expliquer

par Ie divorce ou par Ie tau x de mortalite des parturiantes.

Au bout du compte, c' est la notion me me de la famille

et de parentele qui est en jeu dans cette affaire: Ie fait de

s'etre regroupe volontairement dans un meme secteur d'un

sanctuaire marque la conscience forte d'appartenir a un

merne groupe familial; il marque les limites de cette

conscience et, partant, les Iimites memes du rameau familial

telles qu'elles etaient percues par les Doureens du premier
siecle de n. e.

LE COTE SUD

C'est Ie plus anciennement occupe. Le plus ancien bane

date de la salle W9 est en effet Ie n° 515, celui d' Athenodora,

epouse d' Apollonios, fils d' Athenodore (tableau 2). Hopkins

reconnaissait en elle la premiere epouse de cetApollonios,

la seconde etant Timonassa fille d' Ammonios (545). Ce n' est

pas impossible. Comme Timonassa, Athenodora pourrait

bien avoir ete la niece d' Apollonios. Elle porterait alors Ie

nom de son aieul, selon un usage bien atteste 31. Ala limite,

Athenodora et Timonassa pourraient etre sceurs, II n' existe

pas d'obstacle chronologique majeur a une telle

interpretation. Plus de vingt ans separent apparemment les

31 - On note par exemple, dans notre salle aux gradins, une Athenodora
petite fille d' Athenodore (5~3) qui appartient sans doute it la merne famille.

deux inscriptions, et il est vraisemblable queTimonassa etait

encore vivante en 63, puisque sa fille (ou sa belle-fille ?)

Eugenia (521) s'est rapprochee d'elle dans Ie sanctuaire.

Cette derniere etait alors assez agee pour avoir au moins

deux, peut-etre trois enfants maries, dont un garcon, et pour

que ses deux petits-enfants (?), Adaios (535) et Patrophila,

fussent maries en 67. Sans doute Eugenia dut-elle deceder
dans Ie cours de l' annee 63. Timonassa etait done

certainement d'un age avarice en 63. Si nous supposons les

filles nubiles des la puberte, on peut envisager entre deux

generations de femmes un intervalle minimum de 15 ans

environ, Timonassa avait plus de 60 ans en 67. Elle devait

done etre nee au plus tOtaux environs du changement d'ere,

Rien ne l' empeche des lors d' avoir ete la sceurd' Athenodora
et I' epouse du meme homme, dont nous verrons qu' il y a de

bonnes raisons de l'identifier avec Athenodore, fils

d'Ammonios.

Dans la mesure ou, comme nous venons de Ie voir ala

difference des gradins nord, la progression des gradins sud

s' est effectuee d' ouest en est par tranches verticales, il serait

logique d'examiner Ie gradin situe en amont du precedent

(n° 549). En realite, il constitue un ensemble homo gene avec

Ie n" 548 et en parait strictement contemporain. Celui-ci etant
situe entre un gradin date de 35/36 de n. e. (n° 544) et un

gradin (n° 552) date, sans doute par erreur; de ZAT,

probablement pour ZMT, et des lors lui aussi de 35/36,

I' ensemble des banes 548 et 549 semble devoir etre rapporte
ala meme annee 35/36 de n. e.

Dans la mesure ou les deux banes ont ete realises d'un

seul tenant, comme un ensemble homogene, il est raisonnable

de penser que leurs occupantes appartenaient a la meme
famille. La lecture de I' inscription 548, qui n'est plus lisible

aujourd'hui, ne posait guere de problemes, On y trouvait

mention d' une Athenophila, fille de Seleucos, fils

d' Ammonios (cf. tableau 3), qui peut etre identifiee sans mal

avec une homonyme connue par deux inscriptions du temple

d' Atargatis 32, datees respectivement de 36/37 et de 39/40.

Ces inscriptions confirment la datation que nous proposons

pour ce bane, puisqu' Athenophila, etait mariee en 39/40 a
Apollophane (1. 2) fils de Lysanias (1.1), mais encore nubile

en 36/37. L' absence d' Apollophane date necessairement

l'inscription d'une peri ode anterieure a39/40. Elles avaient

d'autre part permis aJohnson de completer la genealogie

d' Athenophila qui apparaissait non seulement petite-fille

d' Ammonios (1. 59), mais aussi arriere-petite-fillc

d' Ammonios (1. 60). Elle etait sans doute la sceur de

Xenocrate, fils de Seleucos, fils d' Ammonios, auteur en 51/

52 de n. e. d'une dedicace aSeleucos (J. 40), fils de Iysias

32 - D. 144, F. CUMONT, Fouilles, p. 69 = J. 4
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(1. 34), petit-fils de Seleucos (J. 33), stratege et epistate".
Notre inscription ne change rien a ce schema, qui fait

indubitablement de cette personne une tres jeune fille en

35/36. Ce point est important pour analyser ses rapports avec
I'occupante du bane voisin.

L'inscription du bane voisin (549) n'est en effetpas aussi
limpide, et son etat de destruction totale ne permet pas
d' escompter de nouvelles lectures.Telle que l' a lue Hopkins,
elle donne le texte suivant :

EYBOY AA (vac.) AMMQNIOY TOY AMMQNIOY.
L'editeur 34 voyait dans l'espace vide une lacune qu'il

proposait de combler ainsi :

EYBOYAA [it LEAEUKOU "toU] AMMQNIOY TOY
AMMQNIOY [yuvr)].

Cette restitution permettrait de faire d' Athenophila la
fille d'Euboula, Tres exactement au-dessus et a l'extremite
du mot commencait l'inscription suivante, dont il ne fait
aucun doute qu' elle est posterieure a la precedente et qu' elle
entendait la completer:

4JQl.' AMMQNIOL AMMQN lOY ["tou]
AMMQNIOY EKE;>~MBLLA[l].

Hopkins precisait que cette lecture etait "extremely
doubtful", mais retenait pour certain quil s'agissait d'une
dedicace a une femme dont le nom aurait ete EK [---] HLLA.
II parait neanmoins assure que Seleucos avait un frere du
nom d' Ammonios (a moins qu' Ammonios fils d' Ammonios
et Ammonios fils d' Amrnonios, petit-fils d' Ammonios
doivent etre identifies ...). Si cette lecture est exacte, deux
femmes ont occupe, simultanement ou successivernent, le

bane 549.
Qui est exactement cette Euboula ? Si I'on considere le

texte comme lacunaire, elle est la femme de Seleucos, sinon,
elle est sa seem:Que Seleucos ait epouse une Euboula semble
assure: une inscription du temple d'Atargatis datee de 61
nous montre une Euboula, deja mere de plusieurs filles,
mariee a un Seleucos, et petite-fille d'Olympos (c. 101). Le
nom du pere est lacunaire. II sagissait sans doute de
Xenocrate, fils d'Olympos 35, qui avait epouse une petite

fille d' Apollonios presente dans le temple d'Atargatis. Le
fait qu'un Xenocrate, fils de Seleucos, fils d' Ammonios soit
l' auteur de la dedicace de 51/52 (H 4) au stratege et epistate
de la ville abonde en ce sens : Xenocrate, fils de Seleucos,

fils d' Ammonios porterait ainsi logiquement le nom de son
grand-perc, Xenocrate, fils d'Olympos. Vingt cinq ans plus
tard, cette Euboula etait toujours en vie, et avait encore

plusieurs filles nubiles.

33 - H 4; J. JOHNSON, p. 20, pensait que Xenocrate etait Ie fils de Seleucos
(33). Mais, plus loin, p. 25.1e meme auteur suggere, sans doute avec raison,
que les deux Seleucos, (5) et (II) ne sont qu'une seule et merne personne.

34 - Pre!. Rep., V, p. 197-198.
35 - F. CUMONT, Fouilles, p. 80. .
36 - Le nom reparait ulterieurement dans la famille (F. CUMONT. Fouilles.

S'il parait assure que Seleucos (5) a bien epouse
Euboula, fille de Xenocrate, petite-fille dOlyrnpos, et
qu' Athenophila (548) est bien issue de ce mariage
(cf. tableau 3), l'identification de cette Euboula avec
l'occupante du bane 549 n'est pas formellement garantie.
Les raisons ne manquent pas en effet de mettre en doute la
restitution de Hopkins, quoiqu' aucune ne constitue isolernent
une objection decisive. On s' etonne, par exernple, de voir la
fille occuper seule un bane alors que sa mere partagerait le
sien avec sa belle-sreur (mais I'jdentite du ou des
commanditaires pourrait l' expliquer). On s' etonne egalement
de voir la filiation du meme Seleucos poursuivie ici jusqu'au
pere, la jusqu'au grand-pere, alors que I'hornogeneite serait
totale si l' on considerait Eugenia comme fille d' Ammonios,
petite-fille d' Ammonios.Ammonios, fils d' Ammonios, petit
fils d' Ammonios aurait alors dedie un banc a sa seeur et a sa
femme. La mise en page de la pierre, qui fait commencer
l' inscription d' Ammonios, precisement a l' aplomb de la fin
du texte conserve de l'inscription relative a Euboula semble
exclure toute lacune apres AMMQNIOY TOY
AMMONIOYet done la restitution [yuvr)] en l'absence de
laquelle il est impossible de combler la lacune par le nom
d'un mario II faudrait alors supposer un blanc au lieu d'une
lacune. Ammonios aurait pu, par exemple, obtenir ce banc
en heritage de son frere Seleucos.

Dans cette hypothese, l'homonymie des deux Euboula
pourrait s' expliquer par une ascendance commune aux deux
femmes 36 et reveler un ou plusieurs des mariages
endogamiques, qui semblent avoir ete frequents au sein de
cette importante famille, mais on s'etonne de l'absence de
toute mention de la mere d'Athenophila : cette derniere etait
elle issue d'un premier mariage ? Cette hypothese serait assez
seduisante, et fournirait une explication commode au fait
qu'Euboula, fille de Xenocrate ait encore plusieurs filles
nubiles en 61. Dans tous les cas, que l'on adopte l'une ou
l'autre solution, il apparait necessaire d'identifier comme
une seule et meme personne, Seleucos (5) et Seleucos (11)
de Johnson, ainsi que ce dernier en avait eu l'intuition 37. La
recurrence des noms d'Euboula et d'Ammonios dans la
descendance du stratege et epistate Seleucos s' expliquerait
aisement dans le contexte d'une telle parente. Seleucos,
epoux d'Euboula, aurait eu au moins trois enfants :
Athenophila, Xenocrate, et Euthynice ". Ainsi s'expliquerait
aisernent la dedicace de Xenocrate a Seleucos, stratege et
epistate (H. 4), puisque celui-ci netait autre que son
beau-frere,

p. 118). On ne peut malheureusement se fonder sur l' argument, car ce nom
est logiquement celui de la grand-mere (F. CUMONT, Fouilles, p. !OI).ll est
neanrnoins si rare a Doura que l'on est en droit de le considerer comme
indice majeur en faveur de I' appartenance aune meme famille.
37 -loc. cit., p. 25.
38 - F. CUMONT, Fouilles. p. 116 =J. 12.
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Les occupantes des banes 548 et 549 se rattachent done

assez etroitement a la famil1e des strateges et epistates, bien

presentedans les gradins nord, dont el1econstitue l' armature,

a partir de 63. II est possible que les liens familiaux qui

unissaient les occupantes de ce secteur aient ete plus etroits

encore. Le bane inferieur de la premiere travee (545) est en

effet vraisemblablement occupe par une femme de cette

farnille, si son epoux, Apollonios, fils d' Athenodore est bien

Ie fils d' Athenodore, fils d' Ammonios 39 D'autre part,

I'identification des deux Seleucos rapproche

considerablement les deux familles, et Ie nom d' Ammonios

est assez rare en dehors de cette famil1e pour que nous ayons

de bonnes raisons de penser qu' Athenodore (1. 37), fils

d' Ammonios (1. 36) etait Ie frere d' Ammonios (1. 59), fils

d' Ammonios (1. 60) 40, son contemporain. Nous avons done

toutes raisons de reconnaitre en Ammonios (36) et (60) une

seule et meme personne, ce qui nous donnerait pour cette

branche de la famil1e le stemma illustre dans le tableau 3,

qu'il conviendra de completer a l'aide de la partie gauche

du tableau 2.

Du rang superieur, seulle texte d'une inscription (552)

etait Iisible a lepoque des fouilles de Yale. L'etat de

degradation des gradins sud est aujourd'hui tel que nous

n'avons pu determiner la place exacte de cette inscription,

qui pouvait se trouver a l'aplomb des blocs 548 ou 549. La

description de Hopkins laisse neanmoins a penser qu'elle

se trouvait immediatement au-dessus de 548. Sans doute
contemporaine, comme on l'a vu, malgre sa date de ZAT,

de I'ensemble des gradins des deux travees occidentales, a

l'exception du bloc 545, cette inscription nous livre les

membres d'une famille qui, autant que nous le sachions, est

sans rapport avec la precedente 41, et qu'il est fort difficile
de rattacher a une famil1e connue par ailleurs.

Au rang superieur, seule etait jadis lisible l'inscription

555, situee deux rangs au-dessus de l'inscription 549. Entre

les deux, rien ne nous est parvenu, a l'aplomb de 552 non

plus, a la suite de l'effondrement des gradins. Cette

inscription nous livrait Ie nom de Timonassa, fille de

Seleucos, petite-fille de Seleucos, et epouse d' Apollonios.

Elle se rattache sans aucun doute possible a l'une des

branches de la famille des strateges et epistates OU tous ces

noms sont nombreux (cf. tableaux 2 et 3), sans que nous
puissions preciser exactement a que I emplacement de l' arbre

genealogique il convient de placer cette sequence, en

l'absence de toute mention de l'ascendance d' Apollonios,

et dans la mesure ou nous ne connaissons pas de Seleucos,

fils de Seleucos. II est vrai que la genealogie de cette

famille demeure assez obscure avant le milieu du premier
siecle de n. e.

39 - F. CllMONT. Fouilles, p. 83 =J. 37.
40-D I~.

4 I - Demetrios fils de Diodore avait erige ce bane pour son epouse Rhannis,

Au premier rang de cette travee, Ie bloc 544, date de 35/

36 de n. e., nous revele un autre groupe familial bien connu

par des gradins sensiblement contemporains du temple

d' Artemis (c. 64; 65). De ce groupe familial, sans doute en

phase d'ascension sociale et politique dans les annees30
40, nous connaissons surtout la descendance (tableau 4). Non

seulement certains de ses membres sont en effet presents

dans les gradins nord en 107 (n? 538), mais les sources

papyrologiques nous renseignent sur son importance au

second siecle : plusieurs de ses membres portent des titres

auliques parthes et elle fournit plusieurs personnages

officiels, avant comme apres la conquete romaine,

notamment un pretre de Zeus, un chreophylax et des temoins

d'actes. Un lien avec la famille des strateges et epistates est

du reste vraisemblable a la fin du premier siecle, voire peut

etre des la moitie du premier siecle, si le bloc 543, qui Ie

flanque a l'est, doit bien etre rapporte ala meme famille.

Comme nous Ie verrons bientot en analysant les banes
contemporains des gradins nord, le bane n? 543 pose en effet

de nombreux problemes (cf. tableau 2). Date de Xandicos

63, il pourrait etre rattache au noyau familial qui se

caracterise par l'importance de son activite a cette periode

dans le sanctuaire, ou il parait seul a installer des banes
pendant ce mois de I'annee 63. II faudrait alors faire

d' Athenodora, fille d' Adaios, petite-fille d' Athenodore et

de son frere et epoux les frere et sceur d' Apollonios et de

Diogene, les petits-enfants d' Adaios (1) et de ce dernier Ie

fils d' Athenodore (1. 37). Cette solution a l'avantage de

respecter la logique topographique et chronologique des

gradins nord, et s' accorde parfaitement avec l' onomastique

de cette famille. Elle pose le problerne qu' entre le debut de

63 et Ie mois de Peritios 64, le merne Apollonios apparaitrait

comme I' epoux de deux femmes differentes.

On peut egalernent etre tente de rattacher Athenodora

et Antiochos ala famille qui occupe le bane voisin (n° 544),

ou figurent un Athenodore et plusieurs Antiochos, alors que

ce dernier nom est inconnu dans la famille precedente,La

sequence Antiochos - Theomnestos est encore bien presente
dans la famille quarante ans plus tard, puisque l'on rencontre,
toujours dans notre salle aux gradins, en 107, un Olympos

fils de Theornnestos, petit-fils d' Antiochos (n° 538).

L' Athenodore mentionne ici serait alors Ie fils de

Theomnestos et le petit-fils d'Antiochos, et l'epoux de sa

niece Adeia (n" 544), une sequence confirmee par une

inscription du temple d' Artemis (C.64). Mais il faudrait

supposer ses petits-enfants deja maries moins de vingt ans

plus tard ... Pour important qu'il soit, l' argument onomastique

doit neanmoins etre manie avec une certaine prudence, car

on pourrait tenir Ie meme raisonnement, en sens inverse, en

fille de Barnaios, Ce dernier porte comme sa fille un nom sernitique. Le
nom de Bamaios est frequent 11 Doura.
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remarquant que non seulement le nom d' Adaios, mais encore
la sequence Ammonios Apollonios Adaros, sont
particulierernent bien representes dans la famille precedente.
II est done difficile de trancher dans une situation ou un lien
entre les deux familIes n'est pas totalement exelu, mais on
pencherait plutot pour un rattachement des occupants du bane
n° 543 a la famille des strateges et epistates.

Le bane n° 547 situe a l'aplomb nous fait penetrer au
sein d'une autre des grandes familles de Doura : il s'agit en
effet selon toute vraisemblance de celIe que representent les
fresques du temple de Bel, et dont nous connaissons fort
bien la genealogie pour Ie second siecle. Deux des
personnages mentionnes dans cette inscription non datee
semblent evoques par deux inscriptions du temple
d' Atargatis (c. 109 ; Ill), toutes deux datees de 62 de n. e.,
et qui confirment pour notre bloc la date probable de 63
de n. e. que suggere celIe du bane inferieur (n° 543). Notre
inscription nous permet de completer la genealogie que
donnaient les inscriptions du temple d'Atargatis. Celles-ci
nous apprenaient que Conon, fils de Nicostrate avait epouse
une fille de Seleucos et que de cette union etait issu un fils
du nom de Patroele, lequel avait epouse Bathnanaia, fille
d' Artemidore. II est des lors raisonnable de restituer le texte
de I'inscription comme suit:

AYLlTIDAI rY[vm]KI ['Ap't£/ll]1 M2POY TOY
NIKOLTPATOY.

Artemidore serait ainsi le fils de Nicostrate et le frere
de Conon. Bathnanaia aurait ainsi epouse son cousin
Patroele.

Les banes restants etaient occupes par les representants
de deux ou trois familles inegalement connues, qui se
manifestent essentiellement a travers les banes dates de
l'annee 1071108.

L'une d'entre elles, egalernent attestee au temple
d' Artemis 42 et tres active dans Ie temple d' Azzanathkona",
est issue de Naboubarak, et son arbre genealogique a ete
bien analyse par Hopkins 44 Elle occupe Ies deux banes
superposes 542 et 546, dates tous deux de 107, et peut-etre
Ie bane 531, date de 65-66 sur Ie cote nord 45

.

L'autre est egalernent presente dans deux banes situes
sur la meme travee. Le bane inferieur etait occupe par un ou
plusieursmembres de la famille d' Archelaos.fils de Diodore,
dont le nom seul apparait. On est en droit de penser quil
s'agissait de son epouse, car Ie bane immediaternent
superieuretait reserve aux filles du memeArchelaos, a moins
que, veuf, il ait inscrit en qualite de dedicant son nom sur
les deux banes, chacun etant reserve a I'une de ses filles et

42 - F. CUMONT, Fouilles, p. 114; Prel. Rep., 2, D 60.
43 - 508 ; autres mentions de membres probab1es de la rnerne famille :

299; 386.
44 -Prel. Rep.. V, p. 194 sq .. n? 542 et 546. .
45 - Ce bane est en effet occupe par Bokanara, qui avait epouse Pausanias,

rappele generiquernent sur le bane superieur que les banes
etaient destines a ses filles. II serait tentant de rattacher cette
famille a celIe qu'atteste le bane 552, qui evoque un certain
Demetrios, fils de Diodore, epoux de Rhaipis, fille de
Barnaios. Entre le bane 552 et les banes 550 et 553
s'interpose une personne qui s'est fait realiser deux banes
(551,554) I'un au-dessus de I'autre, et dont Ie nom demeure
malheureusement lacunaireAb [-] ais, fille d'Heraklei'dos.
Le bane inferieur (551) faisant allusion a celui de la
quatrierne rangee, qui le domine, il est possible que
l' occupante de ces banes ait souhaite ainsi se rapprocher
des occupantes des banes 552 et 553, et manifeste ainsi son
appartenance a la meme famille, mais c' est la pure hypothese.

LE COTE NORD

Les banes 518-521 et 523-525 sont exactement
contemporains: ils datent tous du mois de Xandicos 63 de n.
e., et etaient occupes par un ensemble familial tres homogene
que tente de resumer I' arbre genealogique schernatiquement
illustre par Ie tableau n° 2.Dans ces conditions, il est difficile
de penser que leur disposition dans I'espace n'a pas fait
I' objet d' un plan concerte susceptible de reveler des
hierarchies au sein de la famille. Eugenia (n° 521) est sans
aucun doute la fille deTimonassa, fille d' Ammonios (n° 515)
et epouse d' Apollonios fils d' Athenodore. Lonomastique
incite a identifier le beau-pere de Timonassa, Athenodore,
avec le n° 37 de Johnson; son pere.Arnmonios pourrait fort
bien porter le nom de son grand-perc paternel (1. 36), selon
I'usage, et etre Ie fils d' Athenodore. Timonassa aurait done
epouse son onele, conformement a une pratique tres repandue
a Doura. II n'est pas exelu que lajeuneTimonassa (son bane
ne peut guere etre anterieur a 35 de n. e. ni posterieur a 64),
comme cela a deja ete suppose 46, ait epouse Apollonios fils
d' Athenodore apres que celui-ci ait perdu sa premiere
femme, Athenodora (peut-etre une autre niece), occupante
du bane oppose (n° 565).

C' est en tout cas la filiation directe de Timonassa et
d'Eugenie qui parait expliquer la proximite topographique
des deux femmes dans le sanctuaire. A en juger par la
dimension de leurs banes respectifs, les deux femmes
occupent dans la famille une place relativement modeste, a
moins que Ie degre de dignite des banes ne flit fonction de la
proximite de l' autel, auquel cas, malgre ses dimensions
reduites, le bane d'Eugenia occuperait une place de
premier rang.

Le personnage important de cette file de gradins, celui
qui organise la disposition des deux files de gradins dates

fils d' Antimaehos. Ce nom doit etre rapproche de eelui de run des deux
fils de Naboubarak, Bokanaios (5~2), qui est Ie grand-perc des oeeupantes

du bane 5~2.

~6 - Pre!' Rep., V.p. 183.
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de Xandicos 63 est neanrnoins a I' evidence celui qui occupe
Ie bane voisin (n° 520) : Asia. Sur l'identification de son
pere et de son grand-pere, il est permis de s'interroger, Nous
y reviendrons. En revanche, des liens de parente l'unissent
aux occupantes des sieges voisins. Asia a en effet epouse
Adaios (2), fils d'Eugenia et d' Apollonios. Elle est done la
bru de sa voisine de droite du bane 521. Asa gauche, sur un
siege de dimensions plus reduites (519) se trouvait sa belle
sceur Theodora, fille d'Eugenia et d' Apollonios. Le bane
suivant (518) porte une inscription malheureusement
lacunaire, mais il faut sans doute y reconnaitre Ie bane d'une
autre belle-fille d'Eugenia, fille de Diodote 47. Les banes
dates de Xandicos 63 de la seconde file de gradins peuvent
done respecter deux logiques hierarchiques. La premiere
serait strictement genealogique, De I' autel vers I' est, on
trouverait : la mere, I'epouse du fils aine 48, la fille et I'epouse
d'un fils cadet. La seconde analyse ferait d' Asia un
personnage superieur en dignite.

Si Ie mode de developpement des gradins sud plaide en
faveur de la premiere hypothese, la seconde parait confirmee
par l'analyse des gradins de la troisieme file dates du mois
de Xandicos 63. Un personnage s'y distingue clairernent,
dont l'importance se mesure aisement, puisqu'il y possedait
deux banes (523 et 525) : il s'agit de Timonassa, fille de
Seleucos, petite-fille de Lysias et epouse de Diodes, fils de
Danymos. Ce personnage nous est bien connu par un
parchemin de 87 de n. e. 49, qui complete la genealogie de
Diodes, fils de Danymos, et petit-fils d' Apollonios.
Timonassa etait done la sceur d' Asia.

Sans doute avait-elle epouse un proche parent. La
voisine de Timonassa, Sosipatra (n? 524), est en effet fille
d'un Apollonios, fils de Danymos. La repetition de la
sequence Apollonios-Danymos incite a lier Sosipatra a la
farnille de Diodes. Cette Sosipatra doit etre identifiee avec
Ie n? 39 de Johnson. Fille d' Apollonios (1.35) et de Sosipatra
(J. 38), fille d'Athenodore (J. 37), elle avait epouse Lysias
(1. 34), fils de Seleucos (1. 33) et pere de Seleucos, stratege
et epistate (J. 40). Elle etait donc selon toute vraisemblance
la grand-mere de Timonassa (n° 523-525). nfaut ainsi ajouter
au stemma de Johnson un Danyrnos, pere d' Apollonios
(n° 35). Danymos, pere de Diodes, etait certainement Ie fils
de cet Apollonios. On obtient alors Ie stemma represente
par Ie tableau 2. II est egalement permis d'envisager la
filiation moins vraisemblable, qui en ferait Ie petit-fils de
Timonassa (n° 515) et d' Apollonios, et Ie cousin d' Adaios.

Timonassa etait toujours vivante en 87 de n. e. Acette

47 - L'inscription, de Xandicos 374 seleucide, mentionne une fille de
Diodote epouse d'un fils d' Apollonios.

48 - Adaios porte en effet Ie nom de son grand-pete paternel.
49 - D. P. n? 18 (inv., n° 21), p. 98 sq.

50 - F.CUMONT, Fouilles, p. 52 =J. 50. Cette inscription avait ete datee par
Cumont et Johnson d'une date posterieure 11 165 de n. e. Sa relecture a

date, veuve ou, moins probablement, divorcee de son epoux,
elle mariait l'une de ses filles a son ancien creancier, lui
merne peut-etre parent. Identifier precisement Ie pere de
Timonassa n'est pas chose simple, quoiqu'il soit assure que
Timonassa appartienne a la famille qui a donne la quasi
totalite des strateges et epistates de Doura-Europos, et dont
Jotham Johnson a dresse un arbre genealogique, On a vuen
effet qu'il est necessaire de modifier substantiellement un
arbre genealogique ou les liens endogamiques paraissent
beaucoup plus forts et la dispersion des branches de la famille
beaucoup moins forte que ne I' avait pense Ie savant
americain.

Le probleme essen tiel est que les Seleucos fils de Lysias
sont legion dans la branche de cette famille d'ou sont issus
les strateges et epistates de Doura : depuis 332 avo n. e. 50, et
jusqu'en 107 de n. e., on en connait au moins quatre. Le
premier etait stratege genearque en 33 avo n. e. II est a
I' evidence trop ancien. Le second est Ie n° 33 de Johnson.II
est connu par une inscription de 51/52 comme Ie grand-pere
de son homonyme stratege et epistate (1.40) entre cette date
et 61/62 5 1. Le probleme est de savoir lequel de ces deux
demiers est Ie pere de Timonassa. Le premier parait quelque
peu ancien, puisqu'il est deja grand-perc du premier
magistrat de la cite en 51. Si Ie pere de Timonassa etait Ie
n° 33 de Johnson, il faudrait l'imaginer anterieure d'une
generation au stratege et epistate de 51/52, deja marie en
51/52. Or, en 63, Timonassa devait etre assez jeune encore
pour pouvoir avoir une fille nubile en 86. Sans etre
formellement impossible, cette hypothese s' accorde malavec
l'identification de Sosipatra, et parait au demeurant moins
plausible que celie qui verrait dans Timonassa la fille du
stratege et epistate (J. 40), qui compte deja cinq enfants
maries en 61/62 de n. e. 52

La raison d'etre des deux banes de Timonassa demeure
une enigme. Si I' on admet que les rituels qui se deroulaient
dans Ie sanctuaire ont suscite, au moins a partir des annees
60, date a laquelle nous savons que se developpent
particulierement les salles aux gradins, des regroupements
familiaux dans la topographie de la salle W9, l' emplacement
du bane de Timonassa (n° 525) a l'amont de sa sceuret ala
droite de sa grand-mere apparait parfaitement logique. Ne
faudrait-il pas supposer que, de la meme facon, l'autre bane
de Timonassa (n° 523), strictement contemporain du premier,
a ete implante en fonction des structures de parente ?
L'inscription 519 n'autorise guere une telle lecture. Au
mieux, dans l'hypothese de filiation la moins vraisemblable,

montre qu' elle portait en realite la date de 33/32 avon. e., voir Pre!'Rep"
VI,p.411.
51 - Pre!.Rep., II, H 4, p. 92 ; F. CUMONT, Fouilles, p. 88, 89,91, 116, 118.
52 - On note du reste I' abondance des mariages consanguins, puisque deux
fils ont epouse leurs sceurs, voir F. CUMONT, Fouilles, p. 89 ; p. 118.
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l'occupante de ce bane serait la cousine germaine de
Timonassa. L'inscription 518 est mutilee. Elle concemait
l'epouse d'un fils d'unApollonios, dans laquelle on pourrait
certes reconnaitre une niece de Timonassa, mais qui etait
plus vraisemblablement une bru d'Eugenia (n° 521), comme
nous I'avons vu plus haut. Le mystere demeure donc entier

C'est en tout cas derriere ce bane n° 523, alors que la
place demeurait libre, et ce jusqu'en Xandicos 66 de n. e.,
sur toute la partie ouest de la quatrierne rangee de gradins,
la plus proche de l' autel, qu' au mois de Peritios 64, une
autre Timonassa, dont la genealogie n'est pas donnee, a fait
installer son bane. Elle etait I'epouse d'un certainApollonios,
fils d' Adaios, fils d' Athenodore, On connait bien un
Apollonios fils d' Adaios dans le sanctuaire : il s' agit de
l'epoux d'Eugenia (n° 521). Amoins de supposer le deces
de cette derniere et le remariage de son epoux dans le bref
delai qui separe l' annee 63 du mois de Peritios 64, ou une
reelle bigamie, il parait apremiere vue difficile d'y voir le
meme homme. Le probleme se complique si I' on sait que le
bane n? 534, situe exactement aI'amont de celui qui nous
interesse, est occupe par une certaine Patrophila, fille de
Diogene, epouse d' Ammonios, fils d' Apollonios, petit-fils
d' Adaios, dans laquelle on doit vraisemblablement
reconnaitre la bru de notre Timonassa. Or, lors de la premiere
publication de ces inscriptions, Ammonios, epoux de
Patrophila, apparaissait logiquement comme le fils
d'Eugenia 53. Dans ces conditions, il faudrait bien faire
d' Adaios (1) le fils d' Athenodore, et deTimonassa la seconde
femme d' Apollonios.

On se souvient neanmoins que le bane n° 543 donne la
genealogie d'uneAthenodora, epouse de son frereAnticchos,
fils d' Adaios et petit-fils d' Athenodore, II semble raisonnable
de faire du mari de Timonassa, Apollonios, le frere
d' Athenodora et d' Antiochos. Sous reserve desdifficultes
evoquees plus haut, Athenodora, Antiochos et Apollonios
peuvent tous etre les enfants d' Adaios (1). On a vu qu'il est
egalement theoriquernent possible de les rattacher ala lignee
d' Antiochos et de Theomnestos (cf. tableau 4), mais la seule
solution susceptible de rendre compte de la facon la plus
simple d'une avalanche de noms et de filiations bien connus
pour la famille d' Adaios (1) est de supposer que son fils
Apollonios a successivement epouse Eugenia, puis
Timonassa, qui pourrait fort bien etre une niece issue de
Timonassa (n° 515) par un frere ou une sceur d'Eugenia.

L' etroitesse des banes reserves a Eugenia (521), a
Theodora (519) et asa belle-seeur (518), la necessite pour
Athenodora et Antiochos de se deporter dans les gradins
sud et I'importance des banes de Timonassa et de sa soeur
Asia montre bien que, dans ce "noyau familial" assez dense,
globalement issu d' Arhenodore, mais principalement centre

53 - Pre!. Rep., V, p. 185.

sur la branche issue d' Adaios (l), la primaute revient en
realite adeux elements collateraux relativement maginaux
par rapport ace noyau : les deux soeursAsia et Timonassa,
filles du stratege et epistate Seleucos et probablement
considerees comme issues de la "branche ainee" de la
famille.

Sa voisine et homonyme Tirnonassa, a fait eriger son
bane au mois de Xandicos 66. La lecture de la pierre ne
permet pas d'avoir I'assurance de sa filiation et de celIe de
son epoux. De l' avis de Hopkins, la pierre serait lacunaire.
Le texte de l'inscription donne en effet .' Erouc I;o't'
Euvolxou Tuuovdcou I 'AIlIlWV10U 'tou Auouviou
'A811vOOWP·

En l' absence de toute trace de la fin du demier nom
propre, l' editeur concluait fort logiquement que l' inscription
pouvait initialement comporter trois lignes, et que la pierre,
gravee avant la pose, pourrait avoir ete retaillee pour
s'mscrire dans le meme plan que les autres gradins. Restituer
une filiation sur quatre generations n' est pas sans precedent,
pas plus que l' omission de 'tou devant le nom propre pour
exprimer la filiation. Si la pierre est complete, il faut
considerer que la filiation nous est donnee sur quatre
generations. Timonassa etait alors fille d' Ammonios, petite
fille de Lysanias, arriere-petite-fille d' Athenodore, Si au
contraire, il faut supposer une troisieme ligne, il nous faut
restituer 'A811voowpl[ou Of toii Beivo: yUVll.En ce cas,
sa filiation n' est donnee que sur trois generations, et
Athenodore est le nom de son epoux. Dans tous les cas, il
semble peu plausible d' Yvoir la meme personne qu' en 515.
Si I' on fait remonter sa genealogie jusqu' aAthenodore, elle
serait bien trop jeune pour permettre une identification. II
faudrait peut-etre supposer que Iysanias (1. I) etait le fils
d' Athenodore (1. 37) et que son fils serait Ammonios (1. 10),
qui serait des lors le frere de Seleucos (1. 3). Mais
I'inscription D 144 incite a penser que I'on a une serie
ininterrompue de Lysanias et de Seleucos d' ou serait issu
Lysanias (1. 1). L'hypothese la plus raisonnable consiste done
a considerer la pierre comme lacunaire et a faire
d' Athenodore l' epoux de Timonassa. Le formulaire est ainsi
plus conforme ace que l' on trouve dans les sanctuaires : les
femmes y sont toujours filles, sceursou epouses d'un homme.
1amais elles n' apparaissent seules. II serai t bien etrange que
ce soit ici le cas. On peut ainsi conserver l'identification,
chronologiquement pertinente, de Iysanias et d' Ammonios.
CelIe d' Athenodore est plus difficile.

On mesure I' extension et les limites de la conscience
d'appartenir ala famille. II existe bien, dans la famille au
sens large une conscience d'appartenir au meme groupe. A
preuve les regroupements topographiques, la tradition
onomastique, et, surtout, les pratiques endogamiques qui
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previennent I' evolution totalement independante des

differents rameaux d'une merne famille. Les femmes

semblent inexorablement tirees du cote de leur belle-famille.
11 n'en demeure pas moins que la famille au sens restreint

du terme,definie par filiation directe, conserve son originalite
et sa dignite propres. II existe des branches ainees, et, a
chaque generation, l' anastase du prenorn de I' aieul permet

d'exprimer des prirnautes au sein de la famille.
L' etude de la salle aux gradins du temple

d'Azzanathkona s'avere done ric he d'enseignements de

plusieurs ordres. Elle nous revele d' abord pour la premiere
fois le mode de developpernent original d'une salle aux
gradins. II y a gros a parier que le temple d' Artemis et celui

d' Atargatis ont connu la me me evolution. Une telle etude

n' est plus possible au temple d' Artemis, ou la salle aux
gradins fut dernantelee des I' Antiquite. Elle apparait
souhaitable au temple d' Atargatis, ou apparaissent plusieurs
des families presentes dans Ie temple d' Azzanathkona, La

constitution des salles a gradins apparait ainsi comme un
fait de mode tres limite dans le temps, plus que comme un
element indispensable a la vie de sanctuaire, ce que l'on
savait deja peu ou prou, mais aussi comme un phenornene
tres progressif. Sur les rites, beaucoup resterait a ecrire : si
la salle W9 constituait bien en elle-meme un sanctuaire, elle
dut abriter des banquets. Consacree sans doute a un couple
de divinites 54, elle n'etait peut-etre pas aussi exelusivement

reservee aux femmes que les inscriptions des banes peuvent
le laisser paraitre 55

En ce qui conceme les pratiques familiales, les mariages
consanguins entre freres et soeurs ne sont pas rares. II
semblent toutefois plus rares que les mariages entre oneles
et nieces. lIs peuvent avoir caracterise des pratiques propres
a certaines cellules familiales. C'est ainsi qu'on les retrouve
au moins a deux reprises, et peut-etre a quatre reprises dans
la famille issue de Theomnestos fils d' Antiochos (tableau 4).

Dans des families comme celie des strateges et epistates,
pour lesquelles nous connaissons un nombre infiniment
superieur de personnes, ces mariages consanguins semblent

avoir ete reserves a des lignees numeriquement importantes ;
on ne les rencontre guere que chez les enfants de Seleucos
(1. 40) 56 II semble alors que l' exogarnie ait ete limitee a

I' extreme et que le mariage entre freres et sceurs ait constitue

5.+- Le relief cultuel fait apparaltre la deesse en compagnie d'un personnage
masculin qui est sans doute un officiant, et d'un taureau ou I'on a cru
pouvoir reconnaitre I' attribut de Hadad, identifie avec Ie paredre de la
deesse tPrel. Rep., V,p. 173 sq.). 0' autre part l'inscription 503 (Pre!. Rep.,
V,p. 173 sq.) decouverte al'interieur de la salle aux gradins, aI'entree est
ou elle figurait sans doute sur Ie linteau mentionne probablement un dieu
male, si toutefois la restitution TON GEO[v] proposee par Hopkins doit
etre acceptee, car la lacune pourrait aussi bien etre comblee par un
anthroponyme, par exemple TON GEO[oropov].
55 - Les inscriptions 505 a509 sont de pures listes de noms masculins,

une pratique reservee aux aines de la famille : parmi les

enfants de Seleucos maries entre eux, il est remarquable que

deux portent les noms du grand-perc paternel et de la grand

mere maternelle. Marier les freres et les sceurs a pu constituer

une solution pour assurer le maintien d'un noyau familial

duro On serait presque tente de parler de branche ainee.
La conscience d'appartenir a une merne famille se

manifeste dans une famille elargie aux cousins a travers
l' anastase des noms des ancetres (cf. tableau 2: noter la

frequence des noms Danymos et Adaios) et dans le souci

manifeste et general deviter l'elargissement du groupe

familial et de conserver leur coherence interne, sur un mode
dynastique, ou plutot elanique. Les frequents mariages entre

oneles et tantes, ou entre cousins et cousines semblent

proceder du meme ordre de preoccupations: au-dela du
cousinage au second degre, on s' efforcede reunir par mariage
des rameaux divergents.

Ce sanctuaire nous permet enfin d'evaluer la nette

domination d'une famille. II ne s'agit pas pour autant d'un

sanctuaire familial. On constate que les families presentes
dans le sanctuaire sont globalement les memes que celles
qui apparaissent dans les autres salles aux gradins, et que

les memes noms y apparaissent aux memes peri odes. Cette
particularite se limite aux familIes grecques, les familles

porteuses de noms sernitiques apparaissant dans un etat
dinferiorite evident, quoique l'essentiel des dedicaces du

sanctuaire en general et de la salle aux gradins en particulier
soit leur fait: lorsque, dans les annees 35-40, se developpent

les gradins sud, autour du dispositif qui conduit a
I' amphorette scellee, elles ne sont presentes que sous forme
de familles mixtes (513, 552), dont une fois dans I' embryon

des futurs gradins nord, alors tres marginal; quand, en 63,
se developpe un important noyau autour de la restructuration

de l'autel, elles restent relativement a l'ecart du dispositif.
Elles n'apparaissent en fait a partir de 65 qu'aux mages
des rangees de gradins, dans une position peripherique
vraisemblablement secondaire. II semble que nous ayons

la un bon revelateur de leur importance relative au sein

de la cite.
Inversement on voit se dessiner peu a peu dans ce

sanctuaire la trame de I' elite doureenne du second siecle

de n. e.

dont plusieurs apparaissent parents des occupantes des banes, ce qui
temoigne de leur presence au moins episodique dans la salle aux gradins.
Enfin, on peut evoquer comme un ar gument, amanier toutefois avecquelque
prudence, la dedicace d'un bane par Ie jeune ases enfants avenir (533 :
TOIL ELIOMENOIL ATf'O]' TEKNOIL) et non ases seules fillescomme
Ie precisent d'autres inscriptions (511, 553: GrrATPALIN I [Ar]TOn
56 - Asia (520) epouse un cousin issu de germain de son pere ; Timonassa
(523, 525) un onele ; Apollophane (J. 42) et Lysias (J. 45) leurs sceurs
Komana (1. 43) et Euboula (J. 44), voir F. CUMONT, Fouilles, p. 89; p. 118.
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Annee 324 sel, 336 sel, 347 sel, 349 sel, 351 sel. 374 sel. 375 sel, 376 sel. 377 sel. 379 sel, 407 sel. 419 sel, sans
(L'.KT) (ZAT) (ZMT) (0MT) (ANT) (L'.OT) (EOT) (LOT) (ZOT) (00T) (IT) (ern date
= 12-13 =34-35* =35 -36 =37-38 =39-40 =63 =63-64 =65 =66 =67 =95-96 =107-108

Inscriptions 545 544 514 513 532 531 522 510 515
511 526
512 527
550 528

540
547
548
549
551
554
555 (7)

Inscriptions Demetrios: Xandieos Peritios Peritios Xandicos Dios Xandieos
datees du 552 518 529 517 530 534 553
mois dans 519 535 Arternision
l'annee 520 516

521 533
523 536
524 537
525 538
543 539

542
546 (Ie 4
du mois)
L6ios
541

-"

Inscriptions 548 (7) 547 (7) 526 (7) 527 ('7)

non datees 549 (7) 551 (7) 528 ('7)

probable- 552 (7) L6ios:

ment 11 555 (7) 540 (7)

rattacher 11
l'annee

-PourZMT. 346 sel. = 35-367
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Tableau 2 - La descendance d' Athenodore fils d' Arnmonios (completer avec Ie tableau 3)

Apollonios Aristodeme Amrnonios

I I

(?) Polyrnelos Danymos Danymos Danymos

937

INicanor

DP.18 Diodes Apollonios Apollonios

I
[533] [510]

Lysias

DP.22

Antiochos

Arternidora
[514]

Athenodora
[543]

Diogene

I

Adaios (3) '" Athenodora
[535]

Theodora
[519]

Patrophila
[534]

(?)
[518]

Apollonios '" Timonassa (?)
[529]

Eugenia
[521]

I

Adaios (2)
(epouse Asia [520])

Athenodora
[545]

Diodes (I)

I

Ammonios (1. 36)

I
Athenodore (1. 37)

Sosipatra I I - - - - -A-m~~n:os- - - - - - ~
(1.38) I I I

Apollonios Timonassa Adaios (I)
[515]

Zo"ila

~ _C26~ -,

Diodes (2) : :

Danymos

Timonassa
[523,525]

Seleucos
I

Danymos

I

Apollonios
(1.35)

Sosipatra
(1.39)
[524]

Asia
[520]

(epouse Adaios 2)

Tableau 3 - Un exemple d'endogamie (completer avec Ie tableau 2)

Apollonios (1. 35)
C83; C88

I
Athenodore (J. 37)

C83 ; C88
[515; 545]

I
Sosipatra (J. 38)

C83

Arnmonios (J. 36 = 60)
C83; DI44

I

I
Ammonios

[549]

I
Amrnonios (1. 59)

DI44
[548; 549]

I
I
I

Euboula (?)
[549]

I
Seleucos (J. 5)

D144; C69

Olympos
e80; CIOI

I
Xenocrate

C80

I

Euboula
CIOI
[549?]

Seleucos (J. 33)

I
Lysias (1. 34)

H4
C88 ; 89 ; 91 ; 101

Sosipatra (1.39)
C86
[524]

Seleucos (1. 40)
H4

C89 ; 91 ; 116; 118
stratege et epistate

Euthynice (1. 12)
CII6

Xenocrate
H4

Athenophila (1. 4)
D144

C69
[548]

autresfilles
CIOI
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Tableau 4 - La descendance de Theomnestos fils d' Antiochos

Antiochos

Antiochos Megisto

CM; 65 I C~:; 65

1_ J __ ~~4]
Theomnestos Adeia

I
Antiochos

Dernetrios

Apollonios

I

I
Artemidora

[543]

I
Athenodora

[543]

I
Despoma

C64

Theomnestos

Athenodore

l CM
I - - - - - - - - - - - - : - - - - -(?)- - - - :

Thedora Athenodore Adai'os
ClO7

(Rep. II. 170)
Seleucos
887; 888

pretre de Zeus
titres auliques

OlymposPhilopatra

Lysias

Seleucos

Lysias
DP 17b

Olympos
DP 17b

Theomnestos
DP25

Chreophylax

I
Seleucos
DP 17b

I

Amathiara
DP 17b

Theodore
DP 17b

I

Artemidore
DP 17b
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9. CONSTITUTION D'UN REPERTOIRE
DE L'ARCHITECTURE DOMESTIQUE
ADOURA-EUROPOS

Anny ALLARA* et Catherine SALIOU**

This article is the first result of a research carried out by the authors,
whose aim was to create a general database about each house and each
block with dwellings in Dura. The remains of the houses excavated by the
French Academy and the Yale University Expeditions (more than 100) have
been reexamined on the field from 1990 to 1993. Nothing or just a brief
description had yet been published by Yale about many of these houses.

Some preliminary results of these researches are given in this paper:
they consist in a reexamination of the extension and depth of the excavations
of the dwellings, the reliability of the published informations, the actual
state of preservation of the dwellings, the existence of different phases not
mentioned in the publications and the new informations provided by the
partial ruin of the walls. Also building techniques (stone, rubble or mud
brick walls) and features (benches, pits, coolers, altars and others) are listed
here. This research must be continued, also in the light of the new
excavations.

La centaine de maisons fouillees aDoura-Europos par
la mission de l'Universite de Yale I represente pour I'etude
de I'habitat prive en Mesopotamie occidentale aux epoques
hellenistique, parthe et romaine, une documentation d'une
richesse exceptionnelle, mais fort inegalement publiee, et
subissant depuis les annees trente la merne degradation 2 que
celie qui affecte les autres edifices du site. La mise au point,
necessaire a leur exploitation, d'un corpus des donnees
offertes par les vestiges dans leur etat actuel impliquait la
confrontation des plans disponibles avec la realite observable
sur le terrain, la constitution d'une documentation
photographique et l'elaboration d'un fichier informatise 3

permettant ala fois une appreciation generale de l' etat de
chaque ilot et des interrogations ponctuelles, etendues a

* - Cultore della materia, Universite de Turin.

*. - Maitre de conferences en latin. Universite de Nantes. Ancienne
pensionnaire scientifique de l'Institut francais d'Archeologie du Proche
Orient. Damas.

I - Plusieurs sites de la region contemporains de Doura-Europos presentent
egalement des restes d'architecture domestique (Hatra, Assur, Uruk, Nippur,
Babylonie, Seleucie du Tigre, Palmyre) mais ces restes sont souvent peu
nombreux ou incompletement publies ; la documentation de Doura-Europos
est de loin la plus imposante. Pour un bref apercu de I'etat de la
documentation voir A. ALLARA, «Attivita del dottorato di ricerca in
archeologia: L'architettura domestic a in Siria , Mesopotamia e nell'area
iranica da Alessandro al periodo sasanide», I et II, Annali dell'Istituto
Universitario Orientale di Napoli, Sezione di Archeologia e di Storia antica,

\
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l' ensemble du site, concernant les techniques de construction
ou les divers amenagernents fonctionnels. Ce travail,
permettant de dresser un bilan de l' etat de conservation des
Dots, des possibilites de leur mise en valeur et des
perspectives de recherches, sintegrait ainsi aux objectifs
generaux de la mission archeologique de Doura-Europos
tels qu'ils ont ete definis par ses directeurs P. Leriche et
A. al-Mahrnoud 4: il fut effectue de 1990 a 1993 dans Ie
cadre de cette mission, et nous nous proposons dans ce
rapport d'en faire la synthese.

Compte-tenu de la taille du site et du grand nombre des
maisons degagees, ce travail devait, pour etre utilisable,
comporterdeux niveaux d'analyse : celui de lamaison d'une
part, celui de I'ilot dans lequel elle s'integre d'autre part.

XI (1989) p. 227-232 et XII (1990), p. 183-197. Les recherches sur les
maisons de Doura-Europos ont ete reprises par A. Allara, dans les archives
de la Mission de Yale et sur Ie terrain, il partir de 1986, avec, depuis 1990,
la collaboration sur Ie terrain de C. Saliou. Pour la problernatique generale
voir A. ALLARA, «Les maisons de Doura-Europos . Questions de typologie»,
DEE I, p. 39-60 ; id., «Domestic architecture at Dura-Europos»,
Mesopotamia XXII, 1987, p. 67-76; id., «Les maisons de Doura-Europos.
Les donnees du terrain», DEE II, p. 65-84 ; C. SALIOU, «Les quatre fils de
Polernocrates (P. Dura 19)>>, DEE III, p. 65-100.
2 - VoirA. ALLARA, DEE II. p. 67-68.
3 - Le fichier a ete realise avec Ie logiciel Filemaker 2 (Macintosh).
4 - Voir P. LERICHE et al., «Le site de Doura-Europos : etat actuel et
perspectives d'action», DEE I, p. 5-25.
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NOll, designons ici par «ilot- tout ensemble de constructions

repere com me tel par les fouilleurs americains " qu'il
sagisse dilots de 100 x 200 pieds s'integrant au quadrillage

couvrant la plus grande partie du site, ou d'ensembles plus

irreguliers, isoles par leur position topographique ou les voies

de circulation.

CONSTITUTION DE LA DOCUMENTATION

Afin d'obtenir une documentation homogene, chaque

ilot a ete vu deux fois et par deux personnes. Nous avons

observe les restes dans leur etat brut, sans nettoyage, et nous

sommes toujours parties des plans existants et des

interpretations proposees par les fouilleurs 6

Deux modeles de fiches, presentant la meme structure

globale, ont ete mis au point: une fiche a remplir pour chaque

ilot et une fiche permettant une information plus detaillee, a

remplir pour chaque maison, dans les cas ou il est possible
d'isoler avec suffisamment de precision une ou des unites

identifiables comme telles 7. Pour cette identification, nous

nous sommes fondees sur les interpretations des publications,

ou sur la typologie qui en ressort. Le palais du stratege, celui

de la citadelle, celui du dux ripae, qui ont fait ou font I' objet

detudes approfondies 8, et dont la fonction n'etait pas

exclusivement residentielle, ont ete exclus de cette etude.

Nous nous sommes lirnitees aux ilots degages avant la
seconde guerre mondiale, et comportant des habitations. Les

1I0ts ainsi analyses sont au nombre de 43, sur un total

theorique de plus d'une centaine d Tlots, dont une

cinquantaine ont ete fouilles. Les maisons sont quant a elle
au nombre de 117.

Les ilots (voir Ie plan general du site en tete du volume)

sont designes d' apres Ie systeme adopte par la mission de
Yale, par une Iettre et un chiffre (ex. : AI ; G7). Au sein des

ilots. Ies differentes maisons sont identifiees, dapres Ies
indications des publications, par une lettre (ex. :

L7A = maison A dans l'Ilot L7) 9, ou, plus rarement, par un

nom (maison chretienne), Lorsqu'en revanche un ensemble

est designe par un chiffre (ex. : H2/2), ou par une indication

Voir Prel. Rep. IX. I, p. 25-26.
6 La realisation de ce corpus, qui a dernande l'equivalent d'un mois de
travail a plein temps pour deux personnes, s' est echelonne sur trois
campagnes, de 1990 a1993.
7 Dans certains cas la surface mise au jour est trop faible (Hots C8, D7)
ou I'etat de conservation trop mauvais pour permettre de telles identifications
(Hots E8. X7, 17). F3 ne comportait qu'une seule piece d'habitation,
aujourd'hui disparue.

8 - Palais de la citadelle : voir S. DOWNEY, «The Citadel Palace at Dura
Europos», DEE I. p. 27-37 ; id., «Further observations on the Citadel Palace
of Dura-Europos», DEE II. p. 85-89 ; id., «Archival Archaeology, Frank
Brown's notes on the citadel palace at Dura-Europos», DEE III, p. 141
lSI. Palais du dux ripae : voir S. DOWNEY, «The Palace of the Dux Ripae at
Dura-Europos», Histoire et cultes de I'Asie Centrale preislamique, Paris,
1991, p. 17-21. Palais du stratege : voir I' article consacre acet edifice dans

topographique (ex. : HI nord), I'identification est de nous

et ne renvoie a aucune publication. Dans les cas ou un llot

ne comporte qu'une maison, celle-ci est designee par

r indication de 1'1I0t.
La structure globale de chaque fiche est la suivante :

- bibliographie et autre documentation disponible ;

- nature, extension et profondeur de la fouille ;

- appreciation globale du rapport entre le plan disponible

et les restes observables ;

- etat de conservation ;
donnees chronologiques publiees et visibles sur Ie

terrain;
- techniques de construction (rnurs, revetements, sols,

colonnes...) ;
amenagements fonctionnels : amenagements lies a

l'eau, dispositifs de stockage, banquettes ...

La fiche-ilot comporte en outre une rubrique concernant

I'etat de conservation et les perspectives de mise en valeur.

Les fiches sont accompagnees de plans, qui proviennent

pour la plupart des publications. Pour les ilots dont aucun

plan n'avait ete publie par la mission de Yale, nous avons

utilise des agrandissements des originaux au 1000e du plan

general dresse par Detweiler en 1935-1938 (cite dans la

suite: «Plan General») et conserve dans les archives de Yale

University Art Gallery 10. Tous ces plans, reduits ala meme

echelle 01250e) , ont ete completes sur le terrain par des

indications schernatiques concernant les techniques de

construction, les circulations (condamnations au

surelevations de portes), ainsi que les elements tels que
niches, restes de decor, ou coolers 11.

QUELQUES RESULTATS PRELIMINAIRES

L'interet de notre travail varie en fonction des Hots.Pour

certains les renseignements obtenus forment quasiment la

seule documentation existante (ex. : Nl , N2, 13, 14); pour

d' autres ils constituent une information complementaire sur

les vestiges eux-memes (ex. : C7) ou leur etat de conservation

(ex. : ilots du secteur de l'agora).

Ie present volume.
9 Dans l'Ilot M8, les unites B, C, H, qui communiquent entre elles, ont
fait l'objet d'une unique fiche. Dans I'ilot C7, les fouilIeurs de Yale ont
utilise, pour distinguer des maisons voisines, la combinaison d'une lettre
et d'un chiffre (ex. : C7A, C7A2 ...)
10 - Pour la cartographie de l'etat de publication des Hots d'habitation,
voir A. ALLARA, DEE I, fig. I, p. 42. Le materiel inedit sur les maisons a ete
collecte a la Yale University Art Gallery par A. Allara en 1986, 1989 et
1991, grace a I'aimable collaboration de S. B. Matheson, Curator of the
Dura Collection, et aun financement de l'American Philosophical Society
de Philadelphie.
11 - Ce terme designe de massifs recipients en djousse ou en gypse tres
frequents dans les maisons. Sur ce rnateriau, voir A. DANDRAU, «Gypse,
platre et djousse» dans ce volume.
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Extension et profondeur de lafouille

Neuf ilots seulement, sur les quarante-deux que nous
avons examines, ont ete completernent degages, L'ilot D1

est occupe par une unique maison de type palatial: la
«maison de Lysias» ; l' organisation interne de l'Ilot E8 a
ete obliteree par des reamenagements tardifs ;1'ilot C4, dans
son etat actuel, ne comporte qu'une petite maison accolee
au temple de Zeus Megistos 12 ; 1amorpho1ogie de l'Ilot B2 13

est irreguliere ; I'ilot G3 s'est developpe par agglutination a
partir des structures de l' agora 14 : seuls les ilots C7, D5,
H2, L7 peuvent etre decrits dans leur etat actuel comme des
ilots reguliers, regroupant plusieurs habitations dans une
organisation d'ensemble concertee, au moins a I'origine.
Chacun d'entre eux presente de plus une configuration de
l'habitat qui lui est propre : les Hots D5 et C7 sont
respectivement occupes, dans leur etat actuel, par 7 et 12
maisons ; la moitie de I'ilot H2 qui est devolue a I'habitation
presente deux ensembles, dont l'un, comportant trois cours,
est vraisemblablement le resultat de l' association de plusieurs
unites d'habitation 15 ; l'ilotL7, qui estcelui de la synagogue,
comporte 8 maisons. Les donnees egalement disponibles
concernant la repartition de I'habitat en ilots reguliers sont
done ala fois rares et d'une complexite qui les rend delicates

a interpreter.
Environ 82 maisons sur 117 ont ete cornpletement

degagees : par contraste avec la typologie des ilots, les
donnees actuellement disponibles sur la typologie des
maisons elles-rnemes sont loin d'etre negligeables.

29 ilots ne sont pas occupes exclusivement par des
habitations. Pour determiner I'existence d'elements non

12 - Voir I'article de S. DOWNEY dans Ie present volume.
13 - L'lIot B2 a fait depuis 1989 I'objet d'un programme specifique de
nettoyages et de sondages mene par A. Al1ara dans Ie cadre de son doctorat
de recherches a l'Istituto Universitario Orientale de Naples, soutenu en
juillet 1992. Pour un premier bilan voir A. ALLARA, «L'Ilot des potiers et les
fours aDoura-Europos», DEE III, p. 101-120 ; id., «Entre archives et terrain.
L'exemple d'un 1I0t d'habitation de Doura-Europos», aparaitre dans les
Actes du colloque international de Damas sur la maison en Syrie,juin 1992.
14 - Voir A. ALLARA, DEE I, p. 52-54 ; C. SALlOU, Les Lois des bdtiments,
Beyrouth, 1994, p. 23-25.
IS - Sur ces phenomenes, voir C. SALlOU, DEE III.
16 - Ilots AI, B3, C4, E7, HI, H2, X7, L5, L7, L8, M8, N8.
17 - lIots B2, B8, C7, secteur de I'agora, HI.
18 - hots D2 (tour et remparts) ; E7 (pretoire), E8 (baraquements),

M8 (ensemble J).
19 - rIots C3, F3, M7.
20- lIot03.
21 - rIots C5, 03-D4, K5.
22 - Dans quelques cas (ilot X7, maison C7D, etc.), l'etat de conservation
ne permet pas de verifier la profondeur de la fouil1e.
23 - rIots C8, 02, 03-D4, 07, 08, 13,K5, K8, L5, L8, M7, NI, N2.
24 - llots A I, B3, C5, C7, D I, D5, E4, E7, 02, 03, 04, 06, H2, 14, M8.
25 - llots B2, B8, C3, C4, E8, 01, OS, 07, HI, 17, L7, N8.
26 - Sur I'ilot C3, voir A. ALLARA, DEE II, p. 71-72.
27 - Ex. : ilots C7, D5.

residentiels au sein des ilots, nous nous sommes fondees sur
les interpretations des fouilleurs, ou sur les elements de
typologie qui en ressortent. Les maisons coexistent par
exemple avec des edifices religieux 16, des edifices a usage
commercial 17, des edifices ou des amenagernents
militaires 18, des thermes 19, ou encore le batiment des
archives 20. Dans trois cas, l'Ilot semble comporter un ou
des edifices non residentiels dont il n'est pas possible de
preciser la fonction 21.

Trois degres de profondeur de la fouille ont ete
distingues dans la mesure du possible (fig. 1) 22 :

1 : le plan de l' edifice a ete repere ; les seuils ont ete
degages. Les 13 ilots 23 ainsi degages presentent une forte
potentialite pour des etudes ulterieures ;

2 : la fouille a atteint des niveaux anterieurs a ceux qui
correspondaient aux seuils actuellement visibles. C' est le
cas de 15 ilots 24 ;

3 : la roche vierge a ete atteinte ou approchee par
endroits, le plus souvent dans la cour dans 12 ilots 25. Dans
le cas particulier des maisons amenagees dans les carrieres
(ilots B2 et C3 26),la roche vierge est atteinte dans plusieurs

pieces.
Dans plusieurs ilots 27, le degre de profondeur de la

fouille varie d'une maison a I'autre.

D
g 2

• 3
O~~~loom

Fig. 1 - Profondeur de la fouille des differents ilots par la mission de
Yale. D'apres Ie plan general de Detweiler (ibid. 7-8). Cette
figure remplace desormais la figure 2 «<Strategie de fouille
des maisons») parue dans A. ALLARA, DEE II, p. 14.
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Fiabilite de la documentation disponible
Le caractere schernatique des plans extraits du «Plan

General» 28, ainsi que de certains des plans publies, les rend

parfois incomplets : certains amenagernents tels que les
coolers n'y figurent pas toujours. Dans plusieurs ilots ont
ete relevees des differences importantes entre les plans
disponibles et Ie terrain (L8, K8), dues parfois a. des
degagernents intervenus posterieurement a. la mise au point
de ces plans (G8, G7) ; l'etat de conservation interdit parfois
de verifier les restitutions des circulations proposees par les
fouilleurs (L7 29,11), ou merne, dans les cas les plus graves,
de verifier Ie detail du trace des murs (E8, 17, X7).
L'existence de plusieurs plans disponibles pour certains ilots
met en relief leurs contradictions 30.

Etat de conservation
Plusieurs criteres nous ont paru permettre d'evaluer

grossierement I'etat de conservation des vestiges: la hauteur
conservee des murs, la presence de briques crues mesurables,
I' etat du gypse, I' etat des reveternents, la presence de decor.

Six ilots ne presentent aucun mur qui soit superieur a.
120 em 31. Dans la plupart des cas, la hauteur maximale
conservee se situe entre 120 et 250 em 32 ; douze ilots
particulierement bien conserves presentent des murs d'une
hauteur superieure a. 300 em : il s' agit en particulier des ilots
situes a. proxirnite immediate du rempart et qui etaient
proteges par Ie glacis 33, ainsi que d'ilots implantes sur une
forte pente 34, mais aussi d'Ilots situes dans la partie centrale
de la ville 35 A linterieur d'un merne Ilot la hauteur
conservee des murs peut etre tres variable, comme Ie montre
l'exemple de l'Ilot L7, situe a. proximite immediate du
rernpart, mais dont la partie orientale a ete arasee lors de
l'arnenagement d'une place d'armes. II en est ainsi pourtous
les ilots du rempart. De meme, I'etat de conservation du
gypse est souvent tres irregulier a. l'interieur d'un meme ilot.
Dans 34 maisons, distribuees dans 21 ilots 36, Ie gypse est

28 - Ilots C4, C5, C8, DI, 02, 03-D4, D7, E7, E8, 13, 14, 11, K5, K8, L8,
NI. N2, N8.
29 - Pour un examen du plan de cet Hot, voir A. ALLARA, DEE II, p. 80-84.
30 - Par exemple, Ie plan de l'Ilot M8 propose par Pearson pour la
publication de la maison chretienne (c. H. KRAELING, The Christian
Building, Fin. Rep. VIII, 2, pI. II) doit etre complete par les indications
fournies par Ie plan conjoint des Hots M8 et M7 (Prel. Rep. VI, pI. VI), et,
pour la partie est de l'Ilot, par Ie plan de Detweiler; Ie plan de l'Ilot D5
publie par Pillet (Pre!. Rep. IV, pI. IV) est moins precis que Ie plan inedit
de Pt;,arson conserve dans les archives de la Yale University Art Gallery.
31 - Ilots 17, K5, 11, D7 , F3.

32 - 1I0ts AI, B3, C5, C7, C8, D2, 03-D4, E7, E8, Gl, G2, 03, G4, G5,
G6, G7, G8, 13, 14, L5, Nl, N2, N8.
33 - Ilots K8, L7, L8, M7, M8.
34 - Ilots B2, C3.
35 - 1I0ts B8, 01, D5, E4, HI.

36 - Ilots AI, B3. B8, C5, C7, D5, E7, GI, 03, G4, G5, G6, G7, HI, 14,
L5, L7, L8, M7. NI, N2.

globalement degrade. Dans 25110ts 37l'etat de conservation

des briques crues est tel qu' il est possible de les mesurer.
Dans 32 maisons, Ie revetement des parois est en bon etat 38

Les moulures encore-lisibles, tant en gypse qu'en djousse,

en place et non en place, presentes dans 38 maisons 39, ont

ete localisees et photographiees dans la mesure du possible.

Donnees chronologiques
L'existence de plusieurs phases apparait a. la simple

observation dans 31 ilots 40 (85 maisons). Sans qu'il soit
question, en l'absence de nettoyages et de sondages, d'en
tirer des conclusions sur la chronologie des maisons ou
I' histoire de leur construction 41, nous avons note la presence
de tels indices: relations entre les murs, modification des
circulations par la condamnation des ouvertures 42,

surelevation des seuils, presence de murs appartenant a. des
etats anterieurs.

Techniques de construction

Dans I' analyse de la facture des murs, nous sommes
parties d'une typologie fondee essentiellement sur les
rapports de fouille 43. La perception des techniques de
construction est etroiternent dependante de I'etat de
conservation des vestiges, dans la mesure ou I'emploi
systematique de l'enduit tend a. masquer les differences de
facture des murs - c'est alors la degradation meme des
vestiges qui en permet une approche plus fine - et ou
l'elevation des murs juxtapose souvent deux techniques, la
ruine ou I' arasement des vestiges entrainant une perte
essentielle d'information.

Le type de mur Ie plus courant est en effet constitue par
un socle de blocage 44, de hauteur variable, surmonte de
brique crue. Le blocage peut etre ou non «en arases»,
c'est-a-dire banche (fig. 2). Le blocage en arases, qui est Ie
plus frequent, n'est toutefois pas toujours utilise de facon
systematique a. I'interieur d'un meme Hot,et apparait souvent

37 - Ilots B2, C4, C7, C8, Dl, D5, E4, E7, E8, Gl, G2, G3, G5,G6,07,
HI, H2, K8, L7, L8, M7, M8, Nl, N2, N8.
38 - Maisons B2A, B2B, B2C, B8, C3B, C7C2, D I, D5C, E4,G lA, osc,
G3G, G3 H, O3L, G5A, GSB, G5E, G6C, HI nord, HI sud, 13/1, 13/2, 141
1,11, L7A, L7B, L7D, L8/!, L8/5, M7W, M8 «maison chretienne», Nl.
39 - Maisons B2A, C5 est, C5 ouest, C7A, C7B, C7C, C7C2, C7E, C7F,
C7G, C7G2, C703, Dl, GIA, OlB, O3B, O3G, G3H, G3J, G3K, G3L,
G4A, GSE, G6C, G6D, G7H, HI nord.
40 - Ilots B2, B3, B8, C3, C4, C5, C7, DI, D2, D3-D4, D5, E4, E7, or,
G2, 03, G4, G5, G6, G7, HI, H2, 11, 14, K5, L5, L7, M7, M8, NI, N2.
41 - Pour les problemes poses par les publications 11 propos de la chronologie
des maisons, voir A. ALLARA, DEE I, p. 40-55.
42 - Voir C. SALIOU, DEE III, p. 90-91.
43 - Voir A. ALLARA, DEE II, p. 40-41. La distinction entre les differentes
techniques de construction a ete utilisee par les archeologues arnericains
cornme critere de datation. Pour une premiere appreciation des problemes
poses par Ie terrain, voir A. ALLARA, DEE II, p. 69-77.
44 - A. ALLARA, DEE II, p. 75-76
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La brique cuite , rarement atte stee dan s la co ns truction

des mur s (maison de I'Ilot E4 60) est surtout employee comme

ele ment de dallage, par exemple dans la mai son A de l'il ot
G I 6 1, la mai son D de l' Ilot G3, ains i que dan s la mai son de

Lysias (lIot D I) .

Fig. 2 - Le blocage «en arases» (L58). La disparit ion des enduits laisse voir la
juxtaposition des arases . Noter la niche au fo nd de la piece.

v~~~~;':;··~i~>~~
Fig. 3 - Mur en grand appareil de gypse appartenant a l 'agora (G3F). Sur ce mur a

ere appuy e WI mur en blocage.

en concurrence avec un blocage reali se sans banchage . En

l'etat actuel de la documentation, il n'est pa s pos sible de

tirer de s implications chronologiques de cette difference

entre les deux types de blocage ni de verifier les hypotheses

des fouill eurs : la di stinction, aisee aforrnuler sur Ie papier,

es t d' autant moin s ev ide nte sur Ie terrain qu e

la superpos ition des ban chees es t masquee
par l'enduit lor squ 'il est bien co nse rve. Le

nombre darases con servees qui varie de un 45

asix 46, est Ie plu s so uvent de deux (38 ca s)
ou troi s (4 1 cas) 47 .

Dans la composition du blocage entrent

des moe lion s ou de s bloc s de gyp se 48, brut s

ou travailles, et qu i semblent dan s ce derni er

cas etre remploye s, ain si que des moellon s

d e dimen sion s va riabl e s d e c al caire
rou geatre 49. Des coole rs 50 ou des tambours

de co lonnes 51 apparaissent eg alernent en

remploi dan s Ie bloc age .

Le «blocage en escalier - 52 apparai t dans
di x ilots 53.

Dans certains cas , les habitation s sont

amenage es par remploi de murs d ' edifices

plu s ancien s, en blocs de gy pse appare illes ,
II s ' agit en particulier des maisons con struites

dans Ie secteur de l' agora (fig. 3), mai s aussi
dans les ilot s D3-D4 54 et 82 ; dans lilot D2,

une mai son a ere appuyee sur Ie rempart, mai s

la connexion du rempart et de la mai son es t
mal con ser vee,

La brique crue (fig. 4-5) est con ser vee
dan s la quasi-totalite de s mai son s 55. Le s

dim ension s de s briques, mesur able s dans 45

mai son s, varient de 35 x 10 cm a40 x 12 cm.

Les dimension s les plu s frequentes se situent

entre 35 x 10 ern et 38 x 12 ern. De s derni
briques son t egalernent e m ployees . Les

briques crues peu vent etr e liees au mortier
de djousse 56 0 U au mortierd 'argile 57, parfoi s

atte stes concurremment a l 'interieur dune
merne mai son , voir e d 'une meme piece 58.

Les mur s con serv es enti erernent constru its en

brique crue sont tre s rares 59.

45· Maisons C78. C782 . C7F, G5F, 13/2. J] . K5. L7E. L71, M8D.
46 - Maisons 8 8. D I, L7A, L7C
47 - Le nomb re maxim al d' arases es t de einq dan s huit maisons, de quatre
dans dix maisons.
48 - hots C3. C7. or, D2. D5. or . G2. G3. G4. GS. G6. G7. H2. K5. L5.
L7. L8. M7. M8. N2.
49 - Ex. : 1Iot 17.
50 - Maisons 8 2A, 82 C m. D5D. G2C G3K. L5C
51 - Maisons 8 2A. 82 C D3-D4 sud. L7E. L8/3. Le bloeage des murs de
la «rnaison du tessonni er» eomportait quant 11 lui une grande quantil e de
fragments de cerarnique . Voir Ie rapp ort presente dans Ie present volume.
52 - Voir A. ALLARA. DEE II. p. 76-77 .

53 - Maisons 8 28 . 82G. 8 8. C3C C3 D. E4. G 1F, H2/1 . 13/1. 13/2.
L7A. L7D. L8/3. L8/4. L8/5. L8/6. M7E. M7W. M8 «rnaison chretienne».
M8D. N8.
54 - Voir A. ALLARA. DEE II. p. 72.
55 - Voir A. ALLARA. DEE II. p. 77.
56 - Ex. : ilots 8 2. C7. C8. r». 0 5. E4. c r. G2. G3. G4. G5 .
57 - Ex. : 1Iots 8 2. C7. E4. E7. G I. G2 . G3. G4. G5. G6. L8.
58 - Ex. : ilots C7C C7F. C7G . G5E .
59 - Ex. : 1Iots D I, E4. U 8 .
60 - Dimensions en em : 24 x 24 x 4.5.
6 1 - Dimensions en em : 27.5 x 27.5 x 5.5.
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L'observation des parois, permi se par la disparition des

enduits, arnene a ernettre lhypo these d 'une util isati on

importante du bois pour les planchers et plafond s 62, mais

aussi pour lamenagernent des murs au moyen d'etageres

par exe mple, ou Ie coffrage du blocage (trous de clefs). II

sagirait dans ce dem ier cas de bois recuperables.

62 - Voir C. SAUOU. DEE 1II. p. 8 1-84.
63 - Ex. : maison M8L.

(H - Ex. : maisons B2A. B2C. B2G. B8. C5 est. C7C2 . C7G. 01 , 0 5A.
05C. 05E.G I B.G I~G IG . G2B , G2C. G3B.G3C, G30,G3~G3G .

G3J. G4A . G5E. G5~ G7H. H212. J I .
65 - Ex. : maisons G5C, G7H. L8/6.
66 - Ex. : maisons C7C2. 0 3-04 sud. H2/2.

67 - Tres rarement cependa nt les futs sont en gy pse (ex . : ilot 0 I : maisons
G3C, G4A ).

68 - Maison G3G (le niveau infe rie ur, tres en co ntrebas par rapp ort au reste
de lilot. forme une sa ne de sous-sol).
69 - ilots B2. C3.
70 - Ex. : ilot M8.

7 1 - Maisons B2G. C30. O C2. 01. G3G. G7 H. H2/l . L7A . L8/6. M7W .

La diversite des techniques empl oyees a l' interieur d'un

merne ilot apparait egalernent au sein meme des maisons,

tant dans la construction des mur s que dans les encadrements

de porte : les mont ant s peu vent etre soit de gypse, souvent

enduit. so it de djousse ; l'h eterogene ite du materiau, souvent

co nsta tee, entre les mont ant s, Ie seuil et Ie Iinteau, est

vra isemblablement la co nse q ue nce de refect ions. Les

piedr oit s comportent souvent des pene s, de types divers.

La plupart des so ls ne sont pa s ou plu s visibles.

Lorsqu ' un sol ou un frag me nt de sol subsiste, il s' agit Ie

plus souvent d 'un sol en djousse (15 exemp les).

Les colonnes et les pili ers, beaucoup plus rares, qui

apparaissent sur les plans n' ont pas toujours ete retrouves

sur Ie terrain 63. Dans une trent aine de maisons apparaissenl

des co lonnes , qui ne sont pas toujours en place, ou des [fits

erratiques 64. Dans une dizaine de maisons ne subsistent que

les socles , en blocage, aya nt supporte les colonnes 65. FGtet

base ne sont pas touj our s nom ogenes dans leur materiau,

gypse ou blocag e 66. Le blocage est de loin majoritaire pour

les fut s 67, Ie gy pse e tant employe de preference pour

les bases.

Bien que les elements de couverture aient deja disparu

Ie long des rernp arts, la ou ils etaient Ie rnieux conserves,

les techn iques de couverture restent etud iables dans certains

cas, so it directem ent lorsqu e l ' elevation est suffisamment
conservee (fig. 6) 68 - c 'es t Ie cas plus particulierernent des

habitats de pente 69 - soit indir ectern ent par les fragments

qui en subsis tent epars sur Ie sol 70.

Dans 10 maisons 71, des fenetres, soit interieures, soil

exterieures, sont encore visibles (fig. 7).

Les marches d ' acces a certa ines pieces, en particulier

les diwans , pieces de recepti on largement ouvertes sur la
co ur (fig. 8) 72, sont frequemment encore bien conservees.

Les escaliers 73 se trouvent dans les cours, plaques contre

un mu r, dans 38 maison s 74 . Des cages d 'e scalier sont

pre se ntes dan s 33 rnai son s 75 , dont troi s co mportent

egalement des esca liers appuyes sur un mur de la cour 76.

Dan s qu elques rar es cas, I' escalier se trouve dans Ie

vestibule 77 ou dans Ie diwan 78.

M8 «rnaison chretienne».
72 - Voir A. ALLARA. DEE I. p. 58.
73 - Voir A. ALLARA, DEE I. p. 58 : C. SAUOU, DEE III . p. 86-87.
74 - Maison s B2D, B2I. B3 ouest, C3D, C7A , C7A 2, C7B2, C7C2, C7F,
C7G2, 0 I (3 exernples), 05E. 0 5F, 0 5G. E4. G IB. G 1C. G 10 . G2B,oss.
G3C . G3 D. G3F. G3L. G4B . GSA , G5B , G5C , G5 D. G5E . G5F. G6C, HI
sud. H2/l . L5 A. M7A, M7H . M8~

75 - Maison s B2A, B2 B. B2C. B8. C3 B. C5 est, C7C, C7 E. C7G , 0 1. D3
04 sud, 05A. 0 5C, 050. E4. G IA . G I B. G IF. G3 H. G3K. G60 . G7H.
H I nord. H2/ 1. J I. K5, L5C, L7A. L7D. L71. M7B . M8BCH . M80.
76 - Maison s DI . GIB. H2/ 1.
77 - Maison s 0 5G . peu t-etre B21.
78 - Maison M8G .
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Fig. 6 - Techniques de construction (G3G: trois grandes pieces voutees formant un sous-sol}.
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Fig. 7 - Un exemple de fenetre (M8 «maison chretienne»).

Si les donnees conservees concernant les elements
structurels et les circulations sont nombreuses, peu
d'amenagements fonctionnels ont pu etre retrouves.

79 - Maisons B2B, B2C,B2G, B2H, C3D, CS ouest, C7B, C7C2, C7G.
C7G2, DI, DSA, DSF, E4, GIB, G2B, G3F, G3G, G3J, G3K, G3L, G4A,
GSC,GSE, G7H, HI nord, H2/2, LSB, LSD, L7A, L71, M7B, M8D, M8F,

Fig. 8 - Une porte de diwan (L7A).

Amenagements fonctionnels
La banquette, consideree comme I'element

caracteristique du diwan, piece essentielle de la maison,
napparait cependant que dans 37 maisons 79. Dans certains
cas, une banquette mentionnee sur Ie plan a actuellement
disparu 80. La relative rarete de cet element invite anuancer
son importance dans I' architecture domestique de
Doura-Europos.

Les amenagements creuses dans les cours ont ete
interpretes comme des puisards (cesspool) par les fouiIleurs
de Yale. Cependant leur place, au centre de la maison, dans
un espace decouvert a fonction distributive, parait peu
compatible avec Ie respect d'une hygiene minimale. De plus

M8G, N2 nord.
80 - Ex. : maisons C7B2, C7C2.
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I' extreme rarete des puits xI suggere une interpretation de

ces amenagernents com me des citernes. La taille et Ie poids

de leurs couvercles de gypse X2, tres peu maniables, semblent

toutefois sopposer a cette interpretation. L'un de ces

couvercles x' par exemple mesure 69 x 69 x 12 em ; I' orifice

central est d'un diametre de 13 em (fig. 9.10).
45 de ces installations sont encore visibles, dans 39

maisons X4. Le plus souvent, elles ont ete cornblees et sont

tres difficiles adecrire. Lorsque leur profondeur peut etre

mesuree, elle ri'est pas superieure a200 em - ce qui est

vraisemblablement dOaun comblement partie!. Elles sont

visiblement maconnees dans la moitie des cas 85 ; les traces

d'Impermeabilisation, qui pourraient constituer un critere
pour leur identification comme citernes, sont plus rarement

perceptibles 86. Dans 3 cas une margelle maconnee est encore

bien visible 87. Le couvercle a presque toujours disparu ; dans

un cas, les traces du couvercle sont bien visibles au sol 88 ;

tres rarement, il est visible aproximite, ou encore en place.

Nous avons mentionne celles de ces installations qui

pouvaient se preter a une etude plus poussee 89 sans

pretendre, dans cette etape preliminaire, resoudre nous-meme

la question de I'identification.

Les coolers (fig. 11), recipients massifs de djousse ou

plus rarement de gypse 90, sont conserves dans 65 maisons,

habituellement dans les cours, et souvent a letat de

fragments.

Bien que des jarres aient ete mentionnees aplusieurs

reprises par les fouilleurs 91, des restes de ceramique

susceptibles d'etre interpretes comme tels n'apparaissent,

en l'etat actuel des vestiges, que dans une maison 92. Dans

la maison B2 de l'Ilot C7 toutefois, par exemple, une jarre

figurant sur Ie plan publie dans les Pre!' Rep. et enfouie sous

les decombres, a ete remise au jour lors d'un nettoyage.

Aucune evacuation n' a pu etre identifiee de facon

certaine, a l'exception des conduits representes sur Ie plan

de la maison E4, qui sont encore visibles. Les bains de cette

maison en revanche ne sont plus identifiables. Des bassins

generalement en djousse, sont parfois encore visibles, Ie plus
souvent dans la cour 93.

81 - L'un des rares puits se trouve probablement dans la «maison de Lysias»,
(Hot D I) ; voir M. I. ROSTOVTZEFF, Dura Europos and its Art, Oxford, 1938,
p.48 ;A. ALLARA, DEE 11,p. 78. Surreau aDoura-Europos, voir B. GEYER,
«Le site de Doura-Europos et son environnement geographique», DEE II,
p.27-37.

82 - Voir A. ALLARA, DEE 11,p. 79, fig. 11.
83 - Maison G3B.

84 - Maisons B2A, B2C. B8, C4, C7G2, C7G3, Dl (3 exemples), D5A,
D5B. D5D (2 exemples), D5G, E4 (2 exemples), GIA (2 exemples), GlD,
GIF, GIG. G3B (2 exernples), G3F, G3G, G3H, G3K. G3L, G3M, G4A,
G5A, G5D, G5E, G7H, HI nord, HI sud, H2/2, L7A, L7B, L7C, L7D,
M7RM8BCH,M8G.M8L

85 - Maisons B2A, B2C, B8, C4, C7C2, DI (2 exemples), D5B, D5D
(2 exemples), D5G, E4, GIA, GIF, G3G, G3B (2 exemples), G3F, G3G,

Fig, 9 - Une cour de maison (G3B). Remarquer le puisard ou la
citerne, la dalle de couverture ii proximite, l'escalier
et le cooler.

Fig. 10 - Daile de couverture (G3B).

Aucune installation de cuisson ausage domestique

n'est actuellement visible. Des installations artisanales en

revanche, comme par exemple des fours de potiers, situes it

l'interieur ou al'exterieur des maisons, sont parfois encore

visibles 94,

Dans un seul cas, un brasero apparait encore de facon

certaine sur Ie terrain 95. Les installations de ce type qui

G3H, G3M, G5D, G7H, HI nord, H2/2, L7A, M7B, M8BCH,
86 - Maisons B2A, DI (2 exemples), D5B, D5G, E4, G IF, GIG, G3F, G3G,

L7A, L7C, L7D, M7B.
87 - Maisons L7D, G7H, GJG.
88 - Maison D5G.
89- Ex.: maisons DJ, D5A, D5B, D5G, GJF, G3F, HI, L7A, L7H,

M8BCH.
90 - Voir A. ALLARA, DEE II, p. 80.
91- MaisonsAI, B2I.
92 - Maison C4.
93 - Maisons C7A, C7C, DJ, D5A, L7C, G3M, 11, KS.
94- riots B2, C4, G7, HI. Voir A. ALLARA,DEEIII,p. 100-120.

95 - Maison G5E.
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Fig. II - Cooler (H2).

Fig. 12 - Un exemple de niche (B2E).

apparaissent sur les plans ont en effet Ie plus sou vent
disparu 96.

Dans une soixantaine de cas , les mai sons sont munies

de niches, qui peuvent etre simples (fig. 12), munies

detageres 97 , ou eventuellernent d 'un compartiment

derobe 98. Leur disposition est variable. Leur linteau, plat Ie

96 - Maison L7I.
97 - Maisons B8. D J. G3D , L7A, M7W.
98 - Maison B2B.
99 - Maisons E4, 13/2.
100 - Maisons B8. C7C2 . C7G . E4 . G IC . osr, mH. M7W. M8L.
101 - Maisons B21, C3D . C7B, D5G, D5F, osa. H2I2, 13/2, K5, M7A.
M7H.
102 - Maisons DI , G7H idiwan).
103 - MaisonsAJ (oir l'amenagement se reduit it une grande niche enduite
partiellement amenagee dan s Ie rocher) B2F, B8 (maison de Nebu chelo s),
C3D, C7A, 05D. GIG, oso,G5E, L7A. L7B, M7B ; ilots C8, 17.
104 - La cave de la maison 050 presente un acces amen age. couvert de

plus souvent, est parfois arche 99. La pre sence de niches

regroupees dan s certaines pieces (9 exemples) 100, arnene a
supposer pour ces pieces une fonction de stockage. L' escalier

abrite parfois une haute niche archee 10 1.

Cert aines mai sons comportent encore des autels 102.

Treize Hots comportent de s arnenagernents en

sous-sol 103, creuses dans Ie rocher 104, ou amenages sous

les planchers de certaines pieces, qui sont souvent les pieces

d'entree et les couloirs 105.

De s fragments de meules sont parfois visibles en

surface, en particulier dans Ie secteur de I'agora 106 .

Trois maisons 107 comportent des dispo sitifs interpretes

comme des mangeoires.

Ce travail, qui constitue Ie premier volet d'un

programme defini des 1988 108, se limite aun inventaire des

vestiges directement observables et des problemes qu'ils

soulevent. II ne saurait se substituer a des etudes plus

poussees, dont certaines sont en cours de publication 109 ou

de reali sation 110. Du moins en constitue-t-ille prealable ou

Ie complement indispensable.

Le der oulernent de cette enquete nou s a permis de

con stater , d'annee en annee, la degradation progressive du

site , qui concerne surtout Ie gypse et la brique crue : Ie mur

oue st de la maison chretienne (ilot M8 ) par exemple, encore

intact en 1993, a ete retrouve eboule en 1994. Ce phenomene

ne peut que se reproduire : Ie «sillon destructeur» decrit par

J.-c. Margueron III est visible a la base de plusieurs

elevations en brique crue . La stagnation de I' eau dans certains

secteurs (fig. 13-14), flagrante en part iculier apre s les forte s

plu ies de 1993, constitue un facteur facilement identifiable

de cette degradation, qui, compte tenu de I' etat de publication

des vestiges, entraine une perte notable d'informations :

l'usure des fragments moulures gisant actuellement sur Ie

sol, ainsi que des amenagements fonctionnels, constitue un

phenornene pre occupant. La prise en compte de I'interet

scientifique comme des possibilites de mise en valeur conduit

a donner la priorite, pour deventuelles operations de

con serv ation. acinq ensembles : les Hots C7 et B8, situes

sur la rue princ ipale et bien con serv es ; l' agora ; les Hots

situes Ie long des remparts (L7, L5 , M7 , M8). caracterises

blocs de gypse en encorbellement. Cf. maisons C7A. C30.
105 - Ex. : maisons G5E, L7A.
106 - Maisons GI A. GIC, esc,G3F. G4B. OJ. K5.
107 - Maisons OJ. G3M. et peut-etre G IA .
108 - A. ALLARA, DEE II, p. 8.+.
109 - Etud e de l'Il ot B2 rnenee par A. ALLARA de 1989 it 1994 . et qui a
donn e lieu it une these. en cours de publi cation . intitulee : Arc hitettura
domes tica di eta partica ill Mesopotami a. Nuo ve ricerche a Dura Europos.
110 - Etud e de l'i1ot C7 engagee par C. Saliou en 1994.
III - J.-c. MARGUERON.«Notes darcheolog ie et d'archite cture orient ales.
4 : propos sur Ie sillon destructeur (etude de cas)», Syria LXII . 1985, p. 1-21.
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Fig. 13 - Remontee de l'humidite dans les murs (M7W).
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Fig. 14 - La stagnation de l'eau sur le site.

par des elevations spectaculaires ; la maison de l'Ilot E4 dans
le secteur du camp romain ; l' ensemble constitue par la
maison de Lysias (DI) et les Hots D5 et H2.

Mettant en evidence la diversite des techniques de
construction attestees dans un meme edifice, notre inventaire
fait apparaitre la necessite d'une verification des hypotheses

des fouilleurs concernant la signification chronologique des
techniques employees, et d'une analyse poussee de la
chronologie relative de certains ensembles bien definis. La
reprise recente des fouilles, fournissant de nouveaux
elements de datation et de comparaison, ne peut que favoriser

une telle entreprise.



10. GYPSE, PLATRE ET DJOUSSE

Alain DANDRAu *

The Dura-Europos architecture uses, according to the period and the
function of the construction to be built, either earth (mud brick) or stone
(gypsum). In both cases, the ancient masons sometimes used as mortar or
plastering a material actually named djuss. In return, this material has been
systematically utilised for the building of substructures or door jambs made
of rubble with limestones. The lack of precise study or analysis led the
majority of archaeologists to identify this djuss as gypsum plaster, a material
(calcium sulphate) obtained by calcination of gypsum and known from the
prehistoric times. We know the bad resistance under water and the poor
hydraulic qualities of this material. Under these conditions, was it possible
that the durene builders systematically used this type of mortar inside and
outside the buildings? It's to try to answer this question that we undertook
the physical analysis on several djuss specimens taken from some buildings
of parthian and roman periods. It emerges from these analysises that djuss,
although mainly composed of calcium sulphate, can't be likened with
gypsum plaster because of the presence in it of clay, quartz and organical
materials.

LE GYPSE

Le gypse est un sulfate de calcium qui existe sous deux

formes dans la nature: la forme anhydre [Ca S04] et la forme

dihydratee [Ca S04 2 (H20)]. Solubles dans l'eau, elles se

rencontrent frequemment dans les roches sedimentaires. Seul

Ie sulfate dihydrate a droit au nom de gypse 1 ; I' autre forme

n' est connue que sous Ie nom d' anhydrite. Incolore ou parfois

legerement teinte enjaune (oxydes de fer) al'etat naturel ",

Ie gypse presente diverses formes de cristaux a c1ivages

caracteristiques.

LE PLATRE

Un materiau ancien
Les archeologues ont toujours su relever la presence

* Universite de Paris 1.

I-A. FOUCAULT, J. F. RAOULT, Dictionnaire de geologie, «gypse», 1992,
3° edition.
2 - Le gypse a tendance averdir lorsqu'il s'altere.
3 - O. AURENCHE, La maison orientale. L'architecture du Proche-Orient
anciendes origines au milieu du quatrieme millenaire, Paris, 1981, p. 23-26.
4 - M.DUNAND, «Rapport preliminaire sur les fouilles de Byblos en 1948
49», Bulletin du Musee de Beyrouth IX, 1949-50, p. 56 et p. 69 ; H. BALFET,
H. LAFUMA, P. LONGUET, P. TERRIER, «Une invention neolithique sans
lendemain : vaisselles preceramiques et sols enduits dans quelques sites
du Proche-Orient». Bulletin de la Societe Prehistorique Francoise LXVI,
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d'enduits differents de ceux en terre. Ces autres enduits se

caracterisent essentiellement par leur couleur (une dominante

blanche avec parfois des teintes tirant sur Ie jaune ou Ie gris)

et leur aspect (Ie plus souvent dur et lisse). En ce qui conceme

Ie Proche-Orient prehistorique, 0. Aurenche note fort

justement qu' il existe une convergence des termes employes

pour les decrire 3. On serait done en droit de penser que l'on

se trouve en presence d'un materiau unique, ou tout au moins

d'une meme famille de materiaux, En fait, les rares analyses

physico-chimiques effectuees semblent montrer qu'il s'agit

tan tot de chaux, tantot de platre, materiaux tres differents

d'un point de vue cristallographique 4. Dans les deux cas,

ces materiaux sont la preuve qu'il a tres tot dfi exister une

technologie de la cuisson des roches relativement

developpee.

1969, p. 191-192 ; J. D. FRIERMAN, «Lime burning as the precursor of fired
ceramics», Israel Exploration Journal XXI, 197I,p. 215-216; M. DUNAND,
Fouilles de Byblos V, «L'architecture, les tombes, Ie materiel domestique
des origines neolithiques a I' avenernent urbain», Paris, 1973, p. 42 ;
W. GOURDIN, W. KINGERY, «The beginnings of pyrotechnology : Neolithic
and Egyptian lime plaster», Journal of Fields Archaeology II, 1975, p. 147 ;
H. BALFET in M. LECHEVALLIER, Abou Gosh et Beisamoun. Deux gisements
du Vl!' millenaire avant I 'ere chretienne en Israel, Mernoires et travaux du
centre de recherches prehistoriques francais de Jerusalem 2, Paris, 1978.
p.276.
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Le platte et la chaux sont pour la premiere fois attestes

a Beidha, a la periode 2 (== 8300 7600 avo n. e.) 5. Les
mentions faites de la presence de platte pour les periodes
prehistoriques sont malgre tout extremement rares et
concernent presque exclusivement la vaisselle, mais aussi

parfois les sols et Ie traitement des cranes des defunts. II
semble qu' il faille en fait attendre I' Age du Bronze pour
voir se developper au Proche-Orient, al'instar de I'Egypte,
l'emploi du platre dans la construction (enduits

principalement).

Du gypse au pldtre
La calcination du gypse entraine, on Ie sait, la production

de platre selon la reaction chimique:

Gypse di-hydrate ~ 1500 ~ Gypse semi-hydrate ~ 300 0
~ Anhydrite

CaS04 + 2H20 ~ CaS04 + 1/2H20 ~ CaS04

De nombreux travaux ont montre que la temperature la
plus favorable pour cette operation est comprise entre 150
et 1800 C 6. Au-dela de 300 0 C, on obtient de l'anhydrite
insoluble, inutilisable parce que non rehydratable 7. Des
etudes ethnographiques menees dans tout Ie Proche-Orient
(Syrie, Iraq, Palestine, Jordanie, etc.) ont montre que la meme
structure de combustion permet de produire indifferernment
du platre ou de la chaux 8. Dans les deux cas, un foyer ouvert
peut merne suffire 9 Ces structures de combustion sont
generalernent implantees a lexterieur des centres urbains 10.

Le platre est obtenu en gachant avec de l'eau Ie produit
de cuisson (gypse semi-hydrate qui se presente sous la forme
d'une poudre blanche). Le changement cristallographique
qui s' opere s' accompagne d'un degagement de chaleur ainsi
que d'une le gere augmentation de volume. Apres
durcissement, il devient un liant hydraulique qui presente
de faibles resistances mecaniques, C'est done Ie materiau

5 - D. KIRKBRIDE, «Five seasons at the prepottery neolithic village of Beidha
in Jordan», Palestine Exploration Quartely 98, 1966, p. 22-23.
6 - J. Benard, (p. 428-30) a regroupe sous forme de tableau les resultats
des principaux travaux effectues sur la question (J. BENARD, «Le gypse», in
P. Pascal, Nouveau traite de chimie minerale IV, 1958, p. 430). Au-dessus
de 9600 C, Ie gypse est decompose en chaux, avec degagernents d' oxygene
et gaz sulfureux. Passes 10000 C, et avec ajout d' argile, on obtient du ciment
type Portland (infra chapitre «L'hydraulicite» ).
7 Lorsqu'i1 est present, la qualite du pllitre diminue en merne temps que
la duree de prise augmente.
8 - J. Canaan a ainsi pu observer que ces structures se presentent Ie plus
souvent sous la forme d'une fosse d'un it deux metres de profondeur destinee
it recevoir la matiere premiere (calcaire pour la chaux, gypse pour Ie platre),
On la recouvre de terre en prenant bien soin de menager deux ouvertures
pour l'alimentation du feu et pour Ie tirage. La cuisson peut durer de 3 it 6
jours et necessiter de 700 it 1000 fagots de buissons. La descente de
temperature peut durer autant de temps que la cuisson (J. CANAAN, «The

ideal (un materiau essentiellement utilise) pour l'interieur
des batiments, c'est-a-dire a l'abri de l'humidite.

Principales proprietes

Dans l'architecture antique, Ie role du platre est celui
d'un liant (mortiers ou enduits) pour d'autres materiaux

(pierre, briques, etc.).

La notion de liant : Ie liant permet d'assurer la cohesion,
I'jrnperrneabilite ou la respiration de certains elements
d'architecture (murs, sols, etc.). Dans Ie cas des mortiers de
chaux ou de terre, Ie liant (taille de 1 a 200 microns) a pour
fonction essentielle de souder entre eux les materiaux qui
constituent Ie granulat (taille de 100 a 10000 microns). Seule
la presence de calcium au sein de ces materiaux permet la
formation d'une structure compacte selon une reaction
chimique appelee carbonatation.

Dans Ie cas du platre, il est indispensable d'ajouter de
la chaux eteinte [Ca (OHh], obtenue par calcination de
roches calcaires, pour que Ie phenomene de carbonatation
puisse avoir lieu 11. L' ensemble est insoluble et hydraulique.

L'hydraulicite : c'est la propriete d'un materiau de former
avec de I' eau - par gachage - un produit qui va durcir merne
en l'absence d'air. Celui-ci presente alors les caracteristiques
propres aux liants, a savoir la cohesion interne et I'adherence.
Cette capacite est particulierernent appreciee pour les enduits
exterieurs puisque elle s'accompagne, en outre, d'une
resistance ala pluie, au gel, aux chocs, etc ... Elle limite aussi
le retrait des enduits. Les constructeurs actuels sont en mesure
de quantifier ce caractere hydraulique : on parle alors
d'indice d'hydraulicite, Cet indice i correspond au rapport
quantite d'argile sur quantite de chaux et de magnesie, Plus
il est proche de 1, plus Ie caractere hydraulique est prononce
ou, dit autrement, plus la proportion d'argile est importante
et plus le materiau est hydraulique. On parle alors de ciment.

Palestinian Arab House: its architecture and folklore», Journal of the
Palestine Oriental Society XII, 1932, p. 241-242).
9 - J. D. FRIERMAN, «Lime burning as the precursor of fired ceramics»,
Israel Exploration Journal XXI, 1971, p. 215.
10 - Cela ne semble pas toujours avoir ete Ie cas, ainsi que Ie prouve la
succession de fours associes it des debris de gypse mise au jour it l'mterieur
meme du village, 11 Umm Dabaghiyah (Irak) [niveau II, periode 5, z 6000
- 5600 Be] (D. KIRKBRIDE, «Umrn Dabaghiyah 1973 : a third preliminary
report», Iraq XXXV, 1973, p. 208-209].
II - La dynamique de ce phenornene consiste dans un premier tempsenun
durcissement du materiau (prise). Par la suite, Ie calcium present dansle
liant va reagir avec Ie gaz carbonique [C02] et l'humidite contenus dans
l'air. S'il y a trop d'eau, l'air ne peut plus parvenir en quantite suffisante,et
la carbonatation n'a pas lieu. Le processus est tres lent (de quelques heures
11 plusieurs mois), compte tenu de la nature du materiau et de la faible
quantite de gaz carbonique contenue dans I' air.
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LEDJOUSSE

D' apres O. Aurenche, Iedjousse est un mot « ... designant
en principe un enduit de platre (...) II est possible, en
l'absence d'analyse, que Ie mot designe aussi l'enduit de
chaux, et merne parfois toute espece d'enduit de couleur
blanche ou blanchatre (... ) Le mot lui-rnerne vient
directement du grec gypsos» 12

Cette definition n ' est plus acceptable puisqu' en
effectuant des analyses de caracterisation (microscopie de
polarisation et diffraction des rayons X) sur des enduits de
djousse de Doura-Europos (maison de l'ilot M5), nous avons
constate que ce materiau se differencie du platre par Ie fait
qu'il contient, en petites proportions, de l'argile et du
quartz 13. On explique cela par Ie fait que les platriers actuels
preferent utiliser les efflorescences presentes dans les banes
de gypse pour produire Ie djousse. Ce faisant, ils ne manquent
pas de recueillir de petites quantites d'argile et de quartz
naturellement presents dans Ies gites d'extraction.

Nous avons egalernent releve dans Ie djousse Ia presence
de matieres organiques. Cette presence est certainement due
aI'emploi de fumier de chevre pour Ia cuisson, ainsi que Ie
pratiquent encore aujourd'hui les producteurs de djousse de
Ia region de Doura. Le fumier est dispose en couches

12 - O. Aurenche, dans son dictionnaire de ]' architecture proche-orientale,
indique deux orthographes possibles pour ce mot arabe : «juss» ou «djuss»
(0. AURENCHE, Dictionnaire illustre multilingue de ['architecture du

regulieres sur un lit d'eclats de gypse, et fait office de

combustible auquel on met Ie feu acontre-vent. II s'agit d'un
phenomene relativement lent (deux ou trois jours) qui peut

se derouler sans structure de combustion particuliere.
L'ensemble des materiaux, intentionnellement ajoutes

ou non au gypse, qui constituent Ie djousse, a pour but de
favoriser Ie phenomene de prise tout en lui conferant des
proprietes d'hydraulicite certaines (argile). Au merne titre

que Ie quartz, I' ajout de matiere organique permet
d'augmenter de facon notable les proprietes de resistance
mecanique du materiau (resistance ala fissuration, etc ...).

La production de chaux et/ou de platre depend
directement de l'environnement naturel, c'est-a-dire de la

presence ou de l'absence de pierres calcaires ou gypseuses.
Le site de Doura-Europos reposant sur un plateau pour
l'essentiel constitue de gypse, les artisans antiques locaux
n'avaient pas d'autre solution que de produire du platre. Dans
la mesure OU celui-ci n' est pas adapte atoutes les contraintes
de l'art de la construction, les platriers doureens ont utilise
un platte renforce en quelque sorte. II faut croire que ce
djousse repondait parfaitement aux besoins des constructeurs
puisqu'on en produit encore aujourd'hui aDoura, plus de

deux millenaire apres son invention.

Proche-orient ancien, 1977, «juss»).
13 - A. DANDRAU, «Analyses des enduits peints et des pigments de la
«rnaison sud» de Doura-Europos», 11 paraitre,





11. DE DOURA-EUROPOS AARAMEL :
ETUDE ETHNO-ARCHEOLOGIQUE
DANS DES CARRIERES DE SYRIE

Jean-Claude BESSAC* Jeanine 'ABDUL MASSIH **
et Zoe VALAT ***

The study of the building techniques and the works for the preservation
of the monuments in Dura-Europos showed the necessity of an
ethnoarchaeological approch. A research conducted in some traditional
syrian quarries fills this gap, under three complementary aspects: the
processes and the tools, the socio-economic context and the french/arabic
vocabulary. After the presentation of the various kinds of stone extracted
from these quarries, the accent is put on the general organization of the
work from the surface cleaning to the separation from the bedrock, the
squarring and the transportation of the stones. The description of the splitting
is particulary detailed because it is the most unknown part of the process.
Then, the productivity and the equipment are analysed: the extraction of
I m3 of mid-hard limestone needs about 15h30 of work and use of eight
different tools. The comparisons with the ancient datas chiefly reveal
technical gradations interesting for datations but show few fundamental
differences. The ethnographic aspect about quarries environment (accesses,
dwellings) and the quarrymen's world (economy, apprenticeship,
professional life) concludes this study. An annex gathers definitions and
transcriptions of the french/arabic technical vocabulary (arabic dialectal
language from the Alep's region).

LES MOTIVATIONS, LES CONDITIONS ET LES LIEUX D'ENQUETE

Les objectifs
Dans le cadre de I' etude des techniques de construction

et de la conservation des fortifications et des monuments
hellenistiques en pierre de Doura-Europos, il nous a paru
tres utile de conduire une enquete ethno-archeologique sur
l'extraction traditionnelle dela pierre de taille en Syrie.

Au-dela des renseignements qu'elle peut apporter

concernant le site de Doura-Europos, nous pensons qu'une
telle recherche contribuera egalement a une meilleure
approche de toutes les questions touch ant ala construction

* Ingenieur de recherche au CNRS, Lattes.

** Universite de Paris 1.

***Universite de Paris X.

I - Plusieurs articles et notes d'interet tres inegal ant ete consacres, au
mains en partie, aux questions des techniques de la taille de pierre au Proche
et Moyen-Orient, voir: H. KALAYAN, «A new outlook into the history of
architecture through the tools used as schools ofmasonry»,AI Mouhandess,
II, avril 1968 (revue editee par I'Ordre des ingenieurs et architectes de
Beyrouth), p. 3-15; A. SHADMON, Stone in Israel, Jerusalem, 1978;
E. M. LAPPEROUSAZ, «Encore I' «Acra des Seleucides» et nouvelles
remarques sur les pierres it bossage preherodiennes de Palestine», Syria
LVI, 1979, p. 123-133 ; R. MOREL, «Note technique», ibid., p. 134-135 ; L.
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en pierres massives dans la region, notamment sur les
plateaux calcaires du nord du pays. Si I' etude des techniques
sur la taille de pierre traditionnelle au Proche et au Moyen
Orient a fait I' objet de quelques notes et articles 1, en
contrepartie, il semble que I' extraction et le domaine des

carrieres en general soient restes apeu pres ignores.Il fallait
done tenter une premiere etude qui prenne en compte le
vocabulaire, le milieu socio-professionnel et surtout les
techniques proprement dites 2.

La description prealable des carrieres, du materiau et
de la commande s'est averee essentielle et indissociable de
l'analyse des processus techniques d'extraction, de debit et

Galvin, «Apercu sur les techniques de construction it San'a' (Republique
arabe du Yemen)», Bulletin d'etudes Orientales, 21,1979 (1980), p. 89-92 ;
J.-P. SODINI, G. TATE, B. et S. BAVANT, J.-L. BISCOP, D. ORSAUD,
C. MORRISSON et F. POPLIN, «Dehes (Syrie du Nord), campagnes I-Ill
(1976-1978) : Recherches sur l'habitat rural», Syria LVII, 1980, p. 112-115
et 186-189.
2 - En fonction des specialites de chacun des auteurs, Ie travail a ete partage
de la maniere suivante : Jeanine'Abdul Massih s' est chargee de la traduction
generale des questions et reponses et des terrnes arabes ainsi que de la
redaction des commentaires semantiques, Jean-Claude Bessac a etudie les
aspects techniques et archeologiques du rnateriau, des precedes de travail
et de l'outillage et Zoe Valat a collecte et mis en forme les donnees
dethnographie generale touchant au domaine des carriers.
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d'ehauche sur Ie site d·exploitation. C'est pourquoi, nous

les presenterons dans cet ordre et avant toute autre chose.

L'Interet archeologique restant notre preoccupation

principale, un essai destirnation des temps de travail sera

propose ensuite. Le merne objectif nous fera cloturer Ie corps
de I' article par des observations ethnographiques plus

generales qui permettront aux lecteurs de mieux situer Ie
contexte socio-professionnel et economique des exploitations

de la region.
Malgre I'importance que nous souhaitons leur donner

ici, les questions relatives au vocabulaire professionnel seront
resumees dans un glossaire annexe en fin d'article ; pour

certains mots, la definition sera completee d'une courte
analyse semantique. Les mots de ce glossaire seront identifies

la premiere fois qu'Ils apparaitront dans Ie texte par des
caracteres italiques, renforces de guiIlemets pour les vocables
arabes ; ces demiers seront laisses en italique ensuite de
merne que toutes denominations et expressions autres

qu'en francais.

La prospection des terrains d'etude
Des juin 1986, au debut de la mission archeologique

franco-syrienne de Doura-Europos, nous avions pris contact
avec des carriers originaires de la region de Hama qui
extrayaient des blocs de gypse aproximite du site antique
de Resafa '- La roche exploitee etant analogue acelie de
Doura-Europos, les conditions techniques du chantier

d'extraction se presentaient au mieux, bien qu'i1 faiIle tenir
compte du fait que ces carriers ne se trouvaient pas dans
leur milieu habituel, tant d'un point de vue socio-culturel

que geologique.
Malheureusement, quelques annees plus tard, lorsque

nous avons enfin reuni les conditions materielles pour
entreprendre correctement une enquete approfondie,
notamment avec Ie concours de cineastes, nous avons appris
que ces carriers etaient retoumes chez eux et qu'Il n' existait
plus d'exploitation traditionnelle de gypse dans la region.

II a alors fallu chercher aiIleurs un autre terrain d' etude, si
bien que nous ne ferons que de breves references a cette

collecte ethnographique initiale, bien trop rapide anotre gre 4

C' est grace au concours de la Direction generale des

3 - Ce premier contact avec les carriers traditionnels a ere etabli par
Jean-Claude Bessac avec Ie concours de Pierre Leriche et d' Asad al
Mahmoud, co-directeurs de la MFSDE.
4 - D' autres recherches de chan tiers traditionnels, notamment dans la region
de Palmyre et entre Alep et Hama, n'ont donne aucun resultat.
5 Nous tenons it remercier ici Ie Dr 'Adnan Bounni, directeur du service
des Fouilles et de ]' Archeologie it la Direction generate des Antiquites et
des Musees de Syrie et Ie Dr Mohamad Muslim, charge des Relations
publiques au Musee d' Alep qui ont grandement facilite nos recherches
preliminaires ainsi que Jeanine 'Abdul Massih et Mathilde Gelin qui ont
assure les premieres prospections. Par ailleurs, nous tenons egalement it

Antiquites et Musees de Syrie et de la Direction regionale

des Antiquites de la province d' Alep qu'il a ete possible, au

printemps 1993, de reprendre serieusernent cette entreprise

de prospection 5. Finalement, apres avoir constate que la

quasi-totalite des carrieres situees Ie long de la vallee de

I'Euphrate et dans un rayon de 50 a60 km au sud d' Alep,

setaient reconverties dans I'extraction au perforateur

pneumatique et ala poudre noire, notre choix s' est fixe sur

le petit bassin carrier situe a25 km au nord d' Alep, vers la

frontiere turque, dans les marges orientales du Gebel Sim'an

(fig. 1). La partie exploitable de I'affleurement s'etend sur

une vingtaine d'hectares a 3 km au nord-est du viIlage

d' Aramel 6, mais seuls deux ou trois hectares sont encore

exploites selon les precedes traditionnels.

L' AFFLEUREMENT DE PIERRE DE TAILLE

Position geographique des exploitations

Plutot que de proposer une presentation geologique sans

grand interet pour notre enquete, nous insisterons davantage

sur la description technique et topographique des

exploitations. Le village d' Aramel est lui-merne situe sur

un monticule rocheux ayant fait I' objet, par le passe, de

quelques tentatives d'extraction restees sans lendemain, on

ne sait pour quelle raison. Une courte mais large vallee

argileuse separe le village de I' affleurement actuellement

exploite (fig. 2). Celui-ci forme une legere eminence, au

plutot, une sorte de plateau allonge aux bords tres adoucis.

Son relief est peu marque, il s'eleve apeine de 10 a15 m
au-dessus de la zone cultivee. Deux tells marquent Ie

paysage, le premier pres du village, le second aI'horizon
dans le secteur des carrieres attestant I' anciennete

d'occupation du plateau.
Les carrieres occupent surtout sa bordure meridionale

et sont di stribuees en chapelet selon un axe
approximativement oriente d'est en ouest et se developpant
sur une longueur d'environ deux kilometres. Toutefois, la

partie du plateau encore exploitee de facon traditionnelle
n'occupe guere qu'un espace d'environ 200 m de long et de

20 a 50 m de large. Toutes les autres carrieres de cet

souligner ]' appui logistique et scientifique de la MFSDE et en particulier
I'aide personnelle de Pierre Leriche, sans qui rien n'aurait pu etreentrepris
et qui a bien voulu nous relire et nous faire part de ses remarques. De
meme, nous tenons it remercier Edwige et Claude Bonaque pour leur accueil
et leur aide ainsi que Ie Conseil general du Gard et son equipe de cineastes
d'Espace Creation: Herve Amaudric, Valerie Bretos et Thierry Dayralqui
ont collecte des images constituant un document ethnographique
irrernplacable.
6 - Le nom propre «Ararne l» est aussi un nom commun signifiant

<des veuves».
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Fig. 1 - Carte generale de situation des carrieres d'Aramel, de Resafa et de Doura-Europos.

Fig. 2 - Vue genera Ie du village d'Aramel et de l'affieurement de calcaire ou sont exploitees les carrieres al'arriere
plan. Deux tells marquent le paysage: l'un au bas du village derriere la route et la voie ferree. l'autre a
I'horizon, sur le plateau, aquelques centaines de metres au sud des carrieres.
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aftleurement fonctionnent a I' aide de machines perforatrices
et d'explosifs. Au-dela de ce plateau existent aussi d'autres

chantiers d'extraction exploites egalement de cette

derniere facon.

Les carrieres
Par rapport au plateau environnant, les carrieres

traditionnelles d' Aramel peuvent etre classees dans la
categoric dite "en fosse", bien que leur profondeur moyenne
soit reduite a moins de 5 met que leur relative etroitesse par
endroit permet presque de les rattacher aux carrieres "en
tranchee" 7 (fig. 3). Les contours des exploitations sont

Fig. 3 - Vue generate vers le nord d'une partie des carrieres
traditionnelles dAramel. Au premier plan sont
entreposees des pierres ii bdtir et derriere, des gros blocs
destines a la production de steles funeraires apres
debitage dans des scieries.

franchement materialises par lesfronts de carriere disposes
en lignes brisees qui tranchent nettement le terrain vierge
du plateau rocheux. Leur denivele peut varier de 2 305m; ce
sont des fronts fixes dont la hauteur ne cessera d'augmenter
au fur et a mesure que l'exploitation se developpera en
profondeur. Souvent, ils constituent aussi des limites de
propriete vis-a-vis des terrains de la zone non exploitee.

Pour un observateur non averti, il est impossible de
distinguer, a I'Interieur des carrieres, les limites de propriete
des differents chefs carriers a la fois proprietaires et patrons.
Les exploitations traditionnelles se poursuivent sans
discontinuite remarquable sous la forme d'une seule longue
fosse. Au fond de I'excavation sur Ie sol de carriere, Ie rocher
ne forme aucune barriere nette permettant de concretiser
c1airement l'une ou l'autre propriete. AAramel, dans les

7 - Panni les trois principaux modes d'exploitation 11 ciel ouvert (voir
J.-c. BESSAC, «La prospection archeologique des carrieres de pierre de taille :
approche methodologique», Aquitania, 4, 1986, p. 169, fig. 13), il est vrai
que la topographie du plateau n' autorise guere que les carrieres en fosse et
en tranchee, Ie systerne en palier 11 flanc de coteau exige une pente plus

carrieres de Youssef, des traces de pies verticaux relevees
sur le front de carriere indiquent la limite d'exploitation.1l

existe sfirement des reperes sans ambiguite pour les carriers;

cela peut etre I' angle de deux redans face a face sur la

longueur du front de carriere aussi bien qu'un ressaut

d' extraction fixe du sol rocheux ou encore un remblai
maintenu par un mur de soutenement. II est possible aussi
que ce changement de propriete s' effectue dans la zone
d'habitat du chantier, 130 ou se trouvent groupes des ensembles
de cabanes de carrier (fig. 4), rnais cela ne nous a pas

ete precise.

Fig. 4 - Groupe de cabanes (qubab) de pierre seche inc/uses dans
les deblais de carriere, qui servent d' abris aux carrierset
constituent probablernent la jonction de plusieurs
proprietes.

Al'interieur d'une meme carriere a Aramel, apparaissent
nettement de petites unites de travail constituees par les
chantiers individuels d' extraction (fig. 5). En regle generale,
elles correspondent a un redan du front de carriere et a un
niveau specifique de sol. Par ailleurs, on observe
habituellement en ces endroits une unite du plan, des
caracteristiques techniques et de I' organisation; cela marque
le travail d'un meme carrier. La longueur de ces chantiers
d'extraction varie de 10 a 12 m et leur largeur de 3 305m,

soit l'espace necessaire al'extraction de 30 a40 blocs. De
telles structures individuelles d' extraction ont ete egalement
observees dans des carrieres traditionnelles de France, dans
l'Herault 8 et il est probable que cela existe aussi ailleurs.

fortement marquee qu'elle ne I'est ici.
8 - J.-C. BESSAC, «Notes et reflexions sur Ie travail traditionnel de la pierre
tendre dans la region de Castries», Etudes sur l'Herault, n.s., 2-3,
1986-1987, p. 135 ; toutefois, ici, la surface individuelle semble un peu
plus reduite, elle ne mesure que 35 1140m2

•
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*'
Fig. 5 - Vue d'un chantier d'extraction individuel : il s'etend sur

une douzaine de metres entre deux redans du front de
carriere .. sa largeur correspond ii celie du redan. soit
environ quatre metres.

Ces unites de production semblent correspondre aux
« brachia» des carrieres romaines 9 ; il pourrait s' agir la
d'une forme de survivance traditionnelle de la plus petite
division antique des exploitations de pierre de taille.

Au sein de ces petits chan tiers apparaissent les fronts

de taille dont la hauteur correspond a celIe des blocs extraits
et qui peut varier de 0,30 aIm selon les conditions
lithostratigraphiques du niveau en exploitation et de la
technique d'extraction mise en ceuvre, Leur longueur se
confond sou vent avec celle du chantier d'extraction
individuel, ils peuvent aussi former des redans, voire des
ressauts verticaux ou des paliers, en fonction des exigences
dimensionnelles et qualitatives des commandes. Ce sont des
structures qui evoluent constamment, au jour le jour, tant
que l'exploitation fonctionne.

Les varietes de pierre exploitees
La pierre exploitee sur cet affleurement est un calcaire

que I'on peut subdiviser en trois categories techniquement

bien distinctes :
- la variete de pierre la plus resistante se trouve dans les

premiers metres, plutot vers le sommet de l'affleurement,
notamment sur le cote oriental des carrieres, sous une

epaisseur de quelques decimetres de decouverte. De couleur
dominante rosee, elle comprend aussi des zones beiges,
parfois nuancees de jaune, souvent sous forme de larges
veines. De loin en loin, elle presente quelques vacuoles

millirnetriques ; neanmoins, son grain reste tellement dense,

9 - R. BEDON, Les carrieres et les carriers de La Gaule romaine. Paris,
1984.p. 96-97.
10 - II s' agit lit. de la nonne de I'Association Francaise pour la Normalisation,
n° B.lO.OOI. Cette reference, aujourd'hui un peu tombee en desuetude en
raison de I'importance croissante de la mecanisation du faconnage de la
pierre. reste neanmoins utile pour evaluer les difficultes de taille dans Ie
cadre du travail manuel de la pierre. Cet indice, egalernent nornrne

serre et calcite que I' on peut comparer cette roche a un
calcaire de type cristallin. Par endroit, sa structure est presque
saccharorde sans que l ' on puisse parler ici de
metamorphisme. II faut noter aussi la presence de veines
claires de calcite: les verriers. On peut rattacher cette variete
ala categorie des pierres dures, elle doit correspondre aux
n° 9 et 10 de I'indice de durete de I'AFNOR 10. C'est une

roche assez homogene dans son ensemble, elle prend bien
le poli et peut etre apparentee a un calcaire marbrier ;

- une variete moyenne de calcaire apparait au-dessous
de la pierre precedente ; elle parait limitee en epaisseur entre
1 et 2 m environ. Sa couleur est plus claire, elle varie dans
les tons coquille d'ceuf. Sa structure se rapproche davantage
du type biodetritique que du type cristallin. Les zones
cimentees par de la calcite, les verriers, y sont egalement
frequentes, Le grain de cette roche est assez serre et son
caractere tres homogene est atteste par le son clair, presque
metallique, qu' elle produit sous les coups de l' outil. II s' agit
d'un calcaire un peu moins resistant que le precedent. On
peut le classer cependant au sommet de la categorie des
pierres fermes, soit a I'indice 7 de l' AFNOR ;

- la vanete consideree comme la plus tendre localement
se trouve tout a fait au-dessous, generalement entre 3 et 5 m
de profondeur, selon les points de I'affleurement, en tenant
compte de son modele superficiel. De couleur ivoire clair,
elle est franchement biodetritique et possede un grain moyen
assez serre de I' ordre de 1 a 2 mm de diametre, Elle peut
etre situee entre la categorie des pierres demi-fermes et
fermes, soit entre les indices 5 et 6. Plus que dans les varietes
precedentes, les verriers qui la parcourent de loin en loin
constituent des obstacles redoutes pour l' extraction et surtout

pour la taille.

Caracteres lithostratigraphiques
Les trois categories de pierre exploitees dans les carrieres

d' Aramel comportent egalement dans leur masse des defauts
sous forme de poches karstiques de forme irreguliere, de
volume tres variable et toujours remplies d'argile. En
francais, ce type de defaut est nomme moie ou moye II.

D' autres defauts sont probablement d' origine tectonique
comme les lithoclases, fissures vertic ales ou subverticales,
presentes dans les trois varietes de calcaire et surtout dans la
plus haute. Ces fissures, qui se divisent quelquefois en
plusieurs petites branches, ont parfois evolue au cours du

«coefficient de taille», comporte 14 nurneros, du plus tendre au plus dur
(cf. Le Mausolee - Essai de nomenclature des carrieres fran raises de roches
de construction et de decoration. Givors, 1976, p. 16).
II - J. LAUNOY, Courspratique de coupe des pierres. Charleroi. 1911.p. 44 ;
P. NOEL. Technologie de Lapierre de taille, Paris, 1965, p. 242 et p. 245 ;
V. ALADENISE, Technologie de Lataille de pierre. Paris. 1983. p. 33.
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temps et se sont recimentees avec de la calcite, elles sont
alors assimilees aux verriers. Al'inverse, elles peuvent avoir

ete elargies sous l'effet de l'eau d'infiltration, de facon a
devenir de veritables diaclases , lesquelles ont pu se colmater
ensuite avec de l'argile. EI1es se confondent alors avec les

poches karstiques.
Cependant, la forme de lithoclase la plus redoutee par

les carriers demeure le fil ou poil, c' est-a-dire une micro
fissure pratiquement indecelable a I'reil nu 12, ce qui,

habituellement, empeche Ie carrier de I'identifier avant
l'extraction d'un bloc. II en resulte que la pierre se fend
ensuite nirnporte OU et n'offre plus les caracteristiques
dimensionnelles commandees par le client. Ce n'est pas le
cas des autres defauts visibles qui peuvent etre pris en compte
generalement avant meme I'extraction evitant ainsi les pertes
inutiles de travail.

En marge des defauts naturels, il faut signaler les joints
de stratification , materialises ici par des fissures horizon tales
puisque Ie pendage geologique de la roche est pratiquement
insignifiant sur cet affleurement. Ces joints constituent des
separations naturelles entre les trois differentes varietes de
roche mais aussi, semble-t-il , parfois au sein d'une merne
categorie, notamment dans la pierre ferme, ami-hauteur dans
la succession des banes. Plutot qu'un defaut veritable, Ie
joint de stratification constitue une contrainte dimensionnelle
qui delimite de facon imperative la hauteur de certains banes
de pierre et, par consequent , celie des blocs que l'on y extrait.
D'ailleurs, cet arret horizontal est mis a profit lors de
l'extraction afin de reduire les operations de creusement au
dessous et surtout autour du bloc (fig. 6).

Fig. 6 - Bloc ~erac.he horizontalement a partir d'un jOi~t
de stratification.

12 - P. NOEL'. op. cit., p. 174 et p. 284 ; V. ALADENISE , op. cit., p. 33, eet
auteur donne e~a1ement le~ synonymes suivants : eraqueIure, felure, fiIandre
et fis.sure, ~als ee sont la des denominations moins communes et pour
certaines d entre elles, de sens un peu different. '

ORGANISATION DE L'EXPLOITATION

La commande et les commanditaires

Quels que soient les pays concernes et les moyens
d'extraction, il existe deux grands types d'exploitation
moderne de pierre de taille :

- la plus repandue actuellement consiste aproduire les
plus grands blocs possibles tout en restant dans les limiles

des moyens de transport et des machines de faconnage
disponibles. La carriere produit des enormes blocs aussitot
stockes, Ensuite, les professionnels de la pierre les achetenr,
les debitent et les faconnent en fonction de leurs besoins
lies aun secteur specifique (batiment, funeraire, etc.). Selon
ce principe de production, en I' absence de commande, la
carriere peut continuer aproduire et augmenter ses stocks
lesquels seront ecoules eventuellement plus tard. Ceux-ci
permettront peut-etre de satisfaire des demandes
exceptionnelles acaractere urgent auxquelles les exploilants
n' auraient pu faire face autrement. Dans ce systeme, Iecarrier
ignore presque toujours Ie devenir de son bloc. Dans la region
d' Alep , ce sont surtout les carrieres rnecanisees qui ont
adopte ce mode de production. II est vrai qu'une fois un
materiel d'extraction couteux achete, i1est indispensable de
l' amortir au plus vile par une production intensive et Ie
principe du stockage y contribue ;

- Ie second type d'exploitation devient de plus en plus
marginal et concerne surtout les carrieres traditionnelles
comme celles d' Aramel. II consiste aproduire des blocs de
dimensions et de qualites diverses adaptes aux commandes
et sans constitution de veritables stocks contrairement ace
qui se passe dans les chantiers d'extraction industriels. Les
carriers traditionnels etant libres d'investissements lourds
sur du materiel relativement perissable 13, peuvent se
permettre d'adapter Ie travail au rythme des commandes.
Un tel fonctionnement est d'autant plus facile qu'il s'agit
ici de paysans carriers. En dehors de la comrnande conservee
en carriere peu de temps (fig. 3 au deuxierne plan), la seule
partie de la production faisant l'objet d'un peu de stockage
sur place reste vraiment marginale : ce sont des pierresa
batir et du tout-venant resultant de la recuperation des plus
gros dechets d'extraction (fig. 3 au premier plan).

Pour ce qui concerne les carrieres tradilionnelles
d' Aramel, les principaux commandilaires sont les tailleurs
de pierre funeraires d' Alep . Ce sont de modestes artisans
employant un ou deux ouvriers et ne possedant que de petites

13 - Merne si on ne Ies utilise pas , les machines de carriere (compresseurs.
have uses, etc .) vieillissent assez vile en raison des phenomenes d'oxydation
aggra~es en Sy~ie p~r Ie sable siliceux qui penetre peu 11 peu a l'interieur
des pieces sensibles a I'abrasion.
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machines modernes portatives en dehors de l'outillage
traditionnel. Leur production et, par consequent, leurs
comrnandes aux carriers sont consacrees presque uniquement
a la confection de steles. A partir des blocs bruts, mais deja
arretes aux dimensions generales du monolithe, ils doivent
taillerles contours a l'aide d'une broche, d'une «chii1)uta *»
et d'un ciseau et adoucir ou polir les faces avec des abrasifs
naturels ou de synthese 14. Beaucoup de ces tailleurs de pierre
sont egalement graveurs et inscrivent en relief les epitaphes
funeraires de leurs clients. Ils peignent d'abord les lettres en
noir sur la pierre puis ils les detourent a I'aide de petits
ciseaux : les gravelets. Enfin, ils enlevent a la chii1)uta et au
ciseau une certaine epaisseur de pierre de facon a obtenir le
relief necessaire au texte. S'il s'agit d'une pierre dure, des
bouchardes de plus en plus fines sont employees a la place
du ciseau pour aplanir les faces avant Ie polissage.

n existe trois modules principaux de steles funeraires
cornmandes aux carriers: le plus grand mesure 2 m de long
et 0,60 m de large, il est denomme «fard» .. au-dessous, on
distingue un module intermediaire de 1,60 m de long et
0,50 m de large, designe sous Ie terme «iaskarit» ; le plus

petit ne mesure que 1,15/1,25 m de long et 0,40 m de large
et est nomme «[arag», L' epaisseur de ces trois types de steles
est a peu pres constante et se situe entre 0,10 et 0,15 m. Les
blocs de pierre fournis par les carriers doivent done etre
legerernent plus grands que ces dimensions afin de reserver
un "gras de taille" 15 qui fait aussi office de gaine de

protection durant Ie transport. Actuellement, les carriers
livrent plutot des dalles du double ou du triple de I' epaisseur
definitive et le tailleur de pierre funeraire les fait debiter
dans des scieries de la banlieue d'Alep (fig. 7).

Contrairement a l'usage antique du marquage des blocs
en carriere atteste, notamment sur la porte de Palmyre a
Doura-Europos, les carriers d' Aramel ne gravent ni ne
peignent de lettres ou de signes particuliers sur leurs pierres

Fig. 7 - Scierie de la banlieue d'Alep 012 sont debitees
mecaniquement des dalles pour Ie bdtiment mais aussi
parfois des steles pour les tailleurs de pierre funeraires
de la ville.

pretes au transport. C' est probablement la tres petite taille
des entreprises, tant cote carrier que cote client, et la nature
tres personnelle de leurs rapports commerciaux qui les
dispense de cette identification. Le client sait d'autant mieux
qui lui a fourni ses blocs et a qui il peut eventuellement
adresser une reclamation, qu'il vient souvent lui-meme a la
carriere choisir la qualite des banes adaptee a ses besoins
d'artisan.

De facon plus secondaire, les carriers d' Aramel
foumissent quelques pierres de taille fermes ou dures pour
Ie batiment. II semble que cette production annexe resulte
surtout de la volonte d'ecouler des blocs extraits trop petits
pour le marche funeraire, en raison de contraintes ou des
defauts d'extraction inevitables, Cette categorie de blocs,
egalement normalisee, comprend des pieces de 0,60 m de
long par 0,40 m de haut et 0,10 a 0,15 m d'epaisseur ; ces
pierres sont denomrnees «suri», Toutes les faces sont
debitees mecaniquernent dans des scieries, ensuite, les
parements sont soigneusement et finement piquetes
manuellement a l'aide d'une boucharde par un ouvrier
travaillant a la tache (fig. 8). Celui-ci peut ainsi en

parementer de 9 a 11 m? par jour.

-~-! -~
- - - - .",

- -

Fig. 8 - Pierres sciees en series normalisees pour Iebatiment (~uri).

Au premier pian, Ie parement de I'une d' elies est en cours
de bouchardage (buchfu1a).

* - Pour la transcription, cf. lexique arabe-francais en fin d'article. Voir
infra p. 197.
14 - Actuellement, les abrasifs traditionnels constitues de gres, sont
generalernent remplaces par des meules agglornerees comprenant du carbure
de silicium. Celles-ci peuvent etre utilisees it la main pour les details, mais
pour Ie polissage des grandes surfaces, elles sont fixees sur des meuleuses
portatives electriques.
15 - C' est lit Ie terme utilise par les carriers francais pour designer une
sorte de gaine de protection, definie par la portion "d'un bloc equarri
englobant l'epaisseur comprise entre les sommets des bosses et les fonds
des creux de leurs irregularites d'equarrissement en carriere, voir P. NOEL,

op. cit., p. 192.
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Toujours en marge de la production principale, les plus

gros dechets, ayant une longueur de 40 em, une largeur et
hauteur de 25 em, sont conserves pour la maconnerie

ordinaire. Ces pierres sont revendues a9 LS piece (fig. 3 au
premier plan). Les pierres de plus petites dimensions sont
recuperees gratuitement par les fabric ants de gravier de
construction . De meme que les pierres sciees et bouchardees,
iI ne s' agit pas la, aproprement parler, de commandes, rnais
plutot d'une production accessoire, voire presque residuelle
pour ce qui conceme la pierre de tout-venant. Toutefois,
ailleurs il peut exister dautres types de commandes qui
entrainent une organisation differente de la carriere comme
nous allons le voir pour le chantier d'extraction de Resafa.

Organisation generate du travail
Les carriers observes a Resafa en 1986 travaillaient la

temporairement pour une entreprise d'Etat afin de repondre
uniquement a une demande speciflque de pierres pour le
palais presidentiel (fig. 9). Par consequent, leur mode de
fonctionnement, vis-a-vis de la commande, s'apparentait
assez ace que nous avons pu constater lors de l'etude des
carrieres antiques du Bois des Lens pres de Nimes (Gard)
ou les carriers romains venaient sur place avec une petite
equipe seulement pour fournir un chantier de construction

bien determine, puis repartaient ailleurs 16. AResafa, iI s'agit

done d'un chantier d' extraction collectif et temporaire dans

lequella totalite de l'equipe ceuvre en commun.

A Aramel, contrairement a Resafa, le chef carrier

possede un perrnis d' exploitation d' une ou plusieurs parcelIes

de la carriere comprenant generalement plusieurs petites

unites d'extraction, c'est-a-dire des chan tiers individuels

(fig. 5). Le terrain appartient a l'Etat auquel les carriers

achetent un permis d'exploitation, qui joue le role de titre

de propriete, La grandeur de l'exploitation depend de la

capacite financiere du carrier. L'exploitation de la carriere

est taxee par l'Etat par cargaison. Chaque camion paye une
taxe de 160 LS, tout en sachant que chaque camion a une

capacite de chargement de cinq a sept pierres de 300 kg

chacune. Pour ce qui est des accords de travail entre Iepatron

de la carriere et les ouvriers la situation commune est la

suivante : Ie chef carrier ayant obtenu le marche d'un certain
nombre de blocs d'un module et d'une variete de pierre

definis, contacte un ou plusieurs ouvriers pour realiser cette

extraction. II existe un prix fixe tenant compte a la fois des
caracteristiques dimensionnelles de la commande et de la

difficulte specifique d'extraction de la categoric de pierre
choisie qui determine sa resistance a l' outil ainsi que la duree

16 - I.-C. BESsAc, <<Etat des recherches sur 1es carrieres antique du Bois des Lens (Gard)», Journal ofRoman Archaeology, 6, 1993, p. 222.
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de la tache. Dans la mesure ou un chantier d'extraction est
libre et que des commandes sont assurees, Ie chef carrier
alloue a I'ouvrier un espace bien delimite. Sou vent, c'est Ie
meme que celui ou il a travaille auparavant. Le carrier extrait
alors de la pierre jusqu' a concurrence du nombre d' elements
et de la valeur en argent correspondante arretes entre lui et
le patron de I'exploitation. II dispose d'une totale liberte
d'organisation de son temps et de son travail.

L'EXTRACTION DES PIERRES DE TAILLE

Elimination de la decouverte et attaquede la rochesuperficielle
Sur le plateau des carrieres d' Aramel, comme sous Ie

village merne, la roche calcaire apparait directement en
surface du sol de facon discontinue entre des poches d' argile
et les cailloux de dimensions et de formes diverses proven ant
du substrat (fig. 2). On peut done affirmer que les terrains
de decouverte representent une epaisseur inferieure au metre,
soit une quantite negligeable par rapport a la plupart des
carrieres de pierre de taille 17. II en est presque de meme

dans la carriere de Resafa ou I' epaisseur de terre recouvrant
le gypse ne depasse guere trois metres (fig. 9). C'est la un
excellent atout economique car, d'une part il reduit tres
sensiblement les travaux preliminaires d' ouverture d'une
carriere et, d'autre part il limite considerablement la
production de deblais, principal facteur cl'etouffement des
exploitations a toutes les epoques 18, II faut seulement
considerer que la premiere roche rencontree au niveau du
sol naturel, offre une surface irreguliere et a subi des
alterations. Par consequent, une partie de cette roche doit
etre elirninee de la production de pierre de taille et
transformee en pierre de tout-venant ou en pierre a batir
ordinaire. Cette operation est propre aux travaux d'ouverture
ou d'extension d'une carriere.

N' ayant pas assiste ni a l' ouverture ni a l' extension de
carriere dans le pays, ce n' est que par Ie biais de I' observation

des fronts et grace aux informations donnees par les
exploitants que nous pouvons decrire ces operations
preliminaires. Les carriers actuels n'ont fait que reprendre
les chantiers laisses par leurs predecesseurs et les etendre en

longueur et parfois en profondeur, en fonction des varietes
commandees, L'elimination des cailloux de surface se
pratique par simple ramassage. Ceux-ci sont ensuite

transportes ados d'ane dans des sacs vers le village ou les
champs cultives, essentiellement pour les besoins des

17 - II est commun de trouver des epaisseurs de decouvertes superieures a
une dizaine de metres, voire a plusieurs dizaines (voir R. GADILLE,
«L'industrie francaise de la pierre marbriere», Cahiers de geographie de
Besancon, 17, Paris, 1968, p. 27-28 : T. KOZEU, «Les carrieres de marbre
dans I'Antiquite, technique et organisation», Marbres helleniques, de la

constructions et des amenagernents agricoles ou domestiques
y compris la reparation des chemins. Les poches de terre
superficielles ne posent guere plus de problernes, elles sont
supprimees avec des instruments traditionnels de
terrassement, analogues aceux observes dans les carrieres
de Resafa : pioche et pelle. Toutefois, dans ce chantier, Ie
plus gros de ces operations de decouverte avait ete realise
par des engins mecaniques (fig. 9).

D'une maniere generate, une fois ces taches
preliminaires realisees, le travail d'extraction de la pierre de
taille proprement dite peut commencer. Cependant, selon
I'etat de la roche superficielle et aussi en fonction des
demandes eventuelles de varietes de pierre specifiques plus
profondes, actuellement, il arrive quelquefois que les carriers
extraient ou eliminent Ie premier bane de pierre dure aI' aide
d'explosif et plus precisernent de la poudre noire (fig. 10).

Fig. 10 - Bane superieur de roche dure dit "bane de decouverte"
extra it au marteau pneumatique et ii la poudre noire ii
l' occasion d' une extension d' une carriere traditionnelle
d'Aramel. 11faut souligner l'irregularite des fronts et
desfractures qui implique une importante perte de pierre
avec ce systeme d'extraction.

Traditionnellement, les forages pour loger la poudre se
faisaient a l' aide de barres a mine manuelles, maintenant
elles sont remplacees de plus en plus par des marteaux

perforateurs aair comprime dont I' energie est foumie par
des compresseurs amoteur diesel. Mais il est encore frequent
que ce demarrage de I'exploitation se fasse directement au
pic d'extraction.

Installation ducarrier etpreparation dessolsetdesfrontsde taille
Le carrier s'installe dans I'espace qui lui est alloue par

Ie chef carrier, en tenant compte des qualites de pierre exigees

carriere au chef-d'ceuvre. BruxeIIes, 1987, p. 3 I), ce qui entraine parfois
l'ouverture de carrieressouterrainesmaiscettesolutionn'est pas toujourspossible.
18 - L. CASELLA, Lcavatori delle Alpi Apuane, Carrare, 1963. p. 48-52 :
P. DUMONT, Lesmateriauxnaturelsde decorationenItaliedepuisunsiecle,
Givors (Rhone), 1976,2 tomes, sans pagination.
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pour la commande. Le chantier dextraction a Aramel

constitue habituellement une unite de travail propre aun
carrier. Quelquefois, deux ouvriers peuvent travailler en

meme temps dans un chantier momentanement commun
mais cela semble assez exceptionnel aAramel. En revanche,

pour tout ce qui touche aux operations de bardage des blocs,
les carriers s'entraident mutuellement, chaque fois que les
circonstances l' exigent. II est alors normal qu' ils se
regroupent atrois ou quatre dans Ie chantier de I' un d' eux 19.

Dans la carriere de Resafa, ces regroupements n' etaient pas
necessaires car I'ensemble de lequtpe se trouvait
naturellement rassemble dans Ie merne chantier d' extraction
ou les carriers extrayaient la pierre cote acote (fig. 9).

Quelle que soit la methode employee pour l' extraction
du premier bane superficiel, Ie carrier doit determiner
rapidement un, voire plusieurs plans approximativement
harizontaux correspondant aux sols de carriere et un ou
plusieurs ressauts verticaux constituant les fronts de taille.
Lars de cette phase preliminaire de I' extraction il s' arrange,
autant qu'il Ie peut, afin que Ie premier sol de carriere
coincide avec un joint de stratification et Ie front de taille
avec des lithocIases.

Beaucoup plus frequernment, Ie carrier ne fait que
reprendre Ie front de taille qu 'il a abandonne precedemment
en arretant son travail Ie soir en fin de journee. C'est ce cas
de figure, Ie plus commun, que nous avons pu etudier en
detail. II commence done par degager la surface de roche,
necessaire al'extraction d'un bloc, des dechets d'extraction
qui l'encombrent aI'aide du "mijriife" ou curette alame
triangulaire unique. Afin de degager une surface plane,
I'ouvrier manie l'outil en l'incIinant de facon ase servir de
l'un de ses cotes rectilignes pour racIer la roche et ecarter
les dechets de pierre. Lorsque quelques creux ou Ie sommet
d'une tranchee d'extraction plus ou moins profonde doivent
etre nettoyes, il utilise la pointe triangulaire de sa curette,
toujours en tirant I' outil vers lui a plusieurs reprises. Le
degagernent en profondeur d'une mince tranchee doit etre
complete par un instrument plus etroit, Habituellement a
Aramel.le pic d' extraction remplit cet office; dans la carriere
de Resafa, ce meme travail etait realise al' aide de la lame
etroite d'une curette qui en comporte deux. II est frequent
que Ie carrier s'agenouille directement sur la roche et finisse
de deblayer les gravettes et la poussiere de pierre ala main.

19 - II en etait de meme en France mediterraneenne jusqu'au milieu du
XX' steele, dans la region de Castries (Herault), lorsque les blocs
comrnande-, depassaient un certain poids. Toutefois, cette situation se
presentait moins frequemrnent car I' essentiel de la production etait constitue
de blocs rnodulaires de dimensions assez reduites, done manipulables par
Ie seul carrier charge du chantier. Voir J.-c. Bsssxc, «Notes et reflexions»...,
loco cit .. p. 138.

Determination du cane vas d'extraction

Lorsque la roche est propre, Ie carrier determine la
position de son bloc ou, plus frequemment d'une sene de

plusieurs elements de memes dimensions. Mais avant, il dolt
reperer la position du joint de stratification s'il s'en trouve

un proche du sol de carriere afin de verifier que la hauteur
minimale des pierres commandees sera respectee. II doit
egalement identifier les differents defauts, tels les moies et
surtout les lithocIases, afin de les integrer dans les lignes de

son canevas d'extraction. Celles-ci vont correspondre aux
tranchees etroites ou tranches qu'il doit creuser ou bienala
decoupe verticale du bane par fracture verticale sous I'action
des coins, lorsque cela est possible.

Cette recherche preliminaire est primordiale, elle evite
la perte de materiau et surtout, elle economise Ie temps de
travail: une fois bien integres dans les limites des faces
verticales des blocs, certains de ces defauts peuvent meme
faciliter le creusement des tranchees d'extraction vu qu'ils
representent une faiblesse dans l'homogeneite de la pierre.
Dans cette perspective, il est tout aussi important de reperer
les eventuels fils. Etant donne que ceux-ci sont perceptibles
essentiellement une fois Ie bloc extrait, il faudrait que les
carriers identifient aussitot apres cette operation leur position
et qu'ils la reportent sur les fronts et les sols de facon aen
tenir compte ensuite dans leur prochain canevas. Un tel
marquage etait pratique par les Romains dans certaines de
leurs exploitations 20. II ne semble pas que ce soit Ie cas ici
dans les carrieres d' Aramel : aucun signe distinctif n'est
marque d'une maniere ou d'une autre sur les fronts. Du fait
que ce sont presque toujours les memes ouvriers qui
reviennent exploiter ces fronts, on peut penser qu'ils se
contentent de retenir l' emplacement du fil.

Ce n' est qu' apartir du moment ou ces recherches et
calculs preliminaires sont termines que Ie carrier arrete
definitivement la disposition de ses blocs sur la roche. Au
sein de son lot, bien deftni par des dimensions communes,il
peut aussi introduire un ou plusieurs elements differents,
plus grands ou plus petits, appartenant aune autre sene
modulaire (fig. 11). Ceci lui permet de mieux faire
correspondre son canevas d'extraction avec I'emplacement
d'eventuels defauts. II a aussi la possibilite de determiner
une pierre un peu plus large ou un peu plus longue que les
autres et de la reduire ensuite ala norme, une fois extraite.

20 - Cette pratique du marquage des microfissures de la roche peut etre
observee notamment dans les chantiers d'extraction romains du Bois des
Lens dans Ie Gard, deja cites en reference, mais elle semble inconnue dans
les memes carrieres sur les fronts exploites a l'epoque modeme, J.-c.
Bsssxc, <<l~tat des recherches sur les carrieres antique du Bois des Lens
(Gard)», Journal ofRoman Archaeology, 6, 1993, p. 205-225.
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Le creusement de fa tranchee d' extraction

Le carrier commence Ie creusement
des tranchees al'aide du pic d'extraction
muni d'un manche d'environ 60 em de
long (fig. 12). Au debut de l'operation,
cette longueur suffit jusqu'aconcurrence
d'une vingtaine de centimetres de
profondeur. Entre 20 et 50 em, il prend
un nouveau pic pourvu d'un manche plus
long, soit environ 70 a 80 cm. Ce

_ la hauteur de ses blocs et, par consequent,
la profondeur de ses tranchees car, comme
nous Ie verrons plus loin, la largeur de ces
dernieres en depend et il est indispensable
d'en tenir compte pour Ie trace au sol du
canevas d' extraction.

Fig. 11 - Exemple de canevas d'extraction apres fracture verticale de la roche aux
coins. Un module general de bloc predomine mais le carrier a insere quelques
exemplaires plus reduits afin d'eviter de perdre de la pierre.

Le resultat de ces calculs ne semble pas directement
materialise sur la roche de l' ensemble de l' aire du chantier
d'extraction, c'est seulement son principe qui est memorise
par Ie carrier.

A partir d'une limite generale de la serie de pierre
concretisee par une tranchee principale, longue et rectiligne
qui constituera ensuite un front de taille directeur parallele a
la longueur du chantier, Ie carrier marque sur Ie sol chacun
de ses blocs. Illes trace l'un apres l'autre, au fur et amesure
qu'il entreprend leur extraction. Cette delimitation
dimensionnelle se pratique directement sur la roche au pic
d'extraction en alignant une premiere serie d'impacts apres
avoir reporte en deux points avec un metre, la mesure de la
longueur et de la largeur de l'elernent (fig. 12). Aucune
equerre ni regle ne sert de guide pour joindre ces points par
des lignes droites se recoupant a 90° ; seul l'reil du
professionnel assure la rectitudeet la bonne position de ces
traces. Neanmoins, apres avoir egalement marque au pic la
limite exterieure de sa tranchee d'extraction et avant de la
creuser en profondeur, il verifie une nouvelle fois avec son
metre la conformite de sa premiere mesure. S'il existe un
joint de stratification, la hauteur des blocs est forcement
predeterminee des Ie depart par celui-ci 21 (fig. 6). Dans Ie
cas contraire Ie carrier peut mieux adapter cette dimension a
sa commande, c'est la profondeur de ses tranchees qui la
dicte. Dans tous les cas, l' ouvrier doit connaitre al' avance

Fig. 12 - Tracage d'un bord de tranchee if. l'aide d'un pic
d' extraction.

changement d'outil constitue egalernent l'occasion de
verifier Ie bou.affutage de ses pointes. Les manches sont
tous parfaitement polis par Ie constant va-et-vient des mains:
lorsque I' ouvrier lance Ie mouvement de son pic, afin de lui
donner Ie maximum de force, ille tient alors les deux mains
groupees al' extrernite du manche et, apres l'Impact, pour Ie
ramener plus facilement a sa position haute de depart, il
rapproche sa bonne main du fer de I' outil. Comme pour tous
les autres instruments pourvus d' un manche, c' est aussi cette
meme main qui assure Ie bon guidage du pic et la grande
precision de son point d'impact.

21 - Par exemple, dans des formations geologiques tres regulierement
separees par des joints de stratification rapproches, comme dans Ie gypse
du site de Doura-Europos, les hauteurs d'assise de la commande sont
toujoursdictees parcelles des banes naturels en carriere. Voir J.-c.BESSAC,

«L'analyse des precedes de construction des remparts de pierre de Doura-

Europos: questions de rnethodologie», DEE II, p. 299-301 et fig. I ; id. et
P. LERICHE, «L' analyse des techniques de construction en pierre et en brique
erne», Les fortifications grecques de Mycenes aAlexandrie. Les Dossiers
d'Archeologie, 172, 1992, p. 74-75.
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Fig. 14 - Schema montrant Ie
mou veme n t du pic au
moment de l 'impa ct au fond
de la tranchee d 'extraction.
Dessin J,-c. Bessac.

Ason sommet, la largeur de la tranchee d'extraction est

deterrninee en fonction de la profondeur jusqu'a laquelle le

carrier souhaite la creuser. Jusqu 'a un derni-rnetre, une

dizaine de centimetres suffisent, au-dela, il faut l'elargir

jusqu 'aux environs de 13 a15em. Dans la categorie de pierre

demi-ferme - la moins difficile acreuser - le carrier realise

sa tranchee en deux passes . Autrement dit, considere dans

le sens de l'avancement de son travail, il aligne ses coups

d'abord le long d'un sillon du cote gauche de la tranchee,

s'Il est droitier ou du cote droit, dans le cas contraire. Tous

les lOa 12 cm de profondeur, il change de cote de la tranchee

et la pierre eclate au milieu entre les deux series d'impacts.

Ensuite, iI reprend son travail un peu plus profondement,

La premiere passe est toujours la plus delicate arealiser

car la roche n'est pas encore affaiblie en face par un sillon.

C'est pourquoi, lorsqu'il n'y a que deux passes, il est plus

aise de realiser la premiere dans la position la plus efficace,

c'est-a-dire asa bonne main . Dans les banes les plus durs, il

est necessaire de subdiviser le creusement de la tranchee en

trois passe s pour une merne largeur (fig. 13). Si 1'0n

conservait Ie meme ecartement entre les passes , la resistance

de la roche I' emporterait sur la force de l'impact et I'eclat

enleve serait insuffisant. Le sillon ainsi produit serait trop

etroit et la pointe de l'outil risquerait fort de se casser. C'est

la raison pour laquelle, lorsque le carrier creuse sa tranchee

en trois passes, il commence toujours par celle du milieu

qui na pas besoin detre tres precise . Ensuite, le vide

correspondant a la passe centrale facilite sensiblement le

creu sement des deux autres qui l'encadrent lateralement.

Quelques centimetres avant l'impact du pic, le carrier

22 - Ce principe de resserrement progressif des tranchee s d 'extraction en
fonction du type d' outil utilise , a ete longuement analyse dans un article
speciflque. voir J.-C. BESSAC, <<Etude d'un outil d'extraction : I'escoude»
Carrieres et construction en France et dans les pays limitrophes. Actes d~
1I5 ' Congres national des Societes Savantes, Avignon. 9-15 avril 1990,

doit incliner brusquement son outil afin qu' iI aboutisse bien

contre la paroi de la tranchee (fig. 14) . S'i1 ne prenait pas

cette precaution, la largeur de cette derniere diminuerait

rapidement en se resserrant et elle ne pourrait etre

approfondie sans reprise en totalite de son creusement. Ainsi,

dans un me me mouvement en pleine course, I'outil doit

passer d 'un plan d'evolution vertical aun plan oblique de
30° environ et atteindre tres

precisernent son point d'irnpact

dans la continuite rectiligne du

sillon en cours de creusement.

La haute precision de ce geste

vif semble davantage decouler

d'un automatisme acquis ala

suite d' un solide et precoce

apprentissage complete par une

longue experience, plutot que

d'un geste achaque fois calcule.

De merne que dans taus les

systemes d'extraction proches,

f'onde s sur le creusement

manuel de tranchees etroites

avec un outil a percussion

lancee pourvu d'un manche,

l' obligation de conserver sur

une certaine profondeur des

parois vertic ales , reste la

question la plus delicate 11

resoudre. Une analyse detaillee consacree aune variete de

pic d'extraction, l'escoude 22, a perrnis de demontrer que

trois facteurs principaux peuvent jouer dans ce domaine:

-la largeur de la tranchee d'extraction ; plus celle-ci est

importante, plus le carrier peut aisement descendre en

profondeur, quelles que soient la forme et I'epaisseur de

l' outil, mais la duree de son travail aug mente dans la meme

proportion;
- la minceur et surtout le caractere rectiligne des bords

de I' outil , resultant de la plus faible difference possible entre

son epaisseur au centre et la largeur de son extremite active,

laquelle doit etre alors pourvue d'un tranchant 23 au d'une

double pointe 24. Ces formes permettent de faire evoluer

l'outil dans le plan le plus proche possible des parois et

limitent sensiblement son inclinaison au moment de !'impact.

La precision et I'efficacite de l'outil sont alors augmentees

par un allongement de son corps metallique. Toutefois, seul

Paris, p. 102.
23 - Solution adoptee aux epoque s hellenistique et modeme essentiellemenl
pour des pierres tendres et fermes, ibid ., p. 94.
24 - Principe identifie surtout dans l'extraction romaine, ibid., p. 94-95.
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hauts, les carriers de cet affleurement pratiquent alors un
autre mode d'extraction fonde sur Ie principe d'une rupture
verticale des banes aI'aide de coins (voir infra). Cependant,
il est indispensable que les strates soient suffisamment
epaisses et surtout limitees a leur base par un joint de
stratification. Afin de parvenir au meme resultat dans du
gypse massif, les carriers de Resafa optaient plutot pour un
franc elargissement de leurs tranchees jusqu' aux environs
de 16 ern. Leur commande semblait correspondre ades blocs
plus epais en moyenne et la rarete des joints de stratification
leur interdisait I'usage de la technique des ruptures verticales
aux coins.

Durant Ie creusement des tranchees, Ie carrier doit
adopter deux positions principales de travail en fonction de
I'avancement de sa tache. Au debut de l'extraction, Ie pic
agit, soit au niveau de ses pieds, soit plus frequemment, au
dessous. L'ouvrier se trouve alors campe de part et d'autre

de la tranche, sur Ie lit superieur de la pierre aextraire et des
gradins contigus (fig. 15). C' est la une position tres fatigante
pour Ie dos en raison du mouvement permanent et prononce
du buste. Dans cette position, certains preferent distribuer
les coups de pic pratiquement entre leurs pieds plut6t qu' a

l' avant. Cela donne des impacts
presque horizontaux et il en resulte
alors lateralement sur Ie front des
sillons paralleles egalernent
horizontaux. Ce type de trace est
particulierement identifiable vers
Ie sommet des fronts de carriere
(fig. 16 en haut), c'est-a-dire dans
les zones correspondant a une
ouverture de chantier, sans
possibilite de se placer plus bas au
pied d'un gradin. Dans les
extractions traditionnelles
occidentales a"enjarrots" 26, dans
lesquelles les carriers creusent de
larges tranchees ou ils penetrent
entierement, cette position de
travail est la plus commode et la
frequence des siIlons horizontaux
est generalement tres forte, sinon
dominante 27.

::~ ..!
Fig. 15 - Carrier en debut du creusement d'une tranchee d'extraction.

l'amenagement specifiquement romain des doubles pointes
achaque extrernite de I'outil d'extraction lui permet d'etre

efficace sur les pierres dures tout en conservant une tranchee
d'une largeur juste suffisante pour inserer une jambe a
l'Interieur ; ainsi, il est possible d'atteindre une profondeur
de l' ordre de 90 ern ;

- Ie dernier facteur est constitue par la profondeur des
tranchees d'extraction. Si Ie carrier decide de rester en deca
de 50 em, il peut ala fois conserver une tranchee relativement

etroite, soit 10 a12 em, et travaiIler avec un pic assez trapu,
court et relativement leger. En contrepartie, au-dela de 25 a
30 em de profondeur, il doit laisser sa tranchee se refermer
en V car il ne peut plus incliner suffisamment son pic au
moment de I'impact.

C'est cette derniere solution qui semble la regle dans
les carrieres d' Aramel ou les blocs degages verticalement
avec Ie pic d' extraction ne depassent qu' exceptionnellement

un demi-metre de haut dans leur position naturelle de carriere.
Le retrecissement de fa tranchee en fin de creusement sur

les 10 ou 20 derniers em, constitue aussi un moyen de reduire
la duree de cette operation, laquelle est la plus longue et la
plus penible de l' extraction 25. Pour obtenir des blocs plus

25 - Les Romains pratiquaient frequernment ce retrecissement queUe que
soit leur profondeur, essentieUement sur les tranchees secondaires pour
economlser du travail, ibid., p. 99.
26 - Les professionnels de la pierre denornment «enjarrots» des tranchees
d'extraction verticales longues et profondes mais surtout assez larges, 0,40
11 0,50 m, afin qu'un homme puisse y travailler et y circuler sans ce coincer
(voir P. NOEL,op. cit" p. 149). Ce mode d'extraction ne se trouve que dans
les exploitations de marbre ou de pierre presentant une certaine durete et

dans lesqueUes on cherche 11 obtenir de grands blocs tres hauls sur leurs
!its de carriere.
27 - Cette categorie de sillons pratiquement horizontaux, se trouve sur des
fronts de differentes epoques aussi bien antiques que plus tardives (voir
E. DOLel, Carrara cave antiche .' materiali archeologici, Carrare, 1980.
passim) ; il est done tres delicat d'utiliser ce critere de disposition des sillons
comme caractere chronologique.
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Fig. 16 - Sillons de pic d'extraction sur un front de carriere. En haut , leur disposition est presque horirontale tandis que plus bas, les
condition s d 'acces aufront permettent au carrier de se placer en contrebas .. it en resulte une nouvelle orientati on des sillons
plus proche de la verticale.

Des que la tranchee d'extraction est assez profonde, ou
si elle est creusee perpendiculairement aun front de taille,
Ie carrier prefere se placer sur un niveau un peu plus bas
correspondant habituellement au sol de carri ere inferieur en
relation avec la base des blocs a extraire ( fi g . 17). Dans
cette position, I'outil agit sur la roche alorsqu 'il est encore
proche de la verticale au sein de la courbe decrite dans sa
trajectoire. II en resulte ainsi des sillons de merne orientation ,

--- ,,;;,, a.

Fig. 17 - Carr ier creusant, avec un pied dan s la tran chee
d 'extraction (a droite). A gauch e. un second ouvrier
creuse l' encoignure ala base du bloc.

donc courbes et franchement secants par rapport au plan
con stitue par Ie sol de carriere superieur (fi g. 16 series
inferieures), L'impact de l'outil se produit alors toujours

au-dessus du niveau des pieds du carrier. Celui-ci peut ainsi

reduire sensiblement I'ampleur du mouvement de son buste
et, par consequent, s'ereinte un peu moins. En contrepartie,

au fur et amesure que sa tranchee se prolonge en s' eloignant
du front de taille de depart, il doit introduire rune de ses

jambes a l'Interieur et poser I' autre sur la face superieure
des blocs ou du rocher en attente (fig. 17). Ainsi, tout Ie

poids de son corps repose essentiellement sur une seule jambe

qui se fatigue alors beaucoup plus que I'autre.
L'Inconventent d 'une telle pos ition peut s' accroitre

sensiblement avec la profondeur de la tranchee comme cela
a ete signale au sujet de I' extraction traditionnelle et romaine
occidentale 28. Dans les carrieres d' Aramel, ce n' est pas Ie

cas, la la profondeur moyenne des tranchees n'atteint guere

que la hauteur du genou. L 'introduction d'une jambe dans

la tranchee induit un deuxierne inconvenient qui resulte de
la projection violente et continuelle contre les tibias d' eclats

parfois assez gros achaque impact du pic . L' enquete realisee

28 - J.-c. B ESSAC. «Etude»..., lococit.• p. 98-99 .
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a Aramel s'est deroulee en hiver et les carriers portaient de

solides souliers en caoutchouc et des pantalons en tissu fort,

assurant ainsi un minimum de protection aux pieds et aux
jambes ainsi exposes. A Resafa, nous sommes passes au

debut de l'ete et certains ouvriers travaillaient pieds nus ou

bien seulement chausses de sandales en lanieres de cuir et

portaient des pantalons en toile legere, insuffisants pour

amortir les coups (fig. 9). En pareille position, les carriers

occidentaux se protegeaient avec de grosses chaussures et

des bandes molletieres autour des jambes 29 Quant aux

professionnels romains, la tres faible largeur de certaines

tranchees d'extraction demontre clairement qu'ils etaient

obliges de comprimer leur pied sans aucune sorte de
chaussure a l'Interieur 30.

Lorsque le carrier syrien doit creuser une nouvelle
tranchee d'extraction dans le prolongement vertical d'un

front de carriere deja assez haut (fig. 15), Il choisit parfois

de s' en ecarter un peu en creant un petit ressaut horizontal

d'environ un decimetre de large. Cette precaution lui evite

de s'ecorcher les doigts contre les rugosites du front en

rnanipulant son pic. En contrepartie, la regularite des parois

y perd et la surface du chan tier diminue un peu sur un cote a

chaque changement de niveau, au fur et a mesure que la

carriere s' approfondit. Cette maniere de proceder est

egalement assez commune dans les chantiers d' extraction

antiques.
Une autre position d'extraction au pic s'avere encore

plus malcommode que les deux precedentes : c' est le cas,

assez frequent, lorsqu 'une tranchee se termine

perpendiculairement a un front de carriere. En atteignant le

front avec son pic en haut de la tranchee, la progression du

carrier Implique que la trajectoire courbe de l'outil laisse
encore un arc de cercle non creuse, 11 faut alors que I' ouvrier

se plaque Ie dos contre le front de carriere en chevauchant

sa tranchee. Dans cette position, qui limite sensiblement sa

Iiberte de mouvement, il doit finir Ie creusement jusqu'au

plus profond, la ou reste le maximum de roche residuelle, 11

est done contraint de s'Incliner tres bas pour atteindre le

fond et la fatigue occasionnee au niveau du dos et du bassin

atteint ici son maximum.
Dans certaines exploitations d'Occident, cette position,

particulierement penible, etait evitee grace a I' ernploi d 'une

"bisaigue de carrier". Cet instrument ressemble a une pince

de carrier mais il est forge comme l'outil d'extraction

29 - Ibid., p. 99.
30 - Ibid., p. 99.
31 - J.-C. BESSAC, «Notes et reflexions» .... loc. cit., p. 136-137. fig. 2. n° 9.
32 - COMPAGNONS PASSANTS MAC;:ONS. TAILLEURS DE PIERRE DU DEVOIR. et
L-C. BESSAC. J. ALLARD, M. MINOR. J.-P. LAUER, J.-L. DUBEAU, «Les outils :
Le materiel de carriere et de chantier», Encyclopedie des Metiers: la
maconnerie et la taille de pierre. 5. Paris. 1993. p. 241-242.

nomme escoude 31. Le carrier le manipulait uniquement dans
un mouvement vertical a l'instar d'une barre a mine 32.

Le creusement des tranchees d'extraction se termine par

une verification de leur bonne profondeur. Le carrier prete

particulierement attention aux angles: c'est la que la pierre

est la plus fragile et qu'elle risque de se casser quand les
coins vont forcer en suite a sa base. Par consequent, si

necessaire, il n 'hesite pas a reprendre un peu Ie creusement

de ces parties avec le pic d' extraction et aussi avec Ia panne

du ..chaquf" . Ce dernier outil brise un peu la pierre au fond

de la tranchee et, du fait de son poids important, cree une
sorte d'onde de choc qui la fragilise deja un peu dans Ie sens

ou elle doit se fissurer sous l'effet des coins. Les

professionnels francais de la pierre disent d'une telle action
d'un outil : «qu'elle etonne la pierre» 33.

L'arrachage horizontal du bloc aux coins
Le bloc a extraire etant isole verticalement par des

tranchees etroites a I' arriere et sur ses cotes et par Ie front de

taille sur sa face anterieure, il est necessaire de Ie detacher

horizontalement du substrat rocheux. Pour cela, les carriers

syriens creusent a sa base, sur la longueur du bloc, une

encoignure, c'est-a-dire une saignee continue horizontale
profilee en "V". Generalement, ce travail est realise a la suite

de la premiere phase par la meme personne qui vient de

creuser les tranchees. Toutefois, si l'extraction doit etre

realisee tres rapidement, un premier ouvrier peut s'occuper
de la tranchee tandis qu'un second prepare l'encoignure. Une

telle situation s'est presentee pendant notre enquete (fig. 17).

Le plus gros du travail de creusement de I'encoignure

est realise avec le me me pie dextraction employe pour

commencer la tranchee vertic ale, c'est-a-dire avec un outil

a manche assez court. L' ouvrier se place devant la face

anterieure du bloc et travaille lateralement a grands coups

obliques. 11 amorce d' abord la saignee par son arete

superieure en creant une premiere incision inclinee environ

a 20°, puis il la reprend a sa base en distribuant ses coups

au-dessous, au ras du sol. Entre les deux series dimpacts, la

pierre eclate et se creuse peu a peu. Lorsque le bloc n'est

pas tres haut, il arrive que le carrier pose un pied au-dessus,

de facon a se donner davantage de liberte de mouvement

(fig. 18). Si I'encoignure n'est pas jugee assez profonde et

assez reguliere, i l est necessaire d'effectuer un

second passage.

33 - M. VIOLLET-LE-Duc. Dictionnaire raisonne de larchitecture francaise
du XI' au XVI' siecle, tome V, Paris, 1861, p. 345-346 : P. NOEL, op. cit.,
p. 159. Cependant, on parle plus couramment du mot etonner pour mettre
en garde les carriers et les tailleurs de pierre contre les mauvais gestes
professionnels qui risquent de feler la pierre, alors que dans cet exempie, il
s'agit d'un effet positif.
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Fig. 18 - Le carrier peut se donner davantage de Liberti! de
mouvement pour creuser I' encoignure en posant Iepied
au-dessus de la pierre (au centre). Un troisieme ouvrier
(a gauche) apporte un mortaisoir pour finir Ie fond de
I'encoignure.

Dans tous les cas, Ie carrier doit terminer Ie fond de
cette saignee a l'aide du mortaisoir (fig. 18 a gauche et
fig. 27. n° 2). Contrairement au pic, cet outil est manoeuvre

par petits coups serres et de faible ampleur. Pour mener a
bien cette operation finale du creusement, la precision est
de rigueur ; il s' agit de regulariser au mieux les parois et
surtout Ie fond de I'encoignure afin que I' extrernite des coins

destines aagir dans cette saignee, ne touche en aucun cas la
pierre. II faut aussi que la pression des coins s'exerce, par
lintermediaire des paumelles (fig. 27, n?6), surune surface
aussi plane que possible. Une large partie de la reussite de
l'extraction depend de la bonne realisation de I'encoignure.
Celle-ci doit avoir environ 25° d'ouverture, 8 a 9 ern de
profondeur et 5 ern de hauteur a I' exterieur,

Ce mode de preparation de I' encoignure est tout a fait
identique a celui observe dans les carrieres de Resafa. II
correspond aussi a celui en vigueur jusqu'au milieu du XXe
siecle dans la majorite des exploitations traditionnelles de
la France meridionale. En revanche, il est assez different de
la plupart des systemes grec 3~ et romain 35 employes sur

des roches comparables dans une grande partie des provinces
mediterraneennes sous leurs influences techniques. Dans ces
carrieres, les logements des coins sont constitues par des
emboitures, cest-a-dire des trous independants, meme

lorsquils sont precedes d'une petite saignee, ce qui est plutot

J" - T. KOZEU, «Les carrieres des epoques grecque, romaine et byzantine:
techniques et organisation», Ancient Marble quarrying and trade. BAR
International Series, 453. Oxford, 1988. p. 65, pI. 27, fig. 23, 24 et 26;
M. W AELKENS. P. DE PAEPE et L. MOENs, «Patterns of extraction and
production in the white marble quarries of the Mediterranean: history,
present problems and prospects», Ancient marble quarrying and trade, BAR
International Series, 453. Oxford, 1988, p. 105, fig. 14 et 15 ;
1. PAPAGEORGAKIS et E. KOLAITI, «The ancient limestone quarries of Profitis
Elias near Delfi (Greece)», Ancient stones: quarrying, trade and

assez rare dans les operations de clivage horizontal ala base

des fronts de taille antiques 36. Pour ce qui concerne la Syrie,

nous devons reconnaitre qu'une enquete reste a faire dans

ce domaine, car seules les carrieres antiques de Palmyre

commencent a etre etudiees et elles comportent des

encoignures et non des emboitures 37.

La pose des coins dans I' encoignure se pratique en

placant d'abord des petites plaquettes de fer, les paumelles,

au fond de la saignee. Ces dernieres ayant deja servi, la

pression des coins les a souvent un peu deformees ; elles sont

done prealablement redressees en les martelant avec la tete

d'un coin faisant office de masse. Au fur et amesure qu'un

coin est positionne dans la saignee entre deux paumelles, Ie

suivant est employe comme percuteur, cote tete, pour coincer

legerement Ie premier place. lls sont espaces seulement de

quelques centimetres et sont groupes deux a deux par couple

de paumelles. II en est dispose ainsi une moyenne d'une

dizaine par metre (fig. 19). Le degre d'usure des coins etant
different, l'alignement de leur tete n'est pas toujours tres

regulier mais cela n'a guere d'importance.
Les coins sont ensuite forces aI' aide du cote masse du

chdqil]. Lorsque la pierre n'est pas trop haute, le carrier se
place alors sur sa face superieure pour percuter les coins

(fig. 19), dans Ie cas contraire, il se positionne lateralement

sur Ie sol de carriere inferieur, comme pour creuser les
encoignures. II percute les coins sur toute la longueur du

bloc, l'un apres l'autre, un coup a chaque fois. II effectue
generalement deux passages: Ie premier pour les mettresous

tension, le second pour obtenir la rupture du rocher. C'est Iii
une operation tres delicate, il faut veiller a particulierement

bien doser les percussions afin que la pierre subisse partout
une pression egale, Bien qu'assez puis sante, du fait de son
poids, I' action de la masse doit, neanmoins rester a la fois

relativement douce et mesuree ; elle n'a rien de commun

avec l' usage violent qu' il en est fait parfois, notamment pour
briser de gros dechets d'extraction, Afin de parfaitement

controler tout cela, le carrier est tres attentif au son emis par
chacun de ses coins sous l' impact de la masse. Si l'un d' entre

eux produit une fausse note et qu'il force insuffisamment, il
n' hesite pas a le percuter a nouveau ou, dans le cas contraire,

il augmente Iegerement la pression de ses voisins afin de
reequilibrer I' ensemble.

provenance, Acta Archaeologica Lovaniensa, monographie 4, Louvain,
1992, p. 40, fig. 4.
35 - A. DwoRAKOWSKA, Quarries in Roman Provinces, Wroc1aw, 1983,
p. 141 ; R. BEDON, op. cit., p. 104-105, fig. 19-20.
36 - C' est ce que no us constatons regulierement pour les carrieres romaines
de Gaule mediterraneenne (J.-c. Bessac).
37 - A. SCHMlDT-COLLINET, «Considerations sur les carrieres de Palmyre en
Syrie», Pierre etemelle du Nil au Rhin : carrieres et prefabrication,
Bruxelles, 1990, p. 90, fig. 7-8.
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19 - Serie de trei:e coins places a la
base d'un bloc de 1,25 m de long.
lis sont forces a laide du cote
masse du chaquf

Hors d'une extraction dans un joint de stratification, un
coin ne doit jamais toucher Ie fond de l' encoignure en
particulier dans les roches fermes et dures. Lorsque par
erreur, cela arrive, ce dernier est ejecte aI' exterieur et il faut
Ie replacer en Ie calant mieux et Ie forcer ala masse afin que
sa poussee soit remise au meme niveau que celIe des autres.
Une fois les coins pleinement sous tension, il est preferable
de les laisser agir seuls quelques instants. Si Ie carrier est
encore en train de les percuter au moment ou la rupture du
bloc s' amorce, Ie son produit devient alors sensiblement plus
grave et il n' est plus necessaire de continuer I' operation. La
pierre est definitivement separee du substrat et I' ouvrier peut
verifier Ie resultat de son travail. L' extraction est jugee bien
reussie lorsque la face inferieure du bloc est plane ou un peu
convexe. En revanche, si Ie plan de rupture est concave, ou
pire, oriente en biais, c'est un travail perdu, au moins en ce
qui concerne la commande en cours car les imperatifs
dimensionnels ne peuvent plus etre respectes. II en est de
meme si un angle du bloc s'est mal arrache ou, aplus forte
raison, si la pierre s'est partagee en deux. Lorsqu'une
mauvaise extraction laisse sur la roche un relief trop
important, il est supprirne au pic dans Ie cadre d'une
rectification du sol de carriere qui facilite la circulation ainsi
que la poursuite de I'extraction sur un niveau inferieur. Les
rectifications des fronts existent aussi mais elles sont
beaucoup plus exceptionnelles. Ces pratiques sont egalement
tres communes dans les exploitations antiques.

Les mauvaises ruptures aux coins peuvent etre dues a
deux raisons principales : une percussion mal equilibree des

coins donnant une mauvaise repartition des effets de fracture
ou la presence non decelee d'un fil. Cependant, Iefait d'isoler
Ie bloc entier du substrat ne Ie certifie pas sans fil. C'est
pourquoi, avant de continuer la suite des operations, Ie carrier
sonne La pierre en la frappant doucement a I'aide d'un
quelconque outil metallique, voire avec un simple caillou
tenu en main. Si elIe sonne clair, c'est bon signe, elle est
garantie sans fil ; si Ie son produit est grave, il y en a
certainement un quelque part cache dans sa masse. II faut
alors Ie rechercher au plus tot et partager tout de suite Ie
bloc en deux parties. Une lourde pierre comportant un fil ne
doit jamais etre laissee entiere ; de toute facon, Ie client est
en droit de la refuser. Mais surtout, sa presence est
extrernement dangereuse, elle peut se partager en deux
inopinernent, notamment au cours du bardage, du levage ou
du transport et provoquer un accident.

La rupture verticale aux coins
Lorsqu'il existe un joint de stratification, le carrier n' est

pas oblige de cerner chaque bloc de tranchees verticales. II
peut restreindre ce creusement aux seules bordures de son
chantier qui correspondent ades fronts principaux. En raison
de la disposition specifique des exploitations d' Aramel,
generalement ces tranchees salignent au pied d'un front de
carriere du cote de la longueur du chantier et ala base d'un
front secondaire contigu aun chantier voisin, du cote de sa
largeur. Habituellement le carrier ne cerne pas la totalite de
son chantier, la moitie ou Ie quart lui suffit. II creuse done
une ou deux tranchees intermediaires disposees apeu pres
selon les axes pour Ie diviser en deux ou quatre parties. II
delimite ainsi une surface de pierre incluant d'un seul tenant,
par exemple, une dizaine de blocs longs de 150 cm et larges
de 50 em, disposes sur trois rangs et dont la longueur est
parallele acelIe du chantier. Au niveau dujoint d'extraction,
a la basedu front de taille anterieur, il realise la merne
operation que precedemrnent en creusant une encoignure et
en forcant des coins. Ici, Ie resultat est garanti et la demarche
vise seulement asoulever de quelques millimetres, Ie grand
monolithe ainsi constitue (fig. 6).

Sur la face superieure de cette enorrne dalle rocheuse,
Ie carrier organise son canevas d' extraction et taille des series
d'encoignures verticales, la ou il aurait dfi normalement
creuser des tranchees en I'absence de joint de stratification
(fig. 20). La procedure de taille des encoignures est
pratiquement la meme que celIe presentee precedemment.
Neanrnoins, la position de travail est beaucoup plus
confortable, Ie carrier ayant la toute sa liberte de mouvement.
II creuse I'essentiel des encoignures au pic, d'abord debout,
en les chevauchant comme lorsqu'il commence une tranchee,
Ensuite, iI acheve leur fond par petits coups serres de
mortaisoir, pour cela, il s'instaIIe sur Ie monolithe a la
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Fig. 20 - Finiti on so igne use des enco ignures superieures au
mortaisoir en vue d 'obtenir une rupture verticale des
blocs aI'a ide de coins . Le grand monolithe initial a ete
.separe de la roche pa r une tranchee cre usee au pi c
d 'extraction.

mani ere orientale, assis sur ses talons, les genoux sur la
pierre. La confection de ces saignees verticales doit etre

encore plus soignee que les encoignures horizontales car la,
les coins devront travailler de facon aobtenir une rupture de
la roche acontresens de ses !its naturels (f i g. 21 aI' arriere

plan). II en est de rneme pour la disposition des coins et leur
mise sous pression al' aide du cote masse du chaquf, Dans
cette position, les paumelles sont egalement disposees de
part et dautre des coins, de rnaniere abien repart ir les forces
de chaque cote. La percussion des coins provoque la rupture
du mono!ithe a la verticale des diverses encoignures, en
plu sieur s grands blocs corres po ndant aux modul es
commandes.

Cette methode d'extraction n'etait pas pratiquee aResafa
dans l' exploitati on moderne mais elle semble avoir ere
quelquefois employee dans les carrieres antiques du nord
est de Palmyre 38. Dans des aftle urements comme celui du
gypse de Doura-Europos, ou les joints de stratification sont
encore plus nets et reguliers 39, on pourrait penser que ce tte

technique etait particulierement bien adaptee . Pourtant, nous
n ' avons identifie aucune trace d' extraction prouvant un tel
usage. La presence de joints de stratification ne suffit pas
pour que cette technique soit applicable, il faut egalement
que Ie materiau se prete bien aune refente contre Ie sens de
ses lits naturels de carriere. Cela ne correspond nullement
au cas du gypse de Doura-Europos dont les lits, al'tnterieur
dun meme bane, sont tres marqu es et limit erai ent en
epaisse ur tout e tent at ive de rupture dans ce sens. En
contrepartie, on connait des carrieres romaines ou ce precede

38 - Observa tions personnelles effectuees en 1992 (J.-c. Bessac).
39 - J.-c. BESsAc. «L'analyse des precedes».... loc. cit., p. 300. fig. l.
40 - Id.. «Materiaux et construction de I' enceinte augusteenne de Nirnes»,
Les enceintes augusteennes dans l 'occident romain (France, Italie. Espagne,

Fig , 21 - Preparati on du debit en deux par ties d 'un gros bloc
fra cture p uis isole du front de taill e visible al 'arriere
plan. Le carrier assis sur Ie bloc termin e par petits coups
de mortaisoir le fon d de l 'encoignure verticale.

d' ext raction a ete presque exclu sivement employe pour la
pierre de moyen et grand appareil mais avec des ernboitures
et non des encoignures 40. II s' agit alors de calcaires durs ou
plus souvent froid 4 1 dont la pate est parfaitement homogene
et les jo ints de stratification vides ou remplis de materiaux
tendres terreux .

F A<;:ONNAGES ELI~.MENTAIRES REALISES EN CARRIERE SUR

DES BLOCS EXTRAITS

Le debit
Dans Ie precede dextraction decrit ci-dessus, il est

courant que la division du grand monolithe se limite ades
modules intermediaires dont Ie poids soit compatible avec
une manipul ation a la pince de carrier (fi g . 21) . Ils sont
alors ecart es un a un du grand monolithe et debite ala
dimension definitive de la commande. Bien souvent, une
partiti on en deux elements suffit. L' avantage de cette
solution, par rapport a un debit sur bane de carriere, est
laccessibilit e du bloc sur cinq de ses faces alors que danssa
position naturelle , cette accessibilit e est limitee aun oudeux
de ses cotes. Dans ces conditions de travail, Ie carrier peut
s' asseoir assez confortablement, acheval sur Ie bloc, afin
d ' ache ver Ie pius pre ci sern ent possible Ie fond de son
enco ignure (fi g , 21 au centre). En outre, s' i1 Ie juge
nece ssaire, iI peut prolonger I' action du debit sur les faces
verticales conti gue s.

La suite du processus de debit reste pratiquement
identique au pr ecede d ' extraction vertical Mcrit
pre cedernm ent . Cependant, avant de forcer les coins, Ie

Afriq ue du Nord), ecole Antique de Nimes,I8 (n. s.), 1987, p. 34 et fig. 7.
41 - Les professionne ls de la pierre qualifi ent de «froides» les pierres les
plus dures, c'est-a-dire ce lles qui co rrespondent aux ind ices de II 11 14 de
I' AFNO R, voir P. NOEL, op. cit., p. 136, S. V. «Durete- et p. 178.
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carrier emploie Ie tran chant ameplat de

son chdq(jj pour aligner une serie verticale

d' impacts sur toute la hauteur du bloc, des

deux cotes , aI' empl acem ent ou est prevu

la fracture . Ainsi, "en etonnant la pierre"

selon ce tte ligne, il sai t qu e la fiss ure

provoquee par les coins suivra plutot cette

direction au lieu de dev ier aga uche ou a
droite.

L 'equarrissement
Quel que soit Ie mode d' extraction

adopte, Ie bl oc qui e n result e ne

corr es po nd pa s vrai me n t a un

parallelepipede tres reg ulier, iI est done

necessaire d 'effec tuer un equarrissernent

somma ire . Cett e operatio n vise un e

meiIleure presentation de la com mande

et allege un peu l'elernent , Cepend ant , Ie
principal ava ntage de ce tte tache ace stade de la production

consiste afacilit er Ie bard age du bloc, son transport et son

stockage dans la carriere et chez Ie clie nt.

L ' equarrisse rne nt se pr atique parfoi s a I' aide du

tranchant large a mepl at du chtiqti] (fi g . 22 ), mais c 'e st

surtout la dabbiirti qui semble la plus frequemm ent employee

(fi g. 23). Ces deux outils sont utili ses du cote faisant office

de tetu, c'es t-a-dire al'extrernit e prevue pour supprimer d' un

coup de grosses protuber an ces. Le carr ie r recti fi e les

irregularite s des faces laterales toujour s en cha ssant de gros

eclats apartir de percussions alignees en bordure de la face

superieure (fi g . 22 et 23 ). Pour les blocs extraits au pic ,

c'e st surtout Ie bas qu i s'evase du fai t du retrecissernent des

fonds de tranchees. II faut done que la pierre soit entiererne nt

retournee afin de pou voi r corre c te me nt reali se r so n

equarrissement, Les bosses eventu elles au milieu des face s

sont rectiflees aI' aide du tranchant de la dabburd .

Cette pratique de I'equ am ssernent en carriere se voit

comrnunement dans les exploitations antiques. Une large

part des commandes portant sur des co lonnes, Ie faco nnage

en carriere est merne pousse ju squ ' a I' arrond i sommaire de

ces dernieres, qu 'elles soie nt concues sous forme de furs
monolith es 42 ou divisees en tamb our s 43 . L ' avantage de

l'operation es t d ' eviter Ie transport inutil e de poids et, pour

les [fit s se u le me nt, de fac il ite r leu r bard age e n les

faisant roule r.

42 - En Syrie, l' exemp le antique Ie plus evident pour les futs de colonnes
est celui de la carriere nord-est de Palmyre. A. SCHMIDT-COLLlNET.loc. cit..
p. 9 1. fig. 14 et 15.
43 - Pour ce qui concerne les tambours. il ex iste des exemples grecs
particulierernent impressionnants it Selinonte, voir A. PESCHLOW-BINDOKAT.
Die Steinbriiche \ '0 11Selinunt : die Cave di Cusa lind die Cave di Barone,

, \' ~ 'L'

Fig. 22 - Equarr issement d 'un bloc brut d 'extraction a
I 'aide du tranchan t ameplat du chaquf.

Fig. 23 - Regularisat ion de l 'arete d 'un bloc brut d 'extraction en
utilisant la dabbu ra du cote de sa tete aquatre aretes. ell
adopta nt la position de travail specifiquement orienta le.
c 'es t-a -dire perpendi culaire all pare ment .

M ANUTENTION ET TRANSPORT

Le ba rdage

Des que les coin s ont separe Ie bloc du substrat rocheux,

co mme nce I' opera tion du bardage. La premi ere tach e

consiste adegager la pierre de son emplacement geo logique.

Dans ce but, elle est dabord un peu surelevee d 'un e vingtaine

de centimetres en faisant levier avec la pince de carrier du

Mayence , 1990. pI. 2 it 2 1 : on trouve ega lemcnt des exemples rem ains
mais plus modestes. J.-c. BESSAC. «Les carrieres de Nimes. la pierre.
rnateri au de base dans lexpressio n monumentale antique de Nimes».
Histoire et Archeologie. les Dossiers dArchcologie, 55. ju illet-aout 1981.

p. 64.
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((He ou sent places les coin s et ceux-ci sont retires de leu r

encoiunure. A ce stade-Ia, il existe deu x so lutions: ou

eneazer un rouleau au-dessous du bloc ou bien Ie deplacer
e e ,

en donnant quartier": c'est-a-dire en Ie basculant tour a

tour sur chacune de ses faces.
Si la deuxierne solution est adop tee. les carriers glisse nt

qu elq ues pet ites pierres un pe u en arrie re de Iaxe

lonuitudinal du bloc. ainsi. celui-ci bascule legerernent vers
l' a\~nt (fi g. 24 ). Devant lui. a une distance ega le a la moit ie

de la hauteur de sa face anterieure, ils renouvel1ent la merne

operation en formant un tas un peu plus gros ou en disposant
une pierre de deux a trois dm' servant de point d' appui 45 :

ce demi er va leur permettre de mieux reprendr e ensuile Ie
bloc, une fois bascule. lis engagent alors une ou deux pinces

de carrier a larriere du bloc dans la trancbee dextraction :
en prenant appui sur la roche, ils font levier et Ie basculent
franchement d' un quart de tour sur les cales prevues a cet

effe t. A partir de la, deu x ou trois hommes suffis ent
habituellement pour donn er quarti er a la pierre. a condition
de toujours prevoir avant de nouvelles cales placees a peu
pres au centre de la face qui servira de base une fois Ie bloc
bascule (fi g . 25 ). Outre la facilite de reprise qui l offre, Ie
point dappui permet aussi de "bill er" 46 cornmodernent Ie

bloc, cest-a -dire de Ie fair e tourn er dan s la dir ecti on
souhaitee. Dans ce cas , il est preferab le que Ie pivot soil
constitue d' une seule pierre plutot que d'un amas declats
qui s'uffu isserait et generait une telle manreuvre. Une dizaine
de metres, parfois plus, sont ainsi parcourus en deplacant
des blocs qui atteignent frequemrnen t une derni-tonne, voire

davantage.
Si Ie principe des rouleaux est choisi pour Ie bardage,

un seul carr ier muni d'u ne pince peut suffire, il est cependant
beaucoup plus commode de travailler a deux. Le premier
rouleau est dispose vers lavant du bloc. parallelerne nt a sa
largeur, si possible. An ciennernent, des rouleaux de bois
etaient employes, actuellement. ils sont en fer. Le carrier se
met a l'urriere du bloc et fail levier en Ie poussant avec sa
pince. Lorsque Ie premier rouleau atteint Ie milieu de la pierre
et qu' elle est prete a basculer vers l' avant. un second rouleau
est introduit de ce cote-la. Pour avancer de cette maniere, il

est indispensable de regulariser prealablernent les sols de
carriere. cest la un travail preparatoire assez long. C' est
pourquoi les carrier s preferent combiner les deux systernes
de bardage : lorsque la roche est relativement plate on

emploie les rouleaux. lorsque Ie sol est irregulier ou bien
recouvert de dechets de pierre, la progression est obtenue
en dormant quartier.

+-I- P. NOEL.op. cit.. p. 13-t. se dit aussi : «faire quarr ier ».
-t5 - Den omm e eg ulern en t "ge nda rme " par les carriers fran cai s. ib id ..
p. 186 : ce ue cale es t souvent ass irnilee aun tasseau.

Fig. 24 - Degagement d 'un bloc de SO il emplacement nature! e ll Ie
soulevant d la pince de carrier. L 'ouvrier accroupi place
des pierres dan s l 'axe longitudina l, en-dess ous de lajace
inferieure du bloc, de [a eon d ce que celui-ci soil en
bascule lorsqu e Ie carrier cessera de for cer .

...
Fig. 25 - Barda ge d 'un bloc ell lui donnant quartier.

Le po rtage it dos d 'homme
Anciennernent, lorsqu ' ils devaient deplacer une pierre

d' un poids inferieur a 150 kg sur quelques metres dans Ie

chantier d' extraction, les carriers rea lisaient ce transport sur
leur dos (fi g . 26 ). Le porteu r, un carrier, revetait pour cela

un vetement de portage special pour Ie proteger et pour mieux
maintenir la pierre sur son dos. Cette sorte de long gilet,

etait cornposee , cote dos, de trois couches de laine de mouton

enrobees dans du tissu afin qu ' elle ne se dechire pas. Le

veternent se prolongeait un peu vers Ie haut sur Ie cou de
manie re a proteger les vertebres cerv icales. A I' avant, a
I' image d'un sac a dos, il etait muni de deux solides sangles

verticales, reliees entre elles horizont alement au niveau du

plexus par une corde lette simplement croc hetee,

46 - Term e professionnc l vou lant di re : fa ire to urner sur un point d'a ppui.

ibid .. p. 64.
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Le carrier placait ses mains dans son dos, sous la pierre
afin qu'elle ne glisse vers Ie bas. Pour la charger, il fallait
que deux ou quatre homme s viennent I' aider et prennent la
pierre en poids pour la deposer sur son dos. Ainsi equipe, Ie
porteur devait la transporter ju sque sur Ie plateau du chariot
ou bien sur un quai de chargement construit en pierre seche.
La date de disparit ion de ce systerne de porta ge ne nous a
pas ete precisee mais il semble qu' elle soit assez recente,
J'un des carriers present s, age de moins de quarante ans,
l' avait pratique dan s sa jeunesse et nou s a fait un e
demonstration (fi g . 26). Un precede comparable, tant par
Ie vetement que par la position de la charge, etait en usage
dans les ardoisieres traditionnelles de Wallonie en Belgique
avant leur modern isation vers Ie milieu du XXesiecle 47.

~

Fig. 26 - Demonstration de portage d 'un bloc a dos d 'homme selon
la methode traditionnelle . Anciennement, les carriers
possedaient pour cela un vetement special qui fa cilitait
l 'operation et le maintien du bloc sur le dos. La pierre
portee ici pese environ une centaine de kilos.

Le transport animal
Actuell ement , tout Ie transport des pierres se fait par

camions qui viennent jusque dans la carriere. Auparavant,
on utilisait des chariots tires par des animau x de trait qui
assuraient cette tache. IIexistait aussi un systeme de transport
ados de chameau qui permett ait de prendre un petit bloc sur
chacun de ses flancs, soit environ 300 kilos. Pour cela , Ie
chameau etait harnache d 'un equlpement special constitue
d'un epais tissu bien rernbourre de laine, comme Ie vetement
de protection du porteur , et place sur Ie dos de l'animal ala
maniere des trad itionnels sacs de chameau. Des cordes
maintenaient les pierres en place. Une armature en bois de
murier (bois souple et doux ) renforcait Ie tout et permettait

d'eviter Ie frott ement des cordes sur la peau de l' anima!.
Afin de pouvoir charger commodernent les pierres au ras du

sol, il fallait faire baraquer Ie chameau dans la carriere.

47 - M. C A UBERGS. Inven tair e de que lques anc ienne s mines et
carrieres sou ter rain es de Wallonie : essai d 'ar cheologie mini ere ,

LAQUESTION DES TEM PS DE PRODUCTIO N

On sa it l' importance de l' evaluation des temp s de
production en archeologie dans la mesure ou elle perrnet de
traiter les questions economiques et de proposer des durees
de realisation pour les ceuvres en pierre de taille .
Malheureusement, notre enquete n'a pas dure suffisamment
longtemps pour obtenir une vue realiste et exhaustive sur ce
problerne complexe qui fera plus tard l' objet d'u ne etude
specifique. On ne peut proposer pour l'instant que quelques
jalons isoles en sachant bien, par exempIe, qu'il faut compter
une differenc e de temps d'un e valeur de un atrois, selon la
categoric de pierre extraite dans les carrieres d' Arame!' A
cela s'ajoutent Ics variation s de puissance de travail propre
achaque carrier et Ie fait que notre presence, trop ponctuelle ,
a pu influencer dans un sens ou I' autre Ie rythme habituel de
l' activite de l' exploitation .

Les calculs
On ne proposera ici que des temps de travail fondes sur

l' extractio n d'un e pierre de la categorie "demi-ferme" (n?
5/6 AFNOR), longue de 1,25 m, large de 0,45 m et haute
d' environ 0,30 m, soit 0,168 m3 ou 1/6e de m'', correspondant
aun poids approximatif de 350 kg.

1°) Extraction:
- Creusement de 1,70 m de tranchee (1,25 m + 0,45 m)

sur une largeur de 0,12 men haut et 0,09 m au fond a0,30 m
de profondeur, soit un volume de roche demi-ferrne de 0,053
550 m3 = I h 30 mn.

- Creusement de 1,25 m d'une encoignure triangulaire
de 0,09 m de profondeur et de 0,05 m de hauteur , soit un
volume de 0,002 812 m! = 20 ron, c'es t-a-dire environ quatre
fois plus de temps par m3 creuse mais ici la finition soigneuse
du fond est essentielle .

- Placement et mise sous tension des coins sur une
longueur de 1,25 m =10 mn environ.

- Temps total d 'extraction pour 0,168 m3 = 2 h. soit
environ 12 h par m',

2°) Travaux annexes :
- Temps dequarrtsseme nt pour un bloc de

0,168 m3 = 5 mn environ, soit 30 mn par m' .
- Temps de bardage du bloc aI' Interieur de la carriere

sur une distance moyenne d'un e dizaine de metres a trois
personne s = 10 mn par personne soit 30 mn de temps de
travail pour un homme seul, soit 3 h pour une serie de blocs
correspondant a I m-,

- Temp s total de travau x annexes dans la carriere
par m3 = 3 h 30 mn.

- Temps total pour 1 m3 de pier re de faillefer me prete a
emporte r sur Ie quai de carriere 12 h + 3 h 30 mn

Bruxelles, 1991, p. 129.
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=J5 h 30 mn. autrement dit I' equivalent de deux jours de

travail en periode hivernale.
Cette duree de production semble se reduire un peu si

I'extraction peut etre conduite au-dessus d'un joint de

stratification en utiIisant la methode de fracture verticale en

place de grands monolithes avec les coins. Mais il faut alors

tenir compte du temps de creusement beaucoup plus long

des deux longues et souvent assez profondes tranchees

delimitant Ie grand monolithe initial le long des fronts

principaux. Par ailleurs, cette pratique est surtout reservee

aux categories de pierre assez dures. N' ayant pu assister ala

totalite de ces operations, pour le moment nous ne

proposerons aucun chiffre dans Ie cadre d'une telle extraction

qui exige une enquete beaucoup plus longue sur le terrain.

A titre de comparaison, les anciens carriers des

exploitations traditionnelles du Bois des Lens dans le Gard

affirment qu'il leur fallait a peu pres quatre jours pour

produire un metre cube de pierre de taille dans un calcaire

ferme apeine un peu plus resistant que la roche des strates

inferieures d' Aramel et en utiIisant une extraction
pratiquement similaire a la premiere methode 48. Leurs

collegues travaillant dans la pierre tendre de la region de

Castries (Herault), estimaient qu'un jour suffisait pour

obtenir un volume equivalent 49. II semble done que I'on

dispose la d'un ordre de grandeur tres vraisemblable. Cette

evaluation des temps d' extraction reste cependant aaffiner

et ne peut etre transposee sur des exploitations antiques de
roche, merne dapparence similaire, qu'avec beaucoup de

precautions, en tenant compte des conditions specifiques a
chaque cas.

L'OUTILLAGE DE LA CARRIERE

En dehors de la pioche de terrassier et de la barre amine

absents de la carriere pendant I' enquete, ce sont surtout I~
pic d' extraction, Iemortaisoir, la masse-tetu biseau, les coins,

les paumelles, et l 'outil de nettoyage qui constituent

I'essentiel de la panoplie du carrier. Aceux-la, il faut ajouter

l'instrument combine que l'on peut qualifier de tetu-polka

48 - Enquete ethnographique en cours (J.-c. Bessac).

:9, - Enq~ete no~ publiee in extenso dont seulement quelques resultats ont
ete ~lJhses au gre des besoins dans divers articles, voir J.-c. BESSAC, «Notes
et reflexions- ..., loc. cit., p. 135- 140 et id., «Le chantier du creusement des
galenes du vallon des Escaunes a Sernhac», L'aqueduc de Nimes et Ie
~01lt du Card: archeologie, geosysteme. histoire, Nimes, 1991, p. 303
.:>0 - J. RODER, «Zur Stembruchgeschichte des Pellenz und Brohltaltuff
Bo~n~rJa~lrbiicher,157, 1957, p. 232 ; E. DoLCl.op. cit" p. 207, fig. 3 :;:
p. ~~_. fig .. 7 et ~. 246, fig. 2 ; M. W AELKENS, «Catalogue, Pioche de
carriere», Pierre eternelle du Nil au Rhin, op. cit., p. 238.

51 - J. RODER, «Zur Steinbruchgeschichte des Pellenz und Brohltaltuffs
Bonner Ja~lrbiicher, ~57, 1957, p. 232 ; E. DoLCl,op. cit., p. 207, fig. 3 a;:
p. 2~5, fig .. 7 et ~. _-16. fig. 2 ; M. W AELKENS, «Catalogue, Pioche de
carnere», Pierre eternelle du Nil au Rhin, op. cit., p. 238.

et qui sert aI' equarrissement des blocs et enfin les outiIs de

manutention et de bardage, c'est-a-dire les rouleaux et la

pince de carrier.

Le pic d'extraction : "bikar" (fig. 27, n? 1 et fig. 31)

Cet outil est compose d'une masse metallique formant

en tous sens un losange tres oblong, long de 28 a30 em et

large de 4 em en vue de des sus et de 5 em en vue de face. A
chacune de ses extremites, il comporte une pointe abonnet

formant un angle d'environ 30° considere de face et de 25°

en vue de dessus, En son centre, il est perce d'un ceil

d'emmanchement rond de 3,2 a3,3 em de diametre aprofil

longitudinal tres legerement conique, de facon apouvoir

coincer Ie manche. Ce demier peut avoir une longueur variant

entre 70 et 90 em. C'est l'outil de carrier Ie plus utilise, il
sert surtout it creuser les tranchees et it commencer la saignee

des encoignures (fig. 17 et 18). Le poids de l'outiI est

d'environ 1,4 it 2 kg.

Si on les compare aux pies romains decouverts dans

des carrieres occidentales 50, ces exemplaires modernes sont

it la fois plus longs, plus fins et plus legers. Toutefois, pour

les specimens antiques habituellement cites en reference,

on n'est pas sur qu'ils servaient it I'extraction. Leur role

pouvait etre limite au degrossissage et it l'equarnssement

des blocs extraits. II est encore moins possible de rapprocher

ces outils du seul instrument romain occidental dont on soil

certain qu'il ait servi pour Ie creusement de tranchees

similaires car celui-ci comporte deux pointes achacune de

ses extremites et est it la fois sensiblement plus long et plus

lourd 51. Le bikar se differencie bien des smilles ou pies de

tailleur de pierre tant orientaux qu' occidentaux 52 dont la

silhouette dessine, en vue de face, un segment de cercle ou

un trapeze et non un losange 53. Cependant, dans les carrieres

de Catalogne espagnole, il existe un outil d' extraction jouant

exactement le merne role et presentant les memes formes:

I' escoda de rossar 54. Cette similitude permet d'envisager

I'hypothese d'une origine technique commune diffusee par

I' expansion rnedievale arabe au merne titre que la chflbu!a,

52 - J.-P. SODINI et alii, loc. cit., p. 189, fig. 253 (2" outil compte de gauche
a droite). Le nom: «q'att'a » indique paries auteurs de I'article pourcepic
de tailleur de pierre, caracterise par sa forme en double segment de cercle
correspond, dans 1es carrieres d' Aramel, uniquement au mortaisoir muni
de deux petits tranchants et destine, dans ces exploitations, 11 fintr Ie fond
des encoignures. Sur la fig. 253, Ie mortaisoir est represente par Ie 4" outil
et ne peut etre assimile en aucun cas aun pic.
53 - J.-c. BESSAC, L' outillage traditionnel du tailleur de pierre de
l'Antiquite anos jours, suppl. 14 a1aRevue Archeologique de Narbonnaise,
Paris, 1986, p. 14, fig. 2, n? 1.
54 - F. MARTIN, Els picapedrers i la industria de la pedra a la Floresta,
Barcelone, 1981, fig. hors texte entre les p. 6 et p. 9 (3< outil compte de
gauche a droite, la legende qui I' accompagne comporte une faute de
typographie : il fautlire : escoda de rossar et non mossar, cf p. 199).
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Fig. 27 _Outils utilises dans les carrieres d'Aramel : n° 1 pic d'extraction (bikar), n" 2 mortaisoir (qaga.'a) n" 3 masse-tetu biseau
(chaqflf), n° 4 tetu-polka (dabbilra), n° 5 coin (sefen), n° 6 paumelie (waraqa), n" 7 pince de carrier (zmll), n" 8 curette de carrier

''llijriife). Dessins i.-c. Bessac.
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outil de taille de pierre (ef infra), egalement utilise en

Catalogne espagnole 55. Les quelques impacts frontaux

doutil dextraction hellenistique, meme tardifs, releves a
Doura-Europos, ne s'apparentent pas a cet outil " mais les

traces laterales sont tout a fait analogues 57. En revanche,

dans la carriere de l'eglise de Sermada en Syrie du nord, les

impacts frontaux comme les sillons lateraux, sont similaires

a ceux d'Aramel "
Dans les carrieres traditionnelles du Moyen-Orient, la

ou I'exploitation manuelle s'est arretee au profit de

I'extraction au marteau pneumatique, les carriers paraissent

utiliser sans aucune modification de forme, leur ancien pic

d'extraction pour l'ebauche et l'equarrissernent des blocs 59

C est la une mutation de fonction recente dont il faut tenir

compte dans la reflexion ethno-archeologique. Dans une

carriere ou I'exploitation traditionnelle se poursuit, un outil

aussi specifique que Ie pic d' extraction, reste cantonne ala

fonction pour laquelle des steeles dexperience I'ont peu a

peu faconne, A titre de comparaison, notons que l' outil

d'extraction utilise traditionnellement dans la moitie sud de

la France, I'escoude 60, a echappe ace type de reutilisation

au moment de la modernisation des carrieres, en raison de

sa trop grande specificite.

Le mortaisoir . "qatta'a " (fig. 27, n" 2)

De forme, de dimensions et de poids tres proches du pic

dextraction, cet outil s'en differencie neanmoins par ses

deux extrernites actives qui presentent chacune un petit

tranchant perpendiculaire au manche et large de 0,4 a 0,8 em.

Son manche, assez court, est generalement inferieur a 60 cm

car I'outil est manipule avec moins de force et davantage de

precision que Ie precedent. II sert uniquement a finir le fond

des encoignures ou sont ensuite places les coins.

Aucun mortaisoir de carrier n'a ete identifie en tant que

tel dans I'outillage antique. Cependant, son usage est preuve

55 - J.-c. BESSAC, L 'outillage. ... op. cit., p. 72 et note 7. II serait interessant
de pouvoir controler quel etait Ie type exact de pic d' extraction traditionnel
utilise dans toutes les autres contrees de I'Europe du sud ou I'on trouve Ia
clullJll,ii: Lunigiana, Venetie, Grece, Hongrie.
56 - L'etude en cours ne nous a perrnis d'observer que des traces de cette
periode. le s monuments en pierre de taille depoque romaine etant
extrernernent rares, on ne trouve pas dirnpacts d'outils d'extraction.
57 - Mar-,ceci est egalernent vrai pour la quasi-totalrte des traces d' extraction
laterales, qu' elles soient antiques, medievales au traditionnelles modernes.
58 - Observations inedites realisees en 1993 (J.-c. Bessac).
59 - 1\I. \VAELKENS, ~. DE PAEPE et L. MOENS, loe. cit., p. 98, fig. 6.
60 - J.-c. BESSAC, «Etude» ..., lococit. , 1991, p. 93-105.
61 - J.-c. BESSAC, etude en cours sur plusieurs ensembles de carrieres
romaines de la zone rnediterraneenne, notamment en Gaule meridionale
au cet outil apparait dans Ie courant du I" siecle avo n.e, et persiste au
momsjusquaux environs du III' siecle de n. e., sans que ses caracteristiques
ne changent.

~2 - J:-P. SODINI et alii, lo~. cit.. p. 189, fig. 253 (4' au til compte de gauche
a droite). Cet outil est presente comme etant un pic de tailleur de pierre

par les traces qu'Il a laissees au fond des emboitures de coins

d'epoqueromaine au moins en Occident 61. L' extreme nertete
et la regularite des traces etudiees jusqu'Ici permet de dire

que ces exemplaires romains etaient pourvus de tranchants

larges de 1,4 a l ,7 em. Par ailleurs, le profil du fer de I'outil
devait etre le meme que celui des tranchants, saufaI'endroit

du manche. Cette definition correspond plutot au specimen

traditionne1de mortaisoir presente dans le cadre de I' etude

du village antique de Dehes en Syrie du nord 62. Pour ce qui
regarde cet outil tres specifique, on peut done supposer que

la tradition antique s'est mieux conservee dans Ie massif

calcaire a l' est d'Alep qu' au nord, mais ce ternoignage date

de la fin des annees 1970. En revanche, le modele de

mortaisoir employe en 1986 par les carriers de Hama venus

extraire du gypse a Resafa, est tout afait identique a celui

en usage a Aramel.

La masse-tetu biseau : "chaquf" (fig. 27, n° 3 et fig. 28)

C est la un outil apparemment inconnu en Occident mais

que I' on peut qualifier de masse-tetu biseau car il s' apparente,

d 'un cote a une sorte de masse a tete arrondie et assez etroite

et de I' autre, a une sorte de tetu biseau 63. Surcette deuxieme

moitie est forgee une panne massive epaisse de 1,2 em ason

extremite, large d'une dizaine de centimetres et de profil

legerernent arque. Ces caracteristiques lui donnent une allure

de marteau taillant 64 ; bien que, contrairement a ce dernier,

son extrernite ne soit pas tranchante et forme une sorte de

meplat quelquefois legerement convexe. Le seul outil

occidental a offrir une extremite comparable est Ie tetu

biseau. Comme sur ce demier outil, ce cote du eMqufsert
parfois a amorcer une rupture par ronde de choc qu'i1

provoque sur la pierre a arracher du substrat ou adebiter.

Mais il est utilise aussi, en particulier dans les roches les

moins dures, pour briser la pierre au fond des tranchees

d' extraction que I' on souhaite legerement approfondir dans

mais il s'agit bien d'un mortaisoir qui a probablement dil servir pour
I'extraction et pour Ie debit, operations necessitant I'emploi de coins, mais
aussi peut-etre pour Ie creusement de mortaises diverses. Notons egalement
un outil combine que H. KALAYAN, lococit., p. 14, fig. 16, presente comme
un outil servant adresser les faces des pierres et aussi acreuser les trousde
coins. Le cote destine acette tache est tout a fait similaire au mortaisoir
decrit ci-dessus, I'autre moitie de I'outil semble apparentee aun demi
marteau taillant, cest-a-dirc qu'il est pourvu d'un tranchant esttrne 11
7 a8 em de large et dispose parallelernent au manche (voir J.-c. BESSAC,
L'outillage..., op. cit., p. 40, fig. 10). Nous n'entrerons cependant pas iei
dans Ie deb at du rattachement aune culture technique au aune autre lance
par H. Kalayan au sujet de l' outillage qu'il presente,
63 - Le tetu biseau est utilise par les tailleurs de pierre occidentaux pour
debiter des dalles epaisses de pierre ferrne, dure au froide, voire des blocs,
notamment les gres ; on ne connait pas d'exemplaires antiques, voir
J.-c. BESSAC, L'outillage..., op. cit., p. 30-31.
64 - Ce qui lui vaut d'etre traduit en francais sous ce nom dans Ie lot
d'outillage traditionnel de la region de Debes, voir J.-P. SODINI et alii.lac.
cit., p. 189, fig. 253 (dernier outil adroite).
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les angles. Quelquefois, iI est employe egalernent pour
chasser les plus gros eclats sur un bloc en cours
d'equarrissement (fig. 22).

Fig. 28 - Masse-tetu biseau (chaqfif),

Le cote oppose fait office de masse pour percuter les
coins de fer lors de I'extraction ou du debit (fig. 19). Sa
principale caracteristique est sa section legerernent
tronconiquequi determine une tete arrondie de faible surface,
son diametre est inferieur a4 ern. Par rapport aune masse
classique dont la tete carree mesure 6 a8 ern de cote, I' interet
de I'etroitesse de sa face percutante et de son profil general
est de pouvoir la faire evoluer tres pres du sol de carriere
sans l'accrocher, tout en exercant son impact au centre du
coin.Cependant, pour conserver I' efficacite d' une masse due
ason poids, I'ensemble de I'outil est habituellement assez
allonge. II mesure de 25 a28 ern de long et pese de 3 a5 kg
selon les exemplaires ; son manche mesure de 60 a80 ern.

Pour percuter les coins, les carriers de Hama travaillant
aResafa n'utilisaient pas cetoutilmais une grosse masse
commune de 6 kg, a I' image de celles employees
couramment en Occident pour cette rneme operation. La
raisonde I'adoption d' un autre outil par les carriers de Hama,
doit venir du poids plus important de celui-ci qui doit Ie
rendre davantage efficace mais moins pratique amanier au
ras du sol. Par ailleurs, iI s'agit la d'une masse moderne
fabriquee industriellement en grande serie tandis que Ie
chaqu]est forge individuellement ala main.

Aucun outil similaire n' a jamais ete decouvert dans Ie
materiel issu des fouilles archeologiques en Occident. En

65 - J.-P. SODINI et alii, lococit., p. 110-115, fig. 132 et 133a ; les auteurs Ie
presentent comme un taillant mais Ie profil de son extremite est beaucoup
trop obtus pour correspondre it cet instrument, en revanche, il repond tres
bien it la definition de la dabbiird traditionnelle.
66 -J.-c. Bsssxc, L'outillage..., op. cit.. p. 28-29.
67 -Ibid., p. 53.

contrepartie, un modele de chtiquftout afait identique a ete

mis au jour avec un autre outil destine au travail de la pierre
aDebes en Syrie du nord, dans une couche archeologique
bien datee du lye steele de n. e. 65. II semble done que I'on
ait la une filiation regionale certaine et caracterisee dans ses
formes entre I' outil antique et son equivalent actuel encore
en usage.

Le tetu-polka : "dabbura" (fig. 27, n° 4 et fig. 32)

De merne que Ie precedent, il s'agit la d'un outil
combine, inexistant en Occident. Aussi long, mais plus leger,
iI pese 2,5 a 3 kg et possede un manche long de 50 ern
environ. Une moitie de I'outil est composee d'une masse
oblongue de section carree de 4 ern de cote; celle-ci se
termine par une tete de meme forme mais un peu evasee, ce
qui porte son cote aenviron 5 cm. Cette face percutante est
legerement concave en son centre (creux de 0,7 a0,8 cm) et
comporte tout autour une sorte de listel perimetrique large
de 0,3 a0,5 ern. C'est cette derniere partie en saillie qui agit
sur la pierre, une seule arete ala fois. Sa fonction consiste a
chasser de gros eclats a partir d'une face superieure pour
equarrir sommairement les blocs bruts dextraction (fig. 23).

Son action est done similaire a celie du marteau
tetu occidental 66.

La seconde extremite de I'outil est forgee comme celles
du mortaisoir mais beaucoup plus large puisqu'elle atteint
couramment 4 ern, c'est-a-dire la largeur commune d'un
tranchant de polka, considere de son cote perpendiculaire
au manche 67. A I' instar de ce dernier outil, Ie tranchant de
la dabburti permet d' attaquer la pierre en se placant
perpendiculairement ala face du bloc. Les carriers d' Aramel
ne I'utilisent qu'en complement de sa fonction de tetu pour
supprimer les plus grosses protuberances inaccessibles a
partir d'une face superieure. C'est egalement un outil tres
prise pour Ie faconnage sommaire des pierres communes
dans Ie batirnent, autrement dit Ie travail que les
professionnels francais nomment "limousinerie" ou
"limousinage" 68.

On peut comparer la fonction de la dabbtird acelle du
tetu palard occidental qui correspond ala combinaison d'un
tetu avec un marteau taillant 69. AI' aide de cet outil, I'ouvrier
doit travailler toujours le plus parallelement possible a la
face qu'iI taille car les aretes actives de son tetu, comme
celles du tranchant du marteau du taillant, sont disposees
dans Ie meme sens que Ie manche. Sur la dabbura, cette

68 - Ce son I des travaux de construction en pierre sommairement taillee,
generalernent eclatee, par des rnacons qui , traditionnellement venaient du
Limousin, voir E. Bosc. Dictionnaire raisonne darchitecture, 3' ed.. Paris.
1870, 111. p. 78.
69 -J.-c. Bsssxc, L'outillage..., op. cit.. p. 30.
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possibilite existe uniquement cote tetu puisqu'Il possede

quatre aretes, l' autre extrernite de I'outil ne peut servir qu' en

position perpendiculaire ala face atailler. Ce point doit etre

souligne, c' est la que reside la principale difference entre

les tailleurs de pierre occidentaux et orientaux : les premiers

privilegient toujours la position de travail parallele aux faces
alors que les seconds sont plus al'aise lorsqu'ils les taillent

perpendiculairement 70

II existe un second modele de dabbiirti, apparemment

inconnu dans les carrieres d' Aramel et assez marginal ail1eurs
sur les chantiers de taille. Sur ce deuxieme type, Ie cote

tranchant est rernplace par un pic, ce qui lui donne les
caracteristiques et surtout les fonctions du tetu-pic
occidental 71. Nous navons pu l'observer qu'a de rares

occasions aAlep d' une part, porte par un ouvrier du batiment
se rendant a son travail, d'autre part chez un forgeron

specialise dans I'entretien de I'outillage des tailleurs de pierre
et des carriers. Dans les carrieres traditionnelles utilisant des
pies d'extraction, l'usage d'outils combines avec une forme
quelconque de pic s'avere superflu.

Les deux modeles de dabburii etaient absents de la
carriere de Resafa, Dans cette exploitation, les principes
memes de la commande etant fort differents de ceux en
vigueur dans les chantiers d' extraction d' Aramel, la necessite
d'un equarrissement preliminaire ne s'Imposait pas et par
consequent, l'usage de la dabburti etait tout a fait inutile.
En contrepartie, cet outil, sous sa forme la plus commune,
figure en bonne place dans la panoplie de tailleur de pierre
de la region calcaire aI' ouest d' Alep 72 et on peut etre etonne
de ne pas Ie trouver dans Ie lot syro-libanais propose par
H. Kalayan 7.1.

Le coil! : "sefen" (fig. 27, n° 5)

C'est la un outil essentiel toujours employe en sene,
tant pour l'extraction que pour Ie debit des blocs en carriere.
Les coins sont en fer et forment un angle d'environ 12 a

70 - LA-VA1LLANCE-DE-SAINT-ANDRE, «Le Saint-Sepulcre : lettre de
Jerusalem», Compagnonnage, 301, 1967, p.7 ; A. GRIGORIANTZ, Jean
Martin. tailleur de pierre, ed, du Rocher, Monaco, 1981, p. 134; E.-M.
LAPPEROUSAZ, loc. cit., p. 136, fig. 23.
71 - Outil tres specifique au limousinant occidental ceuvrant sur des pierres
dures, du cote tetu, il les equarrit sommairement par gros eclats et, en
toumant l'outil, il supprime les plus grosses irregularttes de la face. Voir
P. VARENE, Sur la taille de la pierre antique. medievale et moderne,
C. R. T. G. R., Faculte des Sciences Humaines, Dijon, 3' edit. revue et
corrigee, 1982, p. 9-15 et pI. 2, fig. a 11 droite ; J.-c. BESSAC ; L' outillage....
op. cit.. p. 25-28 et fig. 5, n° I.
72 -J.-P. SODINI et alii, lac. cit., p. 189, fig. 253 (l " 11 gauche).
73 - H. KALAYAN, lac. cit .. passim. Toutefois, I' auteur publie un outil
~ombine nornme tardbick (p. 4, fig. 2), presentant d'un cote un pte et de
I autre un tranchant apparemment tres arrondi qui rappelle plutot I'extremite
du chdqufque celie du marteau taillant. Sachant que de son cote tranchant
(en fait co~vexe, ou forge en meplat), Ie chaqujpeutjouer, sur les pierres
dures. un role tres proche de celui du marteau tetu, done de la dabbiirti, il

13°. Leur extremite n'est pas vraiment tranchante, elle est

forgee sommairement selon un angle obtus. Vue de dessus

en position horizontale, la silhouette du coin dessine un

trapeze dont la petite base, large de 3 a4 em, correspond a
la tete et la grande base, large de 5 a6 em, constitue la partie

enfoncee dans la pierre. Ces faces larges et planes

denommees joues sont celles qui forcent contre la pierre,

les faces laterales peuvent etre planes comme aResafa au

bornbees, comme certains exemplaires d' Aramel (fig, 20),

selon la forme du fer brut initial utilise alaforge, La longueur

des coins varie beau coup avec leur etat d'usure qui se traduit

par I' ecrasernent plus ou moins prononce de leur tete; en

regle generale, elle est comprise entre 11 et 16 em. Les coins

d'une meme sene peuvent etre de longueurs differentes, il
suffit surtout qu'ils soient forges selon le meme angle er

qu'ils puissent depasser d'au moins 5 a 10 ern hors de
l'encoignure ou ils seront places (fig, 19).

Un grand nombre de coins antiques de carrier sont

connus, en particulier dans le monde rornain. Ils sont
egalement en fer 74 et presentent generalement les memes

caracteristiques, bien que leurs dimensions puissent varier

sensiblement selon Ie type de pierre et surtout selon les
techniques de creusement et la forme des emboitures au des

encoignures utili sees 75, Ne disposant pas de reference de

coin d' extraction antique decouvert au Moyen-Orient, il est
difficile, dans l' etat actuel de la recherche, de parler d'une

quelconque evolution de cet outil entre l' Antiquite et
nos jours.

La paumelle : "waraqa" (fig. 27, n° 6)

Dans les carrieres traditionnelles syriennes, les
paumelles sont indissociables de 1'usage des coins.

Constituees de lames de fer, larges de 1,7 a2 em, longues
de 20 em et epaisses de 0,2 a0,3 em, elles sont placees par

couple vers Ie fond des encoignures entre les joues du coin
et la pierre. En general, la longueur d'une paumel1e

est possible que Ie tardbick remplace parfois ce dernier, en particulier sa
variante combinee avec Ie pic.
74 - Voir notamment: 1.ReiDER, loc. cit., p. 265, fig. 17; A. DWORAKOWSKA,
Quarries in Roman provinces. op. cit., p. 74-87; R. BEDON, op. cit., p. 126.
A I'instar de A. DWORAKOWSKA, "Wooden wedge in ancient quarrying
practice: critical examination of the state of research», Archeologia
(Warlawa), 38, 1988, p. 25-35, il est necessaire d'insister sur Ie fait que
I'usage des coins de bois dans Ie monde classique greco-romain est
probablement rarissime, voire inexistant, contrairement 11 l'tdee
traditionnellement repandue. Le seul exemple que nous ayons identifie
surement jusqua present, concerne un chantier d'extraction de Gaule
mediterraneenne, utilisant des techniques hybrides gallo-grecques, voir
J.-c. BESSAC, "Problems of identification»..., loc. cit., p. 44 et id., «Etatdes
recherches» ..., loc. cit., p. 223.
75 - Une emboiture de coin est un trou pour loger un seul coin alors qu'une
encoignure correspond 11 une longue saignee profilee en «V» ou peut etre
disposee toute une serie de coins, voir P. NOEL, op. cit., p. 148 et V.
ALADENISE, op. cit., p. 95 et p. 96.
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correspond au calage de deux coins (fig. 19). Leur role est

de procurer une surface de frottement dure et lisse au coin
de facon a mieux repartir sa force sur la pierre.

Les exemplaires observes dans la carriere de Resafa sont
absolument identiques a ceux d' Aramel. Dans les carrieres
d'Occident, les carriers utili sent differentes sortes de
paumelles dont certaines en bois 76 Parmi les modeles en
fer, certains sont assez larges et sont glisses de part et d' autre
de chaque coin dans Ie sens de leur longueur 77. II en existe
aussi, notamment en Belgique et dans I'ouest de la France,
dont la disposition et la forme sont pratiquement similaires
a celles employees en Syrie 78

Les seules exploitations romaines ou nous avons pu

etudier en detail Ie principe de l'utilisation des coins, les
carrieres du Bois des Lens, dans le sud de la Gaule pres de

Nimes, montrent I' absence totale de paumelles pour caler
les coins. Ces derniers etaient loges dans des emboitures

individuelles, parfaitement bien creusees selon des formes
regulieres et pourvues chacune d'un double petit sillon qui
les empechait de glisser a gauche ou a droite 79. En revanche,

certains chantiers de tradition hellenistique en cours d'etude

dans Ie meme affleurement utilisaient, selon les sites, des
paumelles de bois ou des paumelles de fer. Ces dernieres
etaient placees seulement au-dessus des coins, en position

longitudinale et non transversale par rapport aces derniers.
Cette lamelle de fer ayant pour but de repartir au mieux la

force du coin sur la pierre a arracher du substrat, c' est surtout
au-dessus de ce dernier qu' elles sont particulierernent utiles.
Au-dessous du coin, la roche massive peut supporter les

effets des pressions differentielles sans risque particulier.
En Syrie, seules les carrieres antiques de Palmyre ont fait
l'objet d'une courte etude prelirninaire 80 D'apres les
illustrations publiees a cette occasion, elles ne presentent

que des encoignures sur toute la longueur des blocs mats on
ne peut dire si celles-ci ont recu des paumelles pour repartir
la force des coins. On ne sait done pas encore si l'usage
traditionnel des paumelles en Syrie pour l'extraction et le
debit des blocs vient de I' Antiquite ou bien s'il n'a ete

introduit que plus tard.

76 - J.-c. BESSAC, «Notes et reflexions» ... , loc. cit., p. 137, fig. 2, n? 6.
77 - B. BACHMAN, Carriers et tailleurs de pierre du bassin de Montalieu
(Isere) : approche ethno-technologique, These de 3e cycle en ethnologie,
Ecole Pratique des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris, 1985, p. 229.
78 - J.-P. DUCASTELLE, «Extraction et debitage de la pierre bleue : Ie cas des
carrieres de Maffle (Belgique)», Carrieres et constructions, op. cit., p. 48,
fig. 3. Les exemplaires de paumelles en cours d'etude par Z. Valat dans Ia
region de Crazannes, en Charente Maritime, ne sont pas de section
rectangulaire mais legerernent trapezoidale, ce qui leur perrnet de renforcer

I' effet du coin.
79 - l-C. BESSAC, «Traces d'outils sur la pierre: problematique, methodes
d'etude et interpretation». Archeologia delle attivita estrattive e

La pince de carrier "zrnil" au "migras" (fig. 27, n° 7)
II s'agit d'un levier de fer long d'environ 180 a 200 em

et d'une section ronde variant de 3 a 5 em de diametre entre
le cote par lequel Ie carrier Ie tient et son extremite active.
En ce dernier point, il est forge en biseau de facon a presenter
un tranchant decentre et perpendiculaire, par rapport a I' axe
de la barre, Ce tranchant large d'environ 5 ern permet
d' engager la pince de carrier dans les petits interstices
produits par Ie travail des coins afin de faire levier pour
degager la pierre nouvellement extraite ou debitee, Le meme
outil sert egalement de pince de bardage lorsqu'il est
necessaire de deplacer les blocs au sol (fig. 24).

Plusieurs pinces de carrier ont ete decouvertes dans Ie
monde antique 81 et il est probable que l'usage d'un outil a

la fois aussi rudimentaire et pratique, s' est perpetue dans Ie
pays au cours des steeles.

La curette de carrier' "mijrafe" (fig. 27, n° 8)
Cet instrument secondaire sert a nettoyer la roche avant

et pendant l'extraction. Sa forme generale s'apparente

beaucoup a celie d'une houe de cultivateur et il est fort

probable que ce soit la un outil agricole adapte au travail de
la carriere, La mijrdfe employee dans les carrieres d' Aramel

possede une solide lame en forme de triangle isocele
legerement profilee en "V" de facon a bien retenir Ie fin
cailloutis et la poussiere de pierre. Le trou d' emmanchement

est situe au milieu de la base du triangle et est surmonte
d'une sorte de petit ergot carre. Le manche mesure de 60 a

70 em de longueur. L' outil est rarement utilise avec sa pointe,
ce sont plutot ses bords rectilignes qui servent a racier Ie

sol. Sa lame mesure 15 em de large et sa hauteur totale est
d'environ une vingtaine de centimetres, y compris l'ergot.

II existe certainement d' autres formes de curette eomme

celles que nous avons vues chez Ie forgeron des carriers a
Alep ou bien dans l'exploitation de Resafa (fig. 29). Cette

derniere eomportait une lame large de 12 a 15 em, un peu de
forme trapezoidale et, a I' autre extremite, une seconde lame

reetangulaire, plus etroite ne depassant guere 5 em de
largeur 82. Ainsi, le carrier peut se servir indifferernment du

metallurgiche. Colloque international Sienna, 9-21 septembre 1991,
Florence, 1993, p. 143-176.
80 - A. SCHMIDT-CaLLINET, op. cit., p. 90, fig. 7-8.
81 -J. RODER, loc. cit., p. 232, fig. I, n° 14; E. Dolci, op. cit., p. 245,
fig. 5 ; l-C. BESSAC et G. CaNOEs,«Le travail de la pierre 11 Glanum», Pierres
en Provence, Aix-en-Provence, 1987, p. 82 et J.-C. BESSAC et N. LAMBERT,
«Lapierre a Glanurn», Les Dossiers d'Archeologie, 140, 1989, p. II, fig. I.
On notera toutefois que tous ces exemplaires sant de section carree aux
abords de leur extremite active.
82 - Un modele de curette romaine de carrier, exactement identique, est
publie par J. RODER, loc. cit., p. 232, fig. 5, n° 13.



186 Jean-Claude BESSAC, Jeanine' ABDUL MASSIH et Zoe VALAT

c / = Jl
0

C)

<

<:i-..>.. lJ

c-----IJ

c::::: D
-------~--

C:::=:;::::========:=DD6
D

Fig. 30 - Principaux outils des tailleurs de pierre de la region d 'Al~p : n.o l
sorte de marteau grain-d 'orge atranchants dentes perpendlculaues

au man che (ChaI.lll!1i). 11° 2 bou charde (~abbabe), nO3 massette
(ma~raqa), n° 4 broche (chawke ), n" 5 ciseau (zmil). 11° 6 graveler
(voir ciseau) . Dessins J.-C Bessac .

Outre la dabburti et ses deux combinaisons possibles,

Ie principal outil apercussion lancee utilise par les taiIleurs

de pierre est la chd/:J.u!ii (fig. 30, n" I). C'est une sorte de

marteau grain d 'orge dont les deux tranchants sont disposes

perpendiculairement au manche et decoupes en un certain

nombre de dents pointues, plus ou moins grosses et serrees.
II est present dans toute la Syrie, au Liban, en Palestine et

merne au Yemen sous une forme cornbinee avec Ie tetu 85.

Mais on Ie trouve aussi en divers lieux de la cote

mediterraneenne, y compris en quelques regions occidentales

ayant subi l'influence des hommes et des techniques

d'Orient 86. La chd/:J.u!ii peut etre parfois cornbinee avec Ie

Fig. 29 - Curette de carrier (mijrafe) utilisee pic, un tel exemplaire figurait dans les outils nouvellement
dans la carriere de Resafa . reforges chez un forgeron d' Alep ou se servent les carriers

merne outil pour nettoyer la surface du sol, des tranchees ou d' Aramel. On trouve egalernent la boucharde

des saignees larges ou bien etroites. (fig. 7 et 30, n" 2) caracterisee par ses deux teres carrees
Plusieurs modeles de curettes de carrier figurent dans Ie munies de nombreuses pointes en acier moule 87. Le terme

materiel de fouille provenant de carrieres romaines de bouchardage se dit "bucharta" en Syrie et permet de penser

Rhenanie 83. On peut merne se demander si l'outil que cet outil modeme a ete introduit dans Ie pays durant Ie

accompagnant Ie pie et la dabbiira decouverts dans Ie village mandat francais .

de Dehes en Syrie du nord , dans un milieu~ __ --;;,

archeologique du lVesteele de n. e. , ne constitue pas ~-->'
egalernent une curette de carrier plutot qu'une houe : 1

d'agriculte,ur 84 ; sa faible I~rge~rest parti~ulierem:nt [IJ flD
bien adaptee au curage des etroites tranchees creusees

aI'aide des pies d'extr~cti~n . " 0 ~

Signalons pour rnemoire deu x outtls classiques

de terrassement : la pioche ..qazma " et la pelle •

..rafch " dont les formes sont bien trop connues pour

que l'cn s ' y attarde. Tous deux servent pour Ie

degagernent de la terre de decouverte et la pelle

contribue al'enlevement des dechets ,

Outils utilises par les tailleurs de pierre de la region
d'Alep

Bien que ce ne soit pas la Ie sujet du present

article, nous pensons qu'Il est preferable, pour une

meilleure comprehension technique de nos propos, de

donner une liste sommaire des principaux outils

traditionnels de taille de pierre employes a Alep,
notamment pour faconner la pierre d ' Aramel.

83 - Ibid.. p. 232 , fig. 5. n° 10, 12 et 13.

84 - l.-P. SODINI et alii. loc. cit ., p. 112 et p. 113, fig. 132 en bas et 133c.
85 - H. KALAYAN.loc. cit.. p. 5, fig . 3 ; LA-VA1llANCE-DE-SA1NT-ANDRE,loc.
cit.. p. 7 : E. M. LAPPERousAZ.loc . cit., p. 136, fig. 23 ; l .-P. SODINI et alii ,
loc. cit., p, 189, fig. 253 (au centre ) ; L. GOlVIN,loc. cit., p. 89 et fig . 4, cet
outil est denornme «fa s» au Yemen .

86 - En Grece sous la denomination «thrapina « (phonetique francaise), voir
A. K. ORlANDOS, Les materiaux de con struction et la technique
arehite erurale des anciens Cree s. II, Paris. 1968. p. 53 . fig . 41 ; en Venitie,
ou iI est nornme «sgraffon» ou «martelina» selon la taille de ses dents, voir
l .-C. BESS-\C'. L'outillage..., op. cit., p. 72 ; en Hongrie, voir E. Nagy, «A

Kozepkori Bud a es Pest epiteszetenek technikai es szervezeti kerdesei», I
(Les que stions techniques et I'organisation du travail de I'architecture de
Buda etPest au Moyen-age), Budapest Regiseg ei, 21 .1964, p. 143, fig. 13 ;
en Catalogne espagnole, F. MARTIN, op. cit ., 6' fig . h.t, entre Ies p. 7 et 10
(outil du milieu) . Notons cependant que dans ces trois demiers pays, il est
considere actuellement comme un outil secondaire.
87 - La bou charde n 'est devenue commune en Europe, notamment en
France, qu ' au XIX ' steele, voir l .-C. BESSAC, L 'outillage..., op. cit.. p. 85.
Les premiers exemplaires etaient forges et ce n' est que dans le courant du
XX ' siecle que les rnodeles en acier moule sont devenus habituels.
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Parmi les autres outils co mmuns du taill eur de pierre

syrien, on trou ve la massette ou "matrttqti" (fi g. 30 , n? 3),

elle sert apercut er la broche ou "cluiqitf" (fi g . 30 , n" 4)

outil form e d 'une tige d ' acier forgee en point e et Ie cisea u

ou "emil " (fi g. 30 , n° 5) termine par un tranchant. Ce demi er

comprend des var iantes plu s fines, les grave lets, destines

surtout aux gra veurs et aux sculpteurs (fi g. 30. n° 6).

Propriete et entretien de l 'outillage

Ch aqu e o uv rie r possed e ses pr op res outi ls et es t

res po nsa ble de leur entre tie n. Ceu x-ci port ent presqu e

toujour s une premi ere marqu e sur Ie metal identifiant Ie

forgeron et parfoi s une seconde co ncemant Ie ca rrier. Cette

derniere est genera lernent tres simple et peut etre constituee,

par exe mple, d 'un ce rta in nombre de point s so mmaire me nt

marqu es a fro id au poin con ordi na ire (fi g . 27 , nOlb et

fig. 31). Au contraire, celie du forgeron est imprim ee a chaud

Fig. 3 / - Pic d 'extra ction (bikar) portant la marque du
p roprietai re all po incon afroid.

aI'a ide d 'un poincon aestampille r (f ig. 27 , n04 et fig. 32 ).

Ce sont alors un ou plusieur s moti fs plus ou moins complexes

et disposes geo rnetriqueme nt qui sont marques sur I' outil ;

on trouve ains i des croi x, des rose ttes, etc.

Le fait de marqu er les outils d 'un ou plu sieur s sign es

distinctifs doit remo nter aI'Antiquite, deux spec ime ns ainsi

carac terises ont ete decou vert s dans deux carrieres romai nes

occidentales 88. Le marqu age de l' outil par Ie ca rrier pennet

surtout d 'eviter les co nfusio ns lorsque plu sieu rs ouvriers

envoient en mem e temps leur materiel a la forge tandi s que

l'estampille du forgeron co ns titue plut ot une marque de

fabrique. La frequ ence du passage a la forge des outils es t

de quinze jour s pour ce ux destines aI' ex trac tio n des pie rres

les plus dures et d 'un an lorsquils so nt utilises seulement

pour les ca tegories tend res, mai s entre- temps les outi ls

doivent etre affutes avec une lime ade nomb reuses reprises .

88 - E. D OLe) , op. cit.. p. 246, fig. 3 ; Ie second exe rnplaire vient detre
identifie dans des carriere s romaines pres de Nimes . voir J.-c. B ESSAC.

Fig. 32 - Tetu-po lka (dabbura) esta mpille de rosettes constituant
la marq ue de fabrique du forge ron.

L' ENV IRONNEMENT DES CARR IERES

Les tnoyens d 'acces et I'habitat fa milial des carrie rs

Le village d 'Aramel parait en part ie abando nne et ne

semble pas compter plu s de deux a trois ce nts habitant s,

merne en incl uant les eca rts . II est desservi par une voie

ferree , I' anc ienne ligne de I' Orient Express, sur laquelle ne

passe plu s aujour d' hui, ma li n et so ir. quun e petite

automotrice de voyageurs fortement concurrencee par un

service reg ulier d ' autobu s. Actuellernent , cette voie ferree

joignant Alep ala fro ntiere turque, ne jo ue plus aucun role

dans la diffu sion de la produ ct ion des carrieres locales mais

il es t possibl e qu 'elle ait contribue auparavant ace transport

pondereux vers la ville . Des ca mions ass uren t aujo urd' hui

I' evacuation des blocs vers les chantiers de tail Ie d ' Alep et

de sa banlieue . A parti r de la route asphaltee venant d ' Alep,

qui se term ine deu x kilometres a I' est du village, il faut

compter encore deux atrois kilometres de piste, y compris

Ie chemin de car riere propr ement dit, pour attei ndre les

ex ploita tions . La distance totale reli ant par les chemins

carrossables Ie v illage aux carrieres peut etre eva luee aquatre

acinq kilometres ; atravers champs, apeine trois kilometres

separent ces deux lieux (fi g. 2).

En dehors d' Aramel, certa ins carriers habitent avec leur

fam ille dan s plusieur s villages des enviro ns dont ce rtains

sont eloignes d 'un e dizaine de kilometres , quelqu efois plus.

Dans la mesure ou ces habit ats sont etablis sur Ie roc her.

ce lui-c i presente par fois qu elqu es traces dextrac tio n a
proximit e des maisons. Cependant, les maisons dhabitation

ne comportent pratiquement pas de pierre de taille el son t

plut ot constru ites en materiaux de tout -venant auxquels se

«f tat des recherches» ... foe. cit.. p. 225. fig. 12.
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melent quelques dechets d'extraction habituellement non
faconnes. Le tout est assemble avec du mortier de chaux et,

pour les plus recentes, avec du ciment.
II existe aussi de nombreuses petites constructions

independantes apiece unique appelees "qubab" 89 ; certaines
sont encore en service, d'autres sont desaffectees, Elles sont
construites en briques crues et surrnontees d'un dome en
pain de sucre ou voute en ruche. Actuellement, elles abritent
uniquement des animaux domestiques et une grande partie
de leurs reserves alimentaires ; anciennement, elles servaient

aussi d'habitation 90

L'habitat professionnel
Dans les carrieres, il existe egalernent des constructions

similaires a piece unique couverte d'un dome a
encorbellement et denommees aussi qubab, mais baties en
pierre seche (fig. 4). Ce sont probablement les ancetres des
carriers actuels qui les ont construites, cependant, personne
ne peut donner une idee precise de leur anciennete, II semble
qu'elles remontent au minimum a deux generations de
carriers. Edifiees a I'aide de dechets d'extraction de
dimensions diverses, elles possedent des murs tres epais,
souvent entre un et deux metres. Leur toit, fait de dalles
minces de calcaire local, est recouvert de dechets de pierre
tres fins et de terre qui dissimulent un peu aI'exterieur sa
forme en ruche. Generalement accolees en groupe de deux
ou trois, elles sont plus ou moins incluses ou adossees ades
tas de deblais, Leur entree, traditionnellement orientee au
sud, est tres etroite et basse, elle ne depasse guere 0,80 m en
largeur et Ie double en hauteur.

Al'Interieur, la piece forme un carre de 2,50 a3 m de
cote et sa hauteur est du merne ordre de grandeur, au moins
dans la partie centrale. Des trous d'aeration sont reserves
dans les murs pres du sol, la ou dorment les carriers. La
salle est prevue pour que deux adultes puissent y manger et
y dormir. Deux ou trois tapis usages couvrent Ie sol de terre
battue. Le mobilier est limite a quelques instruments
culinaires : casseroles, theieres et surtout, rechaud agaz
necessaire pour rechauffer de I'eau ou un repas. Un coin est
reserve au rangement des outils dextraction.

Dans les carrieres, ces habitations somrnaires se fondent
totalement dans leur environnement rocheux, elles

89 - Ce mot semble designer actuellement en Syrie du nord des petites
constructions. plus ou moins independantes it piece unique; elles sont
edifiees surtout en briques crues couvertes d' un dome surhausse en
encorbellemenl, plus exceptionnellement, on peut en decouvrir en pierres
seches ,

90 - Ce fait semble confirme par H. RAULIN. «La construction en terre»,
Matieres afaire, Actes des seminaires publics darcheologie, annee 1991,
Centre Regional de Documentation Archeologique, Besancon, 1993, p. 136,
fig. 2 et p. 140. fig. 3 et 4. Ce type de dome est egalernent nomme : « voute
en ruche» par R. BESENVAL. Technologie de la voiite dans lOrient ancien,
Paris, 1984. tome 2, pI. 41. a et b.

91 -Voir: L Architecture rurale : Revue de I 'architecture populaire, I a J,
1977 it 1979, passim; M.-L. FLORY. Le paysage construit de pierre seche

ressemblent beaucoup acertaines cabanes en pierre seche
de la Mediterranee occidentale construites et utilisees par
des agriculteurs et egalement par des carriers 91. Elles
appartiennent au proprietaire des exploitations dans
lesquelles elles sont edifices ; chacun d' eux en possede deux
ou trois. Ces derniers, qui sont aussi chefs carriers et, par
consequent, employeurs, les mettent a la disposition des
tacherons aleur service afin qu' ils puissent se reposer sur
place quelques heures dans la journee et eventuellement une
ou plusieurs nuits. Lorsque la commande est urgente Ie
carrier peut commencer tres tot et travailler tres tard, voire
une partie de la nuit par pleine lune, sans avoir ase soucier
de rentrer au village. L'importante epaisseur des murs de
ces cabanes garantit une excellente protection thermique
contre le froid, I'hiver, et contre la chaleur, l'ete.

La tradition orale assure que I' existence du village
d' Aramel remonte au moins atrois siecles mais le tell qui Ie
domine et quelques vestiges de fondations d'habitats dans
Ie cimetiere, attestent une certaine perennite de I'occupation
du site depuis la haute Antiquite,

LE MONDE DES CARRIERS ET LEUR MILIEU

L'economie
L'activite economique locale est fondee sur I'agriculture

et l'elevage. La production agricole est centree sur Ie ble,
I' orge, Ie pois chiche et la feve en hiver. Durant la bonne
saison, les villageois cultivent egalement des tomates et du
concombre. L' elevage est surtout axe sur le mouton et, dans
une moindre mesure, la chevre. Selon les habitants d' Aramel,
la pierre a toujours ete exploitee localement. Toutefois, ce
n'est pas la une activite propre au village, les carrieres ont
un caractere regional et ont ete exploitees jusqu'a Idlib, it
une soixantaine de kilometres au sud-ouest d' Alep.

Les carriers exercent generalement deux activites :
I' extraction de la pierre et l' agriculture, selon les saisons.
Mais ce n' est pas la une specificite regionale ; contrairement
aux tailleurs de pierre qui ne pratiquent habituellement que
leur metier, iI etait assez commun de trouver, meme en
Occident, dans diverses regions rurales peu tndustrialisees,
des carriers tacherons independants partageant leur temps
entre I'extraction de la pierre et I'agriculture 92. Tous les

du terroir de Souvignargues (Gard), memoire de maitrise de geographie,
Universite d'Avignon, 1992, p. 49-52. Selon les regions de France, ces
cabanes sont demommees capitelles, bories, chaselles, gariotes, etc.
92 - M.-H. BALAZUC, «Carriers de Labeaume», Lithiques, 2, 1985, p. 53;
P. GAUDIN et C. REVERCHON, «Carrieres et carriers de Provence», ibid., p. 73 ;
J.-C. BESSAC, «Notes et reflexions» ... , loc. cit. , p. 140, note 4;
M. MARTZLUFF, «Les hommes du granite dans les Pyreenees nord-catalanes
(Conflent-Cerdanya-Andorra)», Terra Nostra, 63,1988, p. 30; D. MASSART,
«Contribution it I'histoire des carrieres de Felluy (1816-1870)>>,Societede
Recherche Historique et Folklorique de Sneffe, 3,1988, p. 67; Z. VALAT,
Carriers et tailleurs de pierre d'un village des basses Cevennes, memoire
de maitrise d'ethnologie, Universite Paris X, Nanterre, 1991, p. 82.
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hommes du village connaissent plus ou moins bien les
techniques d'extraction mais le nombre de ceux qui les
pratiquent, semble se reduire assez rapidement. Actuellement
apparait une tendance generale de reconversion vers I' activite
agricole mais en meme temps, existe un fort exode rural.

L'apprentissage et fa vie professionnelle
L' apprentissage du metier commence tres tot, a11-12

ans et se deroule en marge de I' instruction generale. Le jeune
apprenti doit aider les adultes dans leurs taches secondaires :
porter les outils, enlever les deblais, contribuer au bardage
des blocs. II s'occupe aussi des taches alimentaires comme
rechauffer les repas, servir le the, etc. Mais il est aussi mis a
l'reuvre dans les operations essentielles de I'extraction : il
apprend a creuser des tranchees d ' extraction, des
encoignures, aequarrir des blocs. II peut merne accomplir
un travail ala tache dont Ie benefice lui revient directement.
Le temps d' apprentissage est variable d'un individu aI' autre,
mais une duree de trois aquatre ans est consideree comme
une moyenne correcte. Les apprentis, sou vent enfants de
carriers, dorment sur place dans les cabanes de pierre avec
leur pere, D'une maniere generale, ils restent beaucoup moins
longtemps dans la carriere.

Deux carriers ont ete interreges sur leur cheminement
personnel dans le metier : Youssef et .Ali, tous deux
actuellement chefs carriers. Youssef, fils d' agriculteur, a
atteint main tenant la soixantaine, il a ete place a12 ans dans
les carrieres pour apprendre un metier. Apres plusieurs
decennies de travail, il a pu economiser suffisamment pour
acquerir une carriere. De simple carrier il est alors passe
« chef carrier ». II ne travaille plus Iui-rneme la pierre et se
consacre aux relations commerciales, notamment au contact
avec ses clients, tailleurs de pierre aAlep. II s'occupe aussi
de la gestion de la carriere et de ses terres agricoles. II est
notable d' Aramel. Sa maison, situee un peu a l'ecart du
village, est la plus spacieuse. II fait aussi construire une autre
habitation dans les faubourgs d' Alep. Tous ses fils ont suivi
une formation de carrier mais aucun n'a continue dans le
metier: certains sont agriculteurs, d'autres tailleurs.

'Ali, fils et petit-fils de carrier a pris la succession de
ses ancetres, il n'a qu'une quarantaine d'annees, Egalement
chef carrier, il travaille regulierement lui-meme la pierre. II
habite a Bab, petite ville distante d'une quarantaine de
kilometres des carrieres. Au moins I'un de ses fils, age
de 13-14 ans, suit I' apprentissage du metier sous sa direction

ala carriere.

93 - Faut-il suivre la piste proposee par G. MAROTEL, Territoire du marbre :
pratiques circulatoires internationales de professionnels italiens du
bdtiment, Rapport J.N.R.E.T.S., n° 141, Arcueil, 1991, p. 64, note 6: «de
nombreuses lignees juives, dont certaines originaires de Livourne, ontjoue
un role tres actif dans Ie developpement des activites marbrieres en Afrique
du Nord ...» ? II faudrait approfondir la recherche dans ce domaine au

Selon la tradition orale, dans la region, la profession de
carrier a toujours ete appelee : « le metier des juifs », mais
personne n ' a pu nous expliquer pourquoi 93 Les
professionnels actuels sont tous musulmans. Cette profession
est apparue il y a cinquante ans avec larrivee d'exploitants
carriers de la region d' Alep ; auparavant, il n' existait pas de
carriers aAramel.

Quelques maximes sur Ie metier semblent avoir cours
chez les carriers, par exemple : « C' est un metier qui te rend
tres riche ou qui tappauvrit . (selon Youssef). Certains
carriers ne travaillent plus de leurs mains et possedent jusqu'a
six scieries de pierre, d'autres continuent de produire des
blocs ala tache jusqu'a leur mort.

Un grand bloc equarri en carriere vaut de 200 a 400
livres syriennes, selon ses dimensions et sa durete, et il faut
une demi-journee aune journee et dernie pour Ie produire.
Sur ce prix brut, une certaine somme revient au chef carrier,
mais on peut estimer qu'il reste aI'ouvrier de base au moins
200 a300 livres par jour. Le salaire moyen d'un manceuvre
en Syrie est iriferieur a 100 livres. On peut done affirmer
que le metier de carrier est tres dur mais relativement bien
remunere. Habituellement, les carriers viennent extraire pour
gagner un complement a leurs gains agricoles. Done les
periodes d'extraction dependent beaucoup de I'urgence des
travaux dans les champs.

Malgre leur relative independance, pendant la peri ode
de travail, les ouvriers carriers sont consideres comme des
employes du chef carrier lequel se charge des relations avec
Ie client et assure le transport de la production vers les ateliers
d' Alep. Le patron doit aussi loger son ou ses ouvriers du
moment dans I'une de ses cabanes en pierres seches (fig. 4).
Ces sejours en carriere peuvent durer une adeux semaines,
parfois davantage en ete mais alors, les carriers dorment
generalement en plein air. Le chef carrier assure egalement
la nourriture de ses employes; celle-ci est arnenee a la
carriere par I' entrernise des transporteurs de blocs.

Durant la saison chaude, en peri ode de ramadan, les
carriers travaillent la nuit jusqu'atrois heures du matin, apres
ils mangent et vont se reposer. Lorsque le ramadan a lieu
I'hiver, la peri ode d'activite est inversee et c'est la matinee
qui lui est consacree, Hors du temps du ramadan, Ie rythme
de travail adopte est analogue acelui des professionnels
occidentaux au debut du xxe siecle 94, c'est-a-dire du lever
au coucher du jour avec une longue pause vers midi, apres
le repas principal. Comme pour beaucoup d' autres

professions, la peri ode de la fete de I' AId correspond aux

Moyen-Orient et verifier si la situation est comparable dans la region d' Alep
pour tenter de repondre precisement it cette question.
94 - J. GERMAIN, Les carrieres a Spontin, Louvain, 197-+. p. 1.+9-150:
F. MARTIN, op. cit., p. 143: B. BACHMAN, op. cit., p. 123: M.-H. BAL\ZUC.

loco cit., p. 55.
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conces annuels des carriers: pendant trois jours, les

exploitations sont totalement abandonnees, ensuite, la plupart

des travaiIIeurs prennent une dizaine de jours de conges.

Accidents de travail
Compares aux risques importants encourus dans les

exploitations modernes fonctionnant a l' explosifou avec des

grosses machines mecaniques. les accidents de travail sont

assez rares chez les carriers traditionnels travaillant

manuellement 95 Les carriers d' Aramel nous ont affirme

qu'Il n'y en avait pas eu depuis plus de vingt ans. Toutefois,

durant notre enquete, la chute inopinee d'un grand bloc pose

de chant, a occasionne deux fractures de tibia et une dechirure

grave du pied, handicapant ainsi pour environ un mois trois

carriers. En carriere traditionnelle, il semblerait que ce soit
la Ie genre d' accident Ie plus redoute : la chute d'un bloc sur

les mains ou sur les pieds. Et c' est peut -etre la protection ou

la guerison de ces membres qu ' iI faut voir dans la

representation gravee ou sculptee de mains et de pieds
figurant sur quelques autels dedies a Silvanus, dieu des
carriers antiques dans certaines regions 96.

En cas d'accident de travail, les soins et I'hospitalisation

sont pris en charge par I' Etat qui assure egalement une ration
alimentaire minimale. En outre, Ie blesse est aide par sa
comrnunaute qui lui apporte des dons en nature. Pendant la
periode de convalescence, c'est I'employeur, autrement dit
Ie chef carrier, qui assure Ie salaire de son ouvrier.

Travail des femmes
Aucune femme ne travaille actuellement dans les

carrieres d' Aramel. Toutefois, avant 1930, elles constituaient
une partie importante de la main d'ceuvre auxiliaire. En 1986,
it la carriere de Resafa, pour une equipe d'une douzaine de
carriers actifs, on comptait trois femmes. Celles-ci ri'etaient
pas necessairement les epouses des ouvriers. AAramel, elles
etaient payees ala joumee par les carriers et travaillaient en
fonction de la demande. Leur role consistait a nettoyer, a
I'aide d'une sorte de beebe ou de houe denommee "mijrdfe",
les sols de carriere des eclats d'extraction. Elles devaient

aussi transporter sur leur tete ces dechets de pierre vers Ie
tas de deblais, situe en marge du chantier d'extraction.

95 - Pour ce qui conceme la grande frequence des accidents de travail dans
quelques grands bassins carriers rnecanises, voir: L. CASELLA, op. cit.,
p. lID-III: R. GADILLE, op. cit., p. 33; Anonyme, II marmo ... ieri e oggi,
Carrare, 1978, p. 195; G. BAVAY, «Historiquc des carrieres de Soignies
~es origines 11 1900". L'industrie de la pierre en Belgique de l'ancien regime
a nos jours, Ath, 1979, p. 186-189; G. GuEGAN, «Carrare, Michel-Ange &
Co», Ceo, II, janv. 1980, p. 53 ; J.-P. DUCASTELLE, «Les carriers de la
region de Lessines», 1889-1989 Les carriers commemorent cent ans de
syndicalisme. La Centrale Generale F. G. T. B., BruxeIJes, 1989, p. 38.
96 - Nous faisons reference ici 11 deux autels votifs dedies 11 Silvain et

Ce transport s'effectue, depuis plusieurs decennles

maintenant, dans des recipients souples ou couffins d'une

contenance d'environ 15 litres appeles "zambil", faconnes

avec des vieux pneus retournes et comportant deux poignees,

Avant I' apparition des pneus de caoutchouc, Ie zambll etait

constitue d'une sorte de couffin soli dement tresse avec des

vegetaux souples et resistants, a l'image de I'exemplaire

antique recemment decouvert dans les carrieres romaines

du Mons Claudianus en Egypte 97.

RESULTATS ET PERSPECTIVES

Aspects archeologiques
En ce qui coneerne l' apport de l' enquete ethnographique

a I' etude archeologique des techniques de construction et

des ceuvres en pierre d'une maniere generate, il est sur qu'i1

faut faire preuve d'une certaine prudence et eviter de

trans poser trop rapidement, dans des epoques anciennes, des
situations d' aujourd'hui, meme si leur caractere traditionnel

ne peut etre mis en doute 98. En tenant compte de ces reserves,

nous mettrons d' abord en avant les resultats concernant les

interpretations techniques et les problemes de vocabulaire
et de traduction dans Ie langage professionnel. II ne peut y
avoir de bonnes descriptions techniques de monuments et

de materiel archeologique sans un vocabulaire precis et une
parfaite comprehension du processus de construction ou de

fabrication etudie,
La prise en compte des correlations entre les situations

socio-professionnelles, voire econorniques et les choix
techniques, s' avere primordiale pour une bonne conduite de

l' analyse archeologique. Seule l' enquete ethnographique sur
Ie metier concerne permet de proposer un tel elargissernent

des donnees de base. C' est pourquoi nous insistons,
notamment, sur la signification strictement professionnelle

et economique de la predominance de tel type d'outil plutot
que de tel autre. Par exemple, on constate qu'a part Ie pic

d'extraction et Ie mortaisoir, outils essentiels les plus

sollicites dans la carriere, tous les autres sont des instruments
combines assez polyvalents car i1s n'interviennent que
marginalement. Ainsi est realisee une economic sur Ie

nombre d' outils mais aussi sur Ie temps de travail, il suffit

decouverts dans Ie site de Glanum 11 Samt-Remy-de-Provence ou les
carrieres antiques jouxtent la ville, H. ROLLAND, Fouilles de Glanum.
1947-1956, Xl" supp!. 11 Gallia, Paris, 1958, p. 75-76. En ce qui conceme
l'adoption de ce dieu par certains carriers, voir R. BEDON, op. cit., p. 182-183.
97 - D. P. S. PEACOCK, Rome in the Desert: a symbol ofpower, University
of Southampton, Southampton, 1992, p. 8, fig. 2.
98 - Nous partageons en cela l'avis de P. BRUNEAU, «Archeologie modeme
et ethnologie francaise», Revue d'Archeologie moderne et d'Archeolog ie

generale, 2, 1983, p. 125-133.
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de les tourner pour leur donner une autre fonction. En

revanche, chez les tailleurs de pierre d' Alep, c' est I' inverse:

le pic devient un outil tres accessoire, on ne le trouve que

rarement et toujours combine avec un autre instrument de

facon a. le rendre polyvalent. Done a. partir d'un lot

archeologique d'outils, cette facon d'aborder le probleme

permet de proposer des hypotheses bien etayees sur la

categoric professionnelle precise de leur proprietaire,

La strategie generale d'exploitation depend beaucoup

des conditions geologiques de l'affleurement mais elle est

aussi dictee par la nature de la commande et le

fonctionnement socio-economique des carriers et de leurs

clients. Une carriere comme celIe d' Aramel, approvisionnant

a. demeure surtout des petits artisans specialistes de la taille

des steles, ne peut fonctionner a.la maniere d'une exploitation

temporaire d'une grande entreprise nationale s'installant pour

quelques mois a.Resafa pourfournir les pierres d'un batirnent

prestigieux de Damas. Cette difference peut etre encore plus

grande s'il sagit d'un materiau marbrier de luxe comme les

onyx syriens transformes en dalles polies dans les ateliers

actuels de Palmyre.

Le fonctionnement des carrieres antiques suit

certainement un schema analogue: une exploitation

extensive prevue pour fournir rapidement une enorrne

quantite de blocs modulaires pour les fortifications de Doura

Europos, par exemple, s' organise differernment d' un petit

chan tier destine a. produire uniquement des pierres de

premiere qualite pour la sculpture et les elements ornes de

modenature pour la meme ville. On peut meme supposer,

qu' en dehors de I' organisation generate, I'usage de quelques

outils, voire certains precedes d' extraction, risquent

egalernent de varier entre ces deux types de chan tiers meme

lorsqu'ils sont contemporains.

La question des temps de travail pour un volume donne

de production beneficie de I' apport de cette etude, cependant,

elle reste a.affiner. Dans ce domaine la solution ideale est de

pratiquer de I' archeologie experimentale directement sur Ie

site concerne ou a. proxirnite immediate de celui-ci en

profitant de I' occasion de travaux de restauration sur les

eeuvres en cours d'etude, comme il est prevu de le faire a.

Doura-Europos.
La difference de culture technique entre lOrient et

l'Occident, deja. observee dans la taille de pierre, est

confirmee egalernent pour certaines operations en carriere.

L'etude des positions de travail le revele clairement et cela

se traduit aussi dans la forme de l'outillage. A cet egard

l' exemple de la dabbura est significatif : par rapport a. son

equivalent occidental - le marteau tetu qui ne comporte que

deux aretes lui permettant d'agir seulement en position

longitudinale - I'amenagernent specifique de la dabbiird,
avec ses quatre aretes, autorise au carrier syrien, en outre,

d'operer transversalement vis-a-vis des faces a. tailler. Par
ailleurs, Ie cote oppose de cet outil oriental est equipe d'un

tranchant perpendiculaire plutot que parallele au manche,

pour les memes raisons. Ces amenagements sont tout a.fait
inconnus en Occident ou l' on taille la pierre surtout en se

placant parallelement aux faces du bloc. ADoura-Europos,
aucune des traces d' outil identifiee ne plaide en faveur d'un

travail de la pierre conduit perpendiculairement aux faces

en cours de faconnage. A partir de cette constatation

consideree isolement, on ne peut conclure trop rapidement
sur l'origine possible de la main d'oeuvre antique de cette

ville mais c' est la un indice essen tiel qui doit nous inciter a.

approfondir la question des cultures techniques.

La nature des roches exploitees doit intervenir aussi dans

ce domaine tres specifique : on trouvera davantage de

differences techniques au sein d'une meme region, en

fonction des diversites des pierres et de leur comportement

sous l'outil, qu'entre des cultures parfois assez eloignees
geographiquernent et travaillant un merne materiau. La

question des influences techniques d'un bord a.l'autre de la

Mediterranee est egalernent effleuree ponctuellement, mais
elle necessite des analyses sensiblement plus elargies que

celle-ci, avant d'aboutir a.des resultats probants.
C' est seulement en tenant compte de tous ces elements

que l' etude archeologique des techniques regionales de

construction peut encore progresser sensiblement. Mais cela
ne pourra se faire qu' a.condition de completer cette premiere

etude consacree a. I' extraction par des investigations

similaires dans Ie domaine beau coup plus complexe de la

taille de pierre.

Aspects socio-economiques des carrieres vis-a-vis
de la restauration

Dans Ie cadre economique actuel de la Syrie, les carriers

traditionnels d' Aramel gagnent assez bien leur vie. Leur

production semble tres concurrentielle, d'un point de vue

du cout, avec celIe des exploitations voisines plus ou moins
mecanisees, Dans Ie domaine de la qualite, on peut affirmer

qu' elle est superieure : l' explosif utilise par les concurrents

n'est jamais parfaitement bien maitrise et peut creer des

micro-fissures qui ne se reveleront que plus tard, une fois la

pierre mise en ceuvre. Trois facteurs majeurs semblent

cependant menacer ces exploitations traditionnelles :

elles ne peuvent fournir rapidement de grosses

commandes pour l'industrie du batiment, la plus grande

consommatrice de pierre dans I'etat actuel du marche

regional. Leur seul debouche commercial reste quelques

petits artisans funeraires dont Ie systeme economique semble
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encore aussi souple que celui des carrieres, en particulier
pour ce qui conceme les delais de livraison ; c'est la un

debouche tres fragile aterme ;
_ la durete du labeur et l' attrait de la ville ecartent du

metier la plupart des jeunes apprentis des qu'Ils atteignent
l'age adulte. Tous les carriers que nous avons vus paraissent
avoir depasse Ie milieu de la trentaine ; la releve ne sera

bient6t plus assuree ;
I'extraction et la taille mecanisees semblent constituer

un modele de reussite pour les carriers traditionnels ; ils
revent tous de pouvoir acquerir une ou plusieurs scieries de
pierre dans la banlieue d' Alep mais ces dernieres
fonctionnent surtout avec les carrieres mecanisees, Ie travail
y est tres alienant et dangereux, enfin leur rapport financier
reel ne constitue peut-etre qu'un miroir aux alouettes.

Ainsi, la perennite de ce mode d'exploitation traditionnel
est maintenant devenue plus que fragile: comme nous
I' avons recernment constate, entre 1986 et 1993, un grand
nombre de ces carrieres semblent avoir disparu ou se sont
mecanisees. II est probable que les dernieres carrieres
traditionnelles d' Aramel vont egalernent suivre Ie meme
chemin au cours des prochaines annees 99. Pourtant, outre la
demande des petits artisans specialistes des steles funeraires,
iI semble que ce type de production soit parfaitement bien

adapte ala restauration des monuments historiques. II suffit

pour s' en persuader d' examiner certaines restaurations
recentes, La secheresse et la monotonie de I' extraction et du

debit mecanique detruisent I' arne des monuments en leur
donnant I'aspect stereotype des batiments modernes. En

revanche, I'extraction traditionnelle reste encore tres proche
des pratiques antiques et medievales du travail de la pierre
et cela apparait tres clairement lorsque I'on compare I'aspect
epidermique et meme structurel des blocs produits aAramel
avec ceux des fortifications de Doura- Europos, par exemple.

C'est pourquoi, nous repondons positivement arune
de nos preoccupations exposees en amont de ce travail et
qui I' ont motive: I' etude ethno-archeologique des carrieres
syriennes apparait comme un prealable incontournable a
toute entreprise d'analyse et de conservation des monuments
de ce pays. Non seulement i1 nous parait tres utile que ces
carriers traditionnels contribuent aI'entretien des monuments
syriens pour leur conservation, mais il faut aussi que ce soit
la un moyen de preserver, au moins dans ce domaine, les
connaissances ancestrales de ce metier. Et cette necessite
nous parait tout aussi imperieuse dans Ie secteur de la taille
de pierre traditionnelle syrienne qui semble egalement en
danger.

DEFINITIONS, VOCABULAIRE TECHNIQUE, LISTE DE TRANSLITTERATION

Les mots ou expressions professionnelles de base sont presentes en francais en caracteres gras et leur traductionen
arabe en caracteres gras italiques. Les caracteres italiques ordinaires signalent dans Ie texte les termes et expressions
definis ou traduits dans Ie glossaire. Les terrnes arabes sont en grande partie ceux de l' arabe dialectal de la region d' Alep.
Lorsque cela est possible, il est propose la traduction litterale la plus proche du sens donne dans les metiers de la pierre ainsi
que des commentaires etymologiques,

GLOSSAIRE FRANC;::AIS

Angles d'un bloc en cours d'extraction : arabe:
kharmti

Apprenti: adolescent apprenant Ie metier (fig. 21, a
l'arriere plan). Arabe : mubtad(i) '.

Bane: strate de roche delimitee naturellement par des
joints de stratification pleins ou vides ou bien par des nuances
de la roche, durete, couleur, texture. On denomme aussi
parfois bane un niveau dextraction de pierres determine dans
une masse homogene de roche en fonction de la hauteur
d'une commande (fig. 4 au ler plan). Arabe: !arqa ou
!abaqa.

99 - ~eci parait ~'autant plus probable que les experts intemationaux charges
de developper I ~sage de la pierre dans les pays en voie de developpemenr,
envrsagent et precomsent surtout des solutions d'extraction mecanisees et
semblent ignorer totalement I' existence de cette methode traditionnelle peu

Bardage : ensemble des operations qui consiste adeplacer
sur Ie sol, sans I'aide d'engin mecanique, un bloc brut ou
taille, Arabe : mot inexistant, il englobe plusieurs operations
dont Ie mot en francais signifie quartier : rad.

- B I 0 e : sont designees ici par ce terme essentiellement les
grandes pierres quadrangulaires produites dans la carriere.

Les gros dechets d' extraction ne sont pas compris sous ce
vocable. Arabe: blokat (mot d'origine etrangere).

Blocs normaltses : quatre types du plus petit au plus
grand. Arabe :farag, 'askartt, fard (steles funeraires) ;
$l2rf (batiment).

couteuse. Voir B. CARAYON, J. GARDET et G. L. BERTHOUMIEUX, Lapierre:
la connaitre et savoir l'utiliser - habitat et environnement - dans lespays
en voie de developpement, Dossier technologie et developpemcnt
G. R. E. T., Paris, 1984, passim.
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- Bouchardage : resultat du travail a. la boucharde (fig. 8).

Arabe: bacharldo (mot d'origine etrangere),

Boucharde : outil de tailleur de pierre comportant deux

teres carrees herissees de petites pointes aux deux extremites

de la masse metallique (fig. 8 et 3 0, n° 2). Arabe : labbabe.
Broche : outil de tailleur de pierre compose d'une tige

metallique se terminant en pointe (fig. 30, n'' 4). Arabe :

chawke ou sikh.
Cabane de carrier: en France selon les regions ces

constructions en pierres seches sont denornmees borie de

carrier ou capitelle de carrier ou caselle de carrier. Elles

servent d'abri temporaire pour les hommes et leur materiel

(fig. 4). Arabe : qubab (voutes),

- Carrier: ouvrier ou artisan specialise dans l' extraction

de la pierre. Arabe : l;1ajjar.
- Carriere: ensemble de chan tiers d'extraction contigus

sur un meme affleurement de pierre de taille. Arabe :

maqla'.
- Chantier d' extraction: a) individuel : la plus petite

unite de la carriere confiee a. un ouvrier qui la gere a. sa facon

en tenant compte de la commande. des dispositions naturelles

de la roche et de l'Interet general de I'exploitation (fig. 5) ;

b) collectif: escavation confiee a. une equipe de trois a. dix

carriersenviron (fig. 9). Arabe : maqla' ,wttrche. istikhriij.

- Chariot (ou charrette) : moyen de transport traditionnel

aujourd'hui remplace par Ie camion. Arabe : tonbur (nom

et technique probablement importes. Le tonbur ne fait son

apparition que tardivement en Syrie).

- Chef carrier: voir patron carrier.

- Chemin (de carriere) : les carriers syriens ne distinguent

pas par un terme special les voies d'acces aux carrieres des

routes et chemins ordinaires. Arabe : tartq.
- Ciseau (de tailleur de pierre) : outil metallique compose

d'une tige ronde comportant un tranchant a. son extremite
(fig. 30, n° 5). Arabe : zmtl (en grec smile signifie : marteau

adeux pointes).
C l i e n t : dans la region d ' Alep les clients sont

essentiellement des professionnels du batiment et surtout de

la taille de pierre funeraire pour les carrieres d' Aramel.

Arabe : zbun.
- Coin (de fer) : outil servant a. la rupture de la roche, soit

au cours de l' extraction. soit pendant Ie debit. (fig. 19, 20

et 27, n° 5). Arabe: sefen (du nom grec sfen qui designe

un coin).
Cornman de: la commande du client correspond

generalement a. une certaine categoric de blocs normalises

(voir ces mots). Arabe : talab.
- Couffin : recipient en caoutchouc servant a. transporter

les deblais et aussi Ie petit outillage (fig. 21 a. I' arriere plan).

Anciennement les couffins etaient confectionnes en vegetaux

tresses. Arabe : zambtl, quffa.

- Creation d'un nouveau front de taille : destruction

d' une partie de la roche au pic apres creusement d' une

premiere tranchee afin de creer un front de taille initial et un

acces a. la base des blocs pour placer les coins dans un secteur

vierge. Arabe : keser.

- Curette (ou raclette) : outil de nettoyage compose d'une

epaisse tole de fer triangulaire fixee sur un manche et placee

a. 90° par rapport a. ce dernier (fig. 27, n° 8 et fig. 29).

Arabe : mijraf«.
- Debit: separation en elements plus etroits d'un large bloc

(fig. 21). Arabe: takhrtz:

Deblais : terre, eclats, poussieres et, en general, toutes

pierres non recuperables pour la construction (fig. 4). Arabe :

tarke.
Decouverte (ou decouvert ou decouverture) : roches

diverses superficielles trop fragmentees ou trop terreuses

pour etre utilisees comme pierre de taille mais qui peuvent

parfois etre recuperees comrne elements de tout-venant pour

la construction ordinaire (fig. 5 a. I'arriere plan). Arabe:

tarqa kachfiyye.
- Donner quartier (ou faire quartier) : basculer Ie bloc en

le poussant de facon ace qu'une face verticale devienne

horizontale et repose directement sur Ie sol de carriere ou

sur une cale (fig. 31). Arabe : rad.
Ebauche (des blocs extraits) : operation consistant a.

degager la pierre par eclats de ses plus grosses irregularites.

Arabe : mhadde.
- Echelle : les carriers traditionnels occidentaux designent

sous ce vocable I'ensemble des sillons paralleles du pic
d' extraction formant comme des barreaux et constituant une

sene horizontale propre a. l' extraction d'un bane (fig. 16).

Dans les carrieres d' Alep ces series de traces sont

confondues sous Ie meme nom que les sillons du pic

d'extraction. Arabe : charak.
- Eclats (de pierre) : petits dechets de roche resultant des

operations d' extraction et d' ebauche. Arabe : b a1)$.

Embotture : trou de forme generale trapezoidale ou

triangulaire et de section rectangulaire creuse dans la roche

pour loger un seul coin a. la fois au sein d'une sene lineaire

de plusieurs unites.
- Encoignure (ou saignee pour coins) : saignee continue

profilee en V creusee pour loger cote-a-cote une serie de

coins, soit au sommet des faces posterieures et laterales du

bloc a. detacher (fig. 20 et 21), soit sur I'arete inferieure de

sa face avant (fig. 18 et 19, au centre). Arabe : l)affeh.

- Equarrtssement (des blocs) : apres I'extraction, Ie bloc

comporte encore quelques grandes irregularites supprimees

dans Ie cadre de cette operation au chaqii] et surtout a. la

dabbiird en Syrie (fig. 22 et 23). Cette operation permet

d' obtenir un parallelepipede correct. Arabe : kumtikhe t ou

talttch.
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_Explosif: Yextraction ala poudre noire a de plus en plus

tendance aremplacer l'exploitation traditionnelle conduite
avec des outils amain. L'explosijest parfois employe pour
eliminer Ie bane de decouverte en surface des chantiers

traditionnels (fig. 16). Arabe : bllrud.
Extraction: ensemble des operations visant aobtenir a

partir de la roche en place des blocs de pierre de taiIIe. Arabe :

istikhrtij.
Extraction aux coins (au fracture ou rupture aux

coins) : detachernent du bloc dufront de taille ou du sol de

carriere sous la pression des coins (fig. 25). Arabe : qal ',

- Face anterteure d'un bloc en cours d'extraction:

arabe : wlljiha.
Face l at er al e libre d'un bloc en cours

d'extraction : arabe: dmllghfeltlln.

- Faces laterales d'un bloc en cours d'extraction :
arabe : dmllgh.
-Face posterieure d'un bloc en cours d'extraction:
arabe : dahr.
- Fi l (ou poil blanc) : fissure peu apparente ou franchement
invisible qui oblige a rejeter la pierre ou a reduire ses
dimensions. Arabe : keser dllkhilf.

-Forg e : petit atelier OU sont faconnes ou repares les outils,
notamment ceux du carrier. Arabe : 1).dllde.

- Forgeron: artisan dirigeant uneforge avec Ie concours
d'un ou deux aides. Arabe : baddtid.
- Fracture aux coins: voir extraction aux coins.

Front de carriere: paroi verticale qui delimite l'arret
principal de I'exploitation au contact du terrain vierge
(fig. 5). Arabe : sedr.

- Front de decouverte (ou bane de decouverte) : premier
front de pierre situe au-dessous de la terre superficielle et
souvent impropre aune production de pierres de taiIIe
soignees (fig. 16). Arabe: tarqa kachfiyy«.
- Front de taiIIe: paroi vertic ale peu elevee constituant
un arret mornentane de I'extraction al'Interieur des limites
des fronts de carriere (fig. 4, 9 et 12). Arabe : sedr (voir
front de carriere).

- Gendarme: voir tasseau.

- Gravelet : petit ciseau de tailleur de pierre dure utilise
pour les ciselures (voir ciseau).

- G r a v e u r (sur pierre) : artisan gravant, surtout en relief,
des noms et des textes sur des steles funeraires, Les graveurs

semblent exercer leur activite uniquement dans les cirnetieres
des grandes viIIes ou a proxirnite de ceux-ci. Arabe :
naqqllch.

- Implantation (du canevas d'extraction) : repartition et
delimitation des blocs cornmandes sur Ie sol de carriere.
Arabe: khat

- Joint de stratification: fissure horizontale naturelle
constituee d'une irregulante ou d'une interruption

geologique plus ou moins plane et continue dans la roche

(fig. 6). Arabe : saddiyye.
- Lime: outil servant aaffuter les instruments du carrier.

Arabe: mabrad.

Lithoc1ase: fissure verticale ou subverticale d'origine

geologique. A Aramel les lithocIases se divisent
frequemment en petites branches remplies d'argile rouge.
Cette particularite, que I'on retrouve aussi aiIIeurs dans la
region, leur vaut probablement leur nom en arabe qui rappelle

la repartition sou vent veinee et la couleur de ce defaut
(fig. 16 au milieu du front superieur). Arabe :' irq abmar.

Parfois ce defaut est nomme keser.

- Manche (d'outil) : la plupart des outils de carrier sont
munis d'un manche de bois dont la longueur varie entre
0,50 m et I m environ. Arabe : djeb«.

Manoeuvre : personne chargee de taches secondaires
nexigeant pas de formation speciale. Arabe : ta I die.

Marque (sur l'outil) : signe ou ensemble de signes tres
sommaires servant adistinguer la production de tel au tel
forgeron (fig. 32) mais aussi Ie proprietaire de I'outil
(fig. 31). Les blocs extraits de la carriere ne portent pas de
marques specifiques. Arabe : athiir.

- Marteau grain d' orge a tranchant perpendiculaire
au manche : outil principal du tailleur de pierre oriental
(fig. 30, n° I). Arabe : chll1).u!1l (selon H. Kalayan, loco cit.,

p. 5, n?I), Ie nom et I' outil viendraient de chabaui instrument
de sacrifice ou hache de sacrifice trouvee aRas-Sharnra).
- Masse (commune) : arabe : mhadde, mzarabe.

Masse-tetu biseau : outil combine de degrossissage et
de percussion, notamment pour les coins. Inexistant en
OCCident,il peut etre assimile aune masse associee avec un
tetu biseau (fig. 27, n° 3 et fig. 28). Arabe : chllquf

- Massette : petite masse munie d'un manche court (mains
de 30 em), utilisee par les tailleurs de pierre pour percuter
les outils comme les ciseaux et les broches. Arabe:
matrtiqd.
- Moie (ou moye) : poche de terre dans la roche constituant
un defaut. Arabe : kuz.

- Mortaisoir : outil comportant deux etroits tranchants et
servant acreuser les encoignures (fig. 27, n° 2 et fig. 21).
Arabe : qa!!Il' a.

- Mur de soutenement : mur construit avec des fragments
et des gros eclats de roche non utiIisables pour la construction
et servant amaintenir les deblais. Arabe : 1).e! rllkke.

- N ettoyage (du sol de carriere et des tranchees entamees) :
operation, renouvelee a differentes reprises au cours de
I'extraction d'un bloc. qui se pratique en Syrie aI'aide du
mijrdfe (fig. 12). Arabe : ta' ztl

Ouverture d'une carriere: degagement des terrains
morts ou decouverte recouvrant la roche exploitable. Arabe :
ta' zil, istikchtif, istikhrtij.

Patron carrier (ou chef carrier) : carrier ou ancien
carrier, generalement proprietaire d'une ou plusieurs
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exploitations et employant d'autres carriers en tant que
travailleurs independants. C' est avec lui que Ie client traite
la commande. Arabe : mu 'a Iiim.
- Paumelles : petites lamelles de fer servant a caler les coins
et a mieux repartir leur pression sous la pierre (fig. 20 au
dessus de la pierre et fig. 27, n° 6). Arabe: waraqti.
- Pelle: arabe : rafeh.

-Pic debaucbe : arabe: chawke.
- Pic d' extraction: outil ernmanche muni de deux pointes
servant a creuser les tranchees verticales autour des blocs
mais aussi a rectifier les sols et les fronts de carriere, si
necessaire (fig. 27, n° la et lb et fig. 31). Arabe : btkar
est souvent abrege sous la forme btk.
- Pierre dure : arabe : bajar qast.
- Pierre tendre : dans le bassin carrier etudie ici, la pierre
la plus tendre appartient en fait a la categoric demi-ferme ou
ferme ; dans Ie langage courant, les carriers ne distinguent

que deux grandes categories: dure et tendre. Arabe : bajar
,art .

Pince de carrier: levier de fer servant a soulever ou
p,?usserun peu les blocs pour les caler ou bien pour introduire
des rouleaux au-dessous afin de les deplacer (fig. 10, n° 7
et fig. 30). Arabe : zmtl (voir ciseau) ou migrtis.
- Pioche: arabe : qazma

Poche karstique (ou geode) : cavite dans la pierre
constituant un defaut d'origine karstique. Une fois remplie
de terre, la poche karstique est consideree comme une moie
d'ailleurs les carriers syriens groupent ces deux defauts sous

Ie meme nom. Arabe : ktlz (voir moie).
Portage (a dos d'homme) : jusqu'a 150 kg, les blocs

etaient portes ados d'homme (fig. 26) apres arrimage grace

aun vetement de portage special. Arabe : bamel.
- Poussiere de pierre: produite par l'action des outils.

Arabe : ghabrti.
- Quai de chargement: peti1:e terrasse composee de
deblais maintenus par un mur de ~outenement haut de 0,60
a Lrn pour faciliter Ie chargement des chariots. Arabe :

mardawan.
- Rectification des fronts: suppression des irregularites
sur lesfronts de faille et de carriere. Arabe : tarke bi dahr

(voir rectification des sols de carriere).
- Rectification du sol de carriere: apres l'arrachage
dubloc, il reste souvent des irregularites sur le sol de carriere

qui doivent etre supprimees avec Ie bikar. Arabe : tarke bi

dahr.
- Ressaut d'extraction: petit decrochement produit lors

de la reprise de l'extraction sur un front et correspondant a
un changement de bane ou de niveau d'exploitation.

Arabe: ijr.
- Retrecissement de la tranchee : diminution en V du
fond des tranchees d' extraction afin d' economiser le labeur

des carriers. Arabe : takhtime.
- Rouleaux (de bardage) : rouleaux actuellement en fer et
servant adeplacer les blocs sur le sol de carriere; auparavant
ceux-ci etaient en bois. Arabe : darrtije.
- Sculpteur (sur pierre) : artisan capable de sculpter des
sujets non definissables geometriquernent, des statues par
exemple. Arabe : n a1;J.1;J.a t.
- Sillons (du pic d'extraction) : traces laterales de I'outil
d' extraction sur les parois des fronts de taille et les faces
verticales des blocs (fig. 16). Arabe: charak tawtl ou
charak qa$i r designe les sillons obliques, charak
isttqamt designe les sillons horizontaux.
- Sol de carriere: surface de roche, en general horizontale,
sur laquelle on circule apres I' extraction de quelques blocs.
Les sols de carriere chan gent de niveau au fur et a mesure
de la progression en profondeur de I' exploitation. Arabe :

ardivy«.
- Sonner la pierre: frapper sur une pierre a l'aide d'un
objet dur pour verifier, selon la tonalite du son produit,
qu'elle ne comporte pas deftl. Arabe : daqq al bajar.

Tailleur de pierre pour Ie batiment : ouvrier charge
de la taille de pierre courante des faces planes et des pierres
ordinaires destinees au batiment, Arabe : banniiy.
- Tailleur de pierre tacheron : arabe : !j/lni '.

Tasseau (ou gendarme) : cale co~stituee d'une petite
pierre tendre ou de dechets d' extraction entasses sur le point
de chute d'un bloc que 1'0n deplace en donnant quartier.

Arabe : laqye.
- Tetu-pic : outil mixte peu commun dans la region d' Alep,
il comporte une tete carree a aretes et une pointe. II sert dans
la construction a. equarrir et a ebaucher sommairement les
moellons ordinaires de pierres brutes. Arabe : dabbura.
- Tetu-polka : outil rnixte equipe d'une tete carree a aretes
et d'un tranchant assez obtus et perpendiculaire au manche.
Les carriers l' emploient pour equarrir les blocs bruts

d'extraction.Arabe : dabbura.
- Tranche: voir tranchee d'extraction.

Tranchee d'extraction (ou tranche) : tranchee etroite
et vertic ale realisee dans la masse de pierre ala perimetrie
du bloc a extraire (fig. 17 et 18). Arabe : chaqle designe
une petite tranchee, 'adtle signifie grande tranchee.

Trempe : operation de durcissement de l'acier consistant
aplonger, plus ou moins rapidement et profondement dans

un liquide, un outil dont l' extremite active a ete portee au
rouge dans le foyer de laforge. Arabe : tach rib ou saqye.

Verrier: fissure parfois assez large cimentee avec de la
calcite, materiau dur et clair al'image du verre. Arabe :qtist.
Vetement de portage: ce vetement aujourdhui disparu

etait compose d'un gilet tres solide muni de sortes de fortes

bretelles pour maintenir la pierre sur le dos. Arabe : {lahhara.
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- Arq.iyye : sol (de carriere).
- Athdr : marque.

'Adtle : tranchee d'extraction (grande).
'Askartt : bloc normalise pour les steles funeraires ;
L :1.60 m.L: 0,50 met ep. : 0,10/0,15m.

- Babs : eclat (de pierre).
- Bannti» : tailleur de pierre pour le bdtiment.
- Bdrfld : explosij.
Btk : pic d'extraction.

- Btkar : pic d'extraction.
- Blokdt: bloc.
- Bflchdrld : bouchardage.
- Ch(1)flld : marteau grain d'orge a tranchant

perpendiculaire au manche.
- Chaqle : tranchee d'extraction (petite).
- Chdqflf: masse-tetu biseau.
- Charak : echelle
- Charak isttqtimt : sillons du pic d'extraction

(horizontaux) et echelle.
- Charak tawtl ou eharak qas fr : sillons du pic

d'extraction (obliques) et echelle.
- Chawke ou slkh : broche. Dans la region de Deir ez-Zor

chawke correspond aun gros pic d'ebauche.
- Dabburti : tetu-polka ou tetu-pic.
- pahhdrd : vetement de portage.

Dahr : face posterieure d'un bloc en cours d'extraction.
- Daqq al bajar : sonner la pierre.
- Darraje : rouleaux de bardage.
- Djebe: manche (d'outil).
- Dmdgh : faces laterales dun bloc en cours d'extraction.
- Dmdgh felttin : face laterale libre d'un bloc en cours

d'extraction.
Farag: bloc normalise pour les steles funeraires ;
L: 1,15/1,25 m; I: 0,40 m et ep. : 0,10/0,15 m.
Fard: bloc normalise pour les steles funeraires ;
L: 2 m ; I: 0,60 m et ep. : 0,1010,15 m.

- Ghabrti : poussiere de pierre.
- Haddad :forgeron.

/jaffeh: encoignure.
Hajar qasi :pierre dure.

- Hajar tart : pierre tendre.
/jajjdr : carrier.
Hamel : portage ados d'homme.

- /jddde : forge.
- /jel rdkke: mur de soutenement.

Ijr: ressaut d'extraction.
- 'Irq abmar ou keser: lithoclase.
- Istikchti]: decouverte.

Istikhrtij : extraction et ouverture d'une carriere.
- Kachfiyye ou tarqti kaehfiyye: decouverte.
- Keser: creation d'un nouveau front de taille.
-Keserou'irq abmar : lithoclase.
- Keser ddkhm:fil.
- Khat : implantation (du canevas d'extraction).
- Khazmd : angles dun bloc en cours d'extraction.

Kflmakhet ou talttcb : bloc comportant un defaut

terreux necessitant un nouvel equarissement.
- Kuz : moie ou poche karstique.
- Laqye : tasseau ou gendarme.
- Mabrad : lime.
- Maqla' : carriere.
- Maqla', warche, istikhrtij : chan tier d'extraction,
- Mardawan : quai de chargement.
- Malraqa : massette.
- Mhadde : nettoyage (des blocs extraits). Masse.
- Migra$ : pince de carrier.
- Mijrafe : curette de carrier. Nettoyage (des sols de

carriere et des trancheesi et ouverture d'une carriere.
- Mu "allim : chef carrier ou patron carrier.

Mubtad(i) ' : apprenti.
- Mzarabe : voir mhadde masse.

N a1).1).a t : sculpteur.
- Naqqiicb : graveur.

Qal' : extraction (oufracture) aux coins.
Qasf: verrier.

- Qa11a l a : mortaisoir.
- Qazma : pioche
- Qubab : cabane.
- Quffa : couffin voir aussi zambtl.
- Rii d : donner quartier, bardage.
- Rafeh : pelle.
- Saddiyye : joint de stratification.
- $ani' : tailleur de pierre uicheron.
- Saqye ou tachrtb : trempe.
- Sedr : front de carriere oufront de taille.
- Sefen : coin.
- Sfkh ou chawke : broche.

$uri (batiment) : bloc normalise pour le batiment :
L : 0,60 m, ; I: 0,40 m ; ep. : 0,10/0,15 m.
Tabbabe : boucharde.
Tachrtb ou saqye : trempe.
Takhrtz : debit.
Takhttme : retrecissement de tranchee.

- Talab : commande.
- Talticb ou kumakhet: equarrissemeru (des blocs).

Taqlt' : suppression des plus grosses irregularites du bloc
brut d' extraction, s' apparente a I' equarissemeni.
Tariq: chemin de carriere (ou route ordinaire).

- Tarke : deblais.
- Tarke bi dahr : rectification du sol de carriere et

rectification des fronts.
- Tarqtt ou !abaqa : bane (ou echelley.

Tarqn kaehfiyye: bane de decouverte.
Ta "ztl : nettoyage.
Ta "ztl«: manceuvre.

- Tonbur : chariot ou charrette.
- Wajiha : face anterieure d'un bloc en cours d'extraction.

Waraqa : paumelles.
Warehe: chantier d'extraction.
Zambtl : couffin.
Zbun : client.

- Zmil : ciseau ou pince de carrier, gravelet.
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Ce lexique n'a aucune finalite linguistique et est destine aservir aux archeologues et aux restaurateurs qui ont atravailler sur le terrain.
La graphie phonetique a ete choisie en se fondant strictement sur la prononciation des termes dans Ie village d' Aramel (region d' Alep).
La transcription de ces mots n'obeit done pas aux regles traditionnelles de translitteration, II est a noter que Ie dialecte des carriers
d'Aramel est al'image de leur origine ethnique, melange de termes et de sons d'origine kurde et turque.

ala jig * ( dh ch J. j; q/g* J n 0
b ..,.. \:1 r .) ~ t. k ..:J h

th ~ kh t ~ 9 u'" gh t I J w/fi/6 J
~ d U" J.. -.J m r y/l/e/e '-?

Voyelles breves: a, e, i, u,o
~ - Ce son est aussi transcrit «g» lorsqu'Il est prononce «gue».

Note: prononcer «Ou» Ie «u». «s» Ie «s»(quelle que soit sa position dans Ie mot), Ie «r» est un «r» route et Ie «gh» un «r» francais grasseve. Le son
transcrit «th» se prononce comme WI «th» anglais. Les consonnes pointees sont des consonnes emphatiques, et les voyelles avec un accent circonflexe

sont des voyelles longues.

'Irq ahmar J-O-""i JjL- - Djebe ~.l- Athdr .)~j-

'Askarit ~~- - Daqq al hajar ~IJ.l- -Arr;liyye ~)-

- Ghabrti I~- - Dmdgli tl..".l- -Ijr ~!-

- Fard .l.,rA- - Dmdgh [eltdn 0L::..l..itl..".l- -Lstikhrtij (I~!-

- Farag (.,rA- -Rdd .ll,;- -Lstikchdf -.J~!-

- Qdsf ':r'""u- - Rafch ~,;- - Bdriid .lJ.)L.,.-

-Qarmd l..,,~- -ZbUn 0~~- -Babs ~-

- Qattii'a LdJ...":O - -Zambfl J.:...:....~- - Bl8kdt ~ts:J-4 -
-Qal' tu- -Zmfl ~~- - Banruiy i.SL:...,.-

- Qubab ~- - Saddiyye '-F.J...-.. - - Biichdrtd u...)G~-

- Quffd w- - Sefen .J.L...- -Bfk ~-

- Keser ~- - Saqye ~L...- - Bfkar ~-

- Keser ddkhili ~I.l~- - Sfkh F- Takhtime ~-

- Kachfiyye ~- - CMl;.tqd u.."PoW,- Takhri: .>-=.,r:....:;-
- Kumdkhet ~l.."fi- - Charak istiqdmi ..r~!..:J~- - Tarke ..,;,;::,-
-Kuz ~fi- - Charak tawil J.=.".J...:J~- Tachrib ":"":!~-

- Laqye ~- - Chaqle ~- Ta'iil J.=~-

-Mubtadii)' ~~- - Chiiquf -.J~W,- - Ta'tile .J-=~ -
-Mabrad .l~- - Chawke ~~- Taqlf' ~-

-Mijrdje ~I..J-?-O- - Sdni' -~L...:.- - Taltich. ~-

-Mardawan 0iJw:',;-o - - Sedr .).44 - - Haddad .ll~-

- Mrardb« ....-:".)..>-0 - - $urf i.S.)y-<>- - Hajar tari i.S,;-k ~-

-Marrdqd i..'il.;-L - - Dahhdrii i,;4---0 - - Hajar qdsi .;...u~-

-Mu'allim ~- - Dahr ~- - Hajjar - .)~-

-Migrds ~I,;L - - Tabbiibe ~L.,.-b- - Haffeh <Lb -

-Maqla' tlL- - Tabdqd uL.,.-b- - Hamel ~-

-Mhadde i.S.J+A- - Tarqd u,;-k - - Hddde i.S.lI~-

-Nal;.l;.dt ..;,.~- - Tarqd kdchfiyye ~ts: u,;-k- - ljer rdkke "';I.)-~-

-Naqqdch. J.li.:.- - Talab ~- - Khazma l..,,~-

Wdjiha ~IJ- - Tariq .>-=,;-k- - Khar .b.:;.-

- Wdrche .,rt.)IJ - - Ton bur ~- - Dabbiird I.)~.l-

- Waraqd u.)J - - 'Adile .J-=.J.r. - - Darrdje ."r.-I.).l-





12. LES INSCRIPTIONS HATREENNES
DE DOURA-EUROPOS :
ETUDE EPIGRAPHIQUE

Roberto BERTOLINO *

The four hatraean inscriptions from Hatra found in Dura-Europos did
not rise a great interest among the specialists of the semitic epigraphy
although those inscriptions bear important witness about the diffusion of
Hatraean writing westwards (the mesopotamian city of Hatra is located at
250 km east from Dura-Europos) and prove the existence of the possible
contacts between those two near-eastern cities. Between those four texts,
appears the unique occurence of bilingual hatrean-greek inscription found
till now. This article proposes, not only a new reading of these inscriptions,
but also takes stock of the question concerning aramaic epigraphy in
Mesopotamia and Syria during the parthian time, taking into account the
recent bibliography and the new documents.

Parmi les inscriptions de Doura-Europos figurent quatre
exemplaires en graphie hatreenne.

Bien que l'alphabet de Hatra ait ete deja connu au
moment de la decouverte et de la publication de ces
inscriptions I, plusieurs savants, n' ayant pas identifie ce type
de graphie, avaient propose differentes identifications pour
cette ecriture 2.

C'est seulement a partir de 1953 que ces inscriptions
ont ete cataloguees avec celles trouvees a Hatra, lorsque
A. Caquot, dans un article pam dans Syria 3, declarait
(p. 244) : «On avait releve a Doura- Europos des petits textes
d'une ecriture consideree comme de I'arameen parthe et que
nous savons maintenant etre du hatreen» 4.

La langue de Hatra constitue une variante de I' arameen
oriental qui, au debut de n."e., etait ecrite dans la region de
Haute Mesopotarnie. Cette ecriture etait tres repandue,
surtout dans la Mesopotamie septentrionale 5 et, vers Ie sud,
a Tekrit 6 et Kifrin (fig. 1).

* - Instilut oriental. Naples.
Je tiens aremercier M. P. Leriche pour ses encouragements et pour

son aide dans la redaction de cet article. Je remercie aussi
M. F. A. Pennacchietti et Mr«R. Venco Ricciardi, Professeurs al'Universite
de Turin, pour les renseignements et les conseils qu'ils m'ont
aimablement prodigues.

1 - Voir W. ANDRAE, Hatra I, WVDOG, 1908, p. 28 et Hatra II, WVDOG,
1912, p. 161-164; voir I'article de W. ANDRAE et P. JENSEN sur les
inscriptions d' Assur et de Hatra, dans MDOG 60, 1920, p. 4-51 ; voir aussi
I'article de P. JENSEN dans Sitrungsbetichie der Preussischer Akademie
der Wissenschaften, 1919, p. 1042-1051.
2 - A propos de l'inscription n? I, G. LEVI DELLA VIDA ecrivait : «Les
lettres de ce graffite ararneen offrent un type interrnediaire entre Ie
palrnyrenien et l'hebreu carre.» (dans: F. CUMONT, Fouilles, p. 448) ; pour
la graphie des inscriptions n? 3 et 4, R. au MESNIL au BUISSON a parle d'une

.}~I~L-..aL, ,-",-",..wi I)-".}~I t'..!)'1 ;;"'~lwl;~I)'L...; ~

.} wL,~1 .r uJl I~ ) ••:.'-;1~ ...~ -",I~ .r ...K..:.; It ri)L, ;.,..oWlwL,~1

~.l.A ~;;,,;u..:.;l5 wu~ 'J"-',p ~~....-JI -' .;"..uI)1'~.r ...,.,.,...oJ1 J1WI
i.:.,...... .rJ."..:JI.)lrS YO. JI-",,"..u,~'~),I.~~) ~I-,,-,,,-,,,..wll)-,,

. ( ,-",-",..))-,11)-"

~ ;;"'~I -' ~L;.,..,JI ~L,)f'-' .J"..)~ 'J"-' ...sy"I~ """.,...,.:JI .~ ~.r
. "YI..r-,JJ.,iA~

wL,L5J1u,..,1J....~ ....1), t" """.,...,.:JI .-4J ''''~ ,.. I~ ~L.,..iJ1 r-'..ill;.)1 ;",;L.;,)'L,
.)),<)1~ ,.,.;WIJ ;""';1."...,.,1 P ~-'.r ;;"'-.1.7"" J t»....1)1,~ ~~I ;.,..01)),1
. . ,..,~I ~I)I J i..:.,..IJ.1 wl..l)-..ul ".r">~ ..ill; J

Parmi les inscriptions ararneennes trouvees a Hatra (cinq
cents textes environ) on compte deux brefs textes
palmyreniens. Si I' on ajoute a ce corpus trois inscriptions
latines et des inscriptions grecques encore inedites, on
compte quatre types d'ecriture attestes a Hatra, tandis qu'a
Doura-Europos Ie corpus comprend, a cote des textes en
graphies grecque, latine et ararneennes, plusieurs inscriptions
nord-arabiques et iraniennes.

On comprend ainsi I'importance de la decouverte de
quatre inscriptions en graphie hatreenne a Doura-Europos,
qui se trouve a 300 km environ a I' ouest de Hatra.

Les donnees que nous possedons a propos de ces deux
villes - qu'elles soient nombreuses ou sporadiques - sont,
en general, tres problematiques, mais on peut tout de meme
dire que certains elements font supposer l'existence d'un
lien entre Doura-Europos et Hatra.

II faut done exploiter au mieux tous les elements que
nous possedons afin d' affiner notre information a propos de

ecriture arameenne particuliere, consideree comme un vestige de I' arameen
des Parthes de Syrie (Syria XIX, 1938, p. 148 et p. 383) ; il faut remarquer
que l'inscription n? 2 a ete publiee parmi les inscriptions safaitiques trouvees
dans la porte de Palmyre aDoura-Europos (c. C. TORREY, Prel. Rep. II.
p.176).
3 - A. CAQUOT, «Nouvelles inscriptions arameennes de Hatra», Syria XXX.
1953, p. 244-246.
4 - En 1953, quarante-deux inscriptions trouvees aHatra avaient deja ete
publiees par F. SAFAR, dans la revue Sumer (VIII. 1951. et IX, 1952).
5 - On a trouve des inscnptions en graphie hatreenne aTulul Al-Muvrnoon
(= n? 338 dans la sequence des inscriptions hatreennes). aKhirbet Jeddalah.
aSa'diya, aTulul AI 'Abra as-Saghira, a Qabr Abu Naif, a Gali Zerdak
(sur Ie Djabal Maqloub), aTekril et aKifrin (inscriptions inedites dont jai
pu examiner les dessins).
6 - B. AGGOULA, «Une inscription en graphie hatreenne provenant de
Takrit», Syria LVIII. 1981, p. 359-361.



Roberto BERTOLINO
200

Harran

Dura-Europos

Kifrin

Tekrit

Hit
50 km

I

Fig. 1 La diffusion de la graphie hatreenne dans le Proche-Orient al'epoque parthe (modifications apportees a la planche n" 7 dans
K. J. IBRAHIM, Pre-islamic settlement in Jazirah, Baghdad, 1986).
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ces deux villes qui sont d'une grande importance pour notre

connaissance de I'histoire de la region aux epoques parthe
et romaine.

Cette etude sera consacree a l' analyse epigraphique des
inscriptions en graphie hatreenne de Doura-Europos. L'etude
archeologique 7 et historique 8 de ces inscriptions fera l' objet
de l'article suivant.

Apres avoir precise le lieu de la decouverte de chaque
inscription, je parlerai de la traduction de ces textes en
presentant les differentes versions proposees par les
specialistes ; enfin, je traiterai des questions paleographiques.

Voici la liste des quatre inscriptions avec la mention de
leur date de decouverte, en comrnencant par les graffiti,

inscriptions breves et pour lesquelles malheureusement il y
a tres peu a dire, pour terminer avec I'inscription bilingue
qui est gravee sur un bloc de gypse 9 :

n? 1 : graffite mentionnant probablement la triade hatreenne

(1926) ;
n" 2 : graffite de traduction incertaine (nom ?) (1933) ;

n" 3 : graffite de traduction incertaine (nom ?) (1938) ;
n" 4 : inscription bilingue (hatreenne-grecque) (1937).

INSCRIPTION N° 1

Ce graffite a ete trouve en 192210rs de la fouille d'une
maison. Selon F. Cumont, cette maison est situee «a I'Est
de la rue principale» 10, «au bord du ravin qui fait face a la

redoute» II (voir le plan general du site). Ce graffite a ete
grave sur l'enduit d'une piece placee face a la porte d'entree,

Cette inscription nomme, semble-t-il, la Triade
hatreenne : Maran, Martan et Barmaren, (<<Notre-Seigneur,
Notre-Dame et le Fils de nos deux Seigneurs»), tres bien

connue par les inscriptions de Hatra 12 •

F. Cumont, pour la lecture de cette inscription, avait

demande la collaboration de G. Levi della Vida, lequel avait
propose la traduction suivante : «Addon, Addath et le fils
d' Addon» 13 F. P. Albright 14 avait repris cette lecture en

7 - En effet, les donnees archeologiques, qui sont toujours strictement
liees aux textes, sont Ires souvent ignorees. Ces donnees, bien qu' elles soient
problematiques dans la plupart des cas, fournissent plusieurs elements dont

l'importance est remarquable.
8 - Les textes examines comportent plusieurs elements ayant une
connotation historique, lesquels, en general, ont ete negliges.
9 - L' ordre avec lequelles inscriptions seront examinees est celui propose

par B. AGGOULA dans IIH, p. 173-174.
10 - F. CUMONT, Fouilles, p. 447.
II - F. CUMONT, Fouilles, p. 240-241.
12 - Voir les inscriptions n° 25, 26, 29, 30. 52, 53, 74, 75. 81. 82, 89,151,
160. 173,202 XVII, 272 281, 301. Pour les details sur ces divinites, on
renvoie au recent livre de J. TUBACH, 1m Schatten des Sonnengottes. Der
Sonnenkult im Edessa, Harran und Hatra am Vorabend der Christlicher
Mission. Otto Harrassowitz, Wiesbaden, 1986.
13 - Pour les questions relatives a cette lecture et aux commentaires
philologiques on se reportera aux observations de M. NOTH,Orientalistische

proposant : «Our Lord and Marin and the son of Marin» ;

comme l' on voit, il etait proche de la traduction correcte.
R. du Mesnil du Buisson avait lu : «Maren, Marthe et le

fils Marin». En effet, il faut remarquer que le deuxierne nom
n' a pas la lettre nun, done, la lecture Martan est hypothetique.
Comme T. 1. Milik a observe 15, on a ici I'haplographie de
la haste verticale du taw et du nun.

En fait, le premier savant qui a lu correctement ce graffite
a ete A. Caquot qui, en y voyant une inscription bilingue
(hatreen-grec), a propose la lecture que nous adoptons, suivi
en cela par T. 1. Milik, F. Vattioni et B. Aggoula.

On avait done d'abord pense a trois noms propres, a
une famille humaine alors qu ' on a affaire ici a trois

personnages divins auxquels, semble-t-il, de nombreux
batiments religieux avaient ete dedies sur le site de Hatra.

Au-dessous de ce graffite a ete grave un nom grec ecrit
plusieurs fois de manieres differentes : Mopeivoc (deux
fois), Moptvoc U1.OC et Mnpi]vole n[ ml1P] selon la lecture
de F. Cumont 16 • La lecture du demier nom a ete corrigee

par A. Caquot 17 qui propose Map[Oav 13£]<)1to[tva] et apres
par T. J. Milik qui propose: Mapt[O]EV Ci[UJ.l~lOC:

all1:ou] 18.

II est possible qu'Il s'agisse ici d'une repetition du nom
des personnages, si I' on considere la correspondance Maran
Mopetvoc et Barmaren-Mnpivoc uioc, mais on ne peut

rien dire sur Mart-en> et le nom grec Mopivoc na'tl1P ou
Mapt[O]EV Ci[UJ.l~lOC: au'toU] 19.

II faut rappeler que le nom Marinos est bien atteste soit
dans les parchemins soit dans les inscriptions grecques de
Doura-Europos : on peut citer, par exemple, l'inscription
D14, trouvee sur la porte de Palmyre". A propos de la
diffusion de ce nom, T. J. Milik observe: «(... ) un Marinus
a ete divinise dans le culte imperial; il s'agit du pere de
l' empereur Philippe l' Arabe» 21

Les inscriptions hatreennes nommant la triade sont bien
connues et-je suis porte a penser que la dedicace en arameen

Literaturzeitung (OL2). 1928, p. 555, et acelles de G. LEVI DELLA VIDA et
de M. LIDZBARSKI, publiees dans 012, 1929, p. 17-18.
14 - Prel. Rep. II, p. 170-171.
15 - T.1. MIll". DFD. p. 335.
16 - F. CUMONT, Fouilles, p. 448.
17 - A. CAQUOT, Syria XXX, 1953, p. 245.
18 - T. J. MILlK, DFD, p. 332-334.
19 - R. DU MESNIL Du BUISSON a propose Map[8a]c n(apoxot'to)c ou
Mapt [a8]l1c (Inventaire des inscriptions palmyreniennes de
Doura-Europos, Paris, 1939, p. 39). A propos du nom latin Marinos, du
nom grec Moptvoc et des relatives variantes, on renvoie a l'ceuvre de
T. J. MILlK,DFD, p. 333. et al'index du texte de BRADFORD-WELLES. FINK
et GILLIAM, Fin. Rep. V., Part I.. The Parchments and Papyri, 1959, p. 425
et 435; apropos du nom Martha, voir dans Ie rnerne index p. 425.

20 - Pre!' Rep. II. p. 117.
21 - T. J. MILlK,DFD, p. 335.
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Fig. 3 - Exe mplaires des fo rmes de la lettretvs attestes dans les
ins criptions de Hatra.
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Fig. 2 - Photo du graffite sur Ie mur sud de la po rte de Palmyre.

Apropos de cette inscri ption, C. C. Torrey a observe
que les carac teres sont larges (2,5-3 ern) et c1airement graves.
La derni ere lettre est plus petite que celles qui la precedent
et i! ne pense pas qu ' tl sagi t d'unbeth.

G. Ryckrnans, lui-rnerne, a classe cette inscription panni
les insc ript ion s safait iq ues, en dorm ant la traduction
suivante : «Came/arum agmen Kal bi».

En fait, c 'est a T. 1. Milik qu ' on doit I'id entification de
la graphie de cette inscri ption comme hatreenne. Celui-ci a
propose deux lectures :

I) Wl:IMN' «Et H» (nom propre ou appellatif) ;
2) Rl:IMN' «Rahirnna» (hypochoristique de Rehirn

Nanai, cest-a-d ire «bien-ann e de Nana i»).
Apres T. J. Milik, aucun savant n' a propose d'autre

lecture et traduction.
Si I' on co nside re la forme des lett res , la premiere lecture

prop osee par T. 1. Milik serait apreferer, dans la mesure au
Ie premier signe semble plutot un waw qu 'un ress.

On pourr ait observer que Ie deuxieme signe est tres
semblable aux formes sous lesquelles la lettre hatreennese
se presente (fig. 3 ). On aurait , pourt ant , cette lecture :
WHMN ' (nom qui nest pas atteste aHatra).

Ce gra ffite a ete publi e dans les Pre/. Rep . II par
C. C. Torrey 2-1parmi les inscriptions safaiti ques qui ont ete
trouvees sur la porte de Palrnyre, dans un article co nsac re a
ce type decri ture qui appartient au groupe nord-arabique.

L' Inscription se trouve sur Ie mur sud du passage de la
porte de Palmyre (voir Ie plan general duzsite), a1,30 m
enviro n de hauteur : elle est encore visib le aujo urd ' hui
(fig, 2).

Voici la lecture et la tr adu cti on prop osees par
C. C. Torrey :

RSL KLB
«The camel train of Kalb» 25 .

Le fac-simile qu 'on obtient par notre photo est un peu
different, en particulier pour Ie deuxierne signe.

se refere il celle-ci, II sagirai t done d'un texte religieux et

non profane.
Soulignons que les inscriptions de Hatra qui mentionnent

la triade hatreenne ont ete trouvees dans un contexte aussi
bien religieux que profane 22. II n' est done pas etonnant de
trouver ce type dinscription dans une maison.

Si l' on considere que la dedicace en grec peut etre la
traduction de celie en ararneen ou vice-versa, i! faudrait alors
se demander : ces dedi caces ont-elles ete ec rites dans Ie
meme temps ou dans une periode differente ?

La dedicace en grec pourra it co mmernorer soit un
homme (peut-etre Ie proprietaire de la maison, comme a
pense F. Cumont) , soit les personnages divins dont les noms
sont ecrits au-dessous d'elle.

Quant il l' auteur de la dedicace, nous pouvons seulement
faire des hypotheses : un personnage - so lda t, marchand ou
pelerin 23 - qui connaissait la religion hatreenne, etabli a
Doura-Europos ou simple visiteur de passage dans la ville.

En ce qui conceme la datation de ce graff ite, les lettres
employees ne sont malheureusement pas de celles qui ont
connu des changements paleographiques significatifs. II est
donc inutil e de fai re des co mpara iso ns avec certai nes
inscriptions de Hatra nommant la triade bien datees (n? 82
et 272 au lIe siecle de n. e.) .

~~ - Dans une piece de la matson de Hatra appelee «Edificio A», fouillee
par la mission arc heo log ique de l' Uni versite de Turin, co nd uite par M me Ie
Pro,fesseur R. Venco Ricciardi. sur Ie crept d'un mur se trouve un graffite
(inedit) mentionnant la Triade divine.

23 - Sur les dalles du temple hatreen dit hellenistique par F. SAFAR et
1\1. A. MUSTAFA tAl-had r madin at as-sams , Baghdad, 1974, p. 344) iI y a
beaucoup d' Inscript ions breves (n° 147-188) qui. selon F. SAFAR tS ume r
XV II. 1962, p. +II. auraient erefaites pendant la dem iere periode de vie de
la ville ou apres sa chute : ces inscriptions co rnme mo rative s nomment
beaucoup ~e personnages. en faisant parfois preceder la phrase par Ie nom
du dieu Maran : ce qui permet de penser que ce temple lui etait dedie. Des
dedicaces similaires (nommant parfois le dieu Barmaren) ont ete trouvees

pres du mur de separation it cote du grand iwan nord (n ? 122-138). Certaines
lettres employees dans ces inscriptions presentent des formes inusitees dans
I'ecriture hatreenne : ce pourrait etre un signe supplernentaire pour supposer
que ces dedicaces ont ete faites par des personnage s etrangers,
24 - C. C. TORREY, Prel. Rep. II . p. 176, fig. 127 ; la bibliographie relative
it cett e inscripti on . apre s sa publication par Torrey, est la suivante :
G . RYCKMANS. Corpus Inscriptionum Semiticarum, Y, 5 178, (p l. C);
T. J. Mrux, DFD. p. 334 ; F. YArnONI, Le iscririoni di Harm, p. 105(n? 2a);
B. AGGO ULA, IIH, p. 173, n? III (Ie fac-simile a ete publie it l' envers).
25 - A propos du mot Kalb , C. C. TORREY dit qu' Il s 'a git du nom d'une
tribu originaire de I' Arabie meridionale, qui s' etatt etablie dans la partie
septentrionale du desert de la Syrie i Prel. Rep. II , p. 174).
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En ce qui concerne ces dernieres possibilites, en
considerant que les trois premiers signes peuvent etre Ius
S'D et que le nom n' est pas complet, pourquoi ne pas
envisager les noms composes S'DGD (<<bonheurde Gad»)
ou S'DSMS (<<bonheurde Samas») ?

II sagit d'une inscription bilingue en hatreen et en grec

trouvee dans Ie temple d' Atargatis (voir Ie plan general

du site ). Elle a ete publiee pour la premiere fois en 1937,

dans les eRAI, par M. Rostovtzeff " : l'inscription est gravee

sur une plaque de gypse (haul. 0,50 m, long. 0,69 m ; fig. 4 ).

Les lettres sont peintes en rouge.

Ce texte a ete publie par M. Rostovtzeff avec deux autres

inscriptions trouvees dans Ie meme temple.

A propos de l'alphabet sernitique de cette inscription,

on a parle darameen (M. Rostovtzeff, 1937, et

Donner-Rollig, 1962), darameen ayant une affinite avec

I'ecriture pehlevi (R. du Mesnil du Buisson, 1938), de hatreen

(A. Caquot, 1953 ; H. Seyrig et T. 1.Milik, 1972 ; F. Vattioni,

1981 et B. Aggoula, 1991) et de palrnyrenten

(H. Ingholt, 1955).
M. Rostovtzeff a presente les traductions de H. Ingholt

et de R. du Mesnil du Buisson (inscriptions qui ont ete ensuite

publiees a.nouveau par les memes) :

II faut dire aussi que la deuxieme traduction proposee
par T. 1. Milik est meilleure au niveau du sens, me me s'il
s'agit d'une interpretation. Mais, en supposant que les

premiers signes soient un res et un bet, pourquoi ne pas
preferer l'adjectif rahmana (misericordieux) a.rabimna ?

De nombreuses inscriptions ont ete trouvees sur la porte
de Palmyre : il semble que la plupart d'entre elles aient ete
faites par des soldats. Est-il possible alors de supposer qu'un
soldat hatreen ait monte la garde a.cette porte?

INSCRIPTION 'No 3

Ce graffite a ete decouvert sur un fragment d' enduit de

djousse dans I'Ilot N8-section A7, fouille par C. Hopkins
et situe vers l' angle sud-ouest de la ville de Doura,
c' est-a-dire dans le quartier du temple d' Aphlad 26

(voir le plan general du site).

Le graffite consiste en quatre signes soigneusement
graves d'un double trait (comparer avec l'inscr. n? 1) :
R. du Mesnil du Buisson avait pense qu'il s'agissait du nom
du redacteur et avait propose la lecture suivante : SDRS.
Le theme sudu etant un mot iranien (commandement), ce
savant considerait que l'ecriture de cette inscription etait
une graphie arameenne employee par les Parthes et en
concluait que l' auteur du graffite etait parthe.

On a deja. remarque a.propos de l'inscription n? 1 que
I'ecriture utili see pour le texte en question est hatreenne, ce
qui ne remet pas en cause la lecture proposee par R. du Mesnil
du Buisson et le fait que le redacteur du graffite pourrait
etre un Parthe (a. Hatra il y a des exemples d'ecriture de
noms parthes dans l'ecriture arameenne de ce site).

En 1953, A. Caquot a propose une interpretation
differente des signes : S'DL (<<bonheurde El»). T. J. Milik,
F. Vattioni et B. Aggoula ont accepte cette lecture.

L'inscription n'etant pas complete, on pourrait proposer
de lire le nom en question S 'DLT (<<bonheurd' Allat»), atteste

en palmyrenien 27 ; rappelons aussi qu'en arabe classique
on a les noms Sa'dallah, Sa 'dallat 28

Amon avis, il y a d'autres possibilites de lecture de ce
graffite :

I) S'DIRG;
2) S'D/RS.

INSCRITION N° 4

Arameen :

Transcription 29 :

Grec:

DKRN' TB' LMLKYNBR

SMYSW MI:IZY' DY QRYB

MN 'BD' HDYN LSMS 'LH'

DNR' 100 'L I:IYWHY L'LM.

Dukrana ~aba 1-Malkion bar

Smays(w) maI:t6zaya d(y) - qarreb
men 'bada haden la-smes alaha

denara 100 'al hayyawthy) 1- 'alamo

MaAxicov I:°ll£aou
eocoKEv 10k 'to aV<XACO-
Ila SEep 'HAiq>*30 p' UTCEP oro
rnpicc

26 - R. Du MESNIL DU BUISSON, Syria XIX, 1938, p. 383. Cette inscription
a ete etudiee par A. CAQUOT, Syria XXX, 1953 ; T. J. MILlK, DFD, p. 334 ;
F. VATTIONI, Le iscrizioni di Hatra, p. 105, n? 2 ; B. AGGOULA, llH, p. 173,
n° II (Ie fac-simile a ete publie it l'envers).
27 - J. K. STARK, Personal Names inPalmyrene Inscriptions, Oxford, 1971,
p.115.
28 - W. CASKEL, Gamharat an-Nasab. Das genealogische Werk des Isam
ibn Muhammad al-Kalbi, Leyde, 1966, p. 492 et suivantes, cite par
S. ABBADI, Die Personennamen der Inschriften aus Hatra, Hildesheim-New

York-Zurich, 1983, p. 172.
29 - Je propose une transcription du texte selon la prononciation syriaque
orientale. La recherche des mots a ete effectuee dans R. Payne-Smith,

Thesaurus Syriacus, Oxford, 1879.
30 - Le symbole indique Ie mot DTjVapw.Voir R. DU MESNIL DU BUISSON,
Syria XIX, 1938, p. 151, qui propose des comparaisons avec Ie Tarij de

Palmyre.
31 - Voir p. 202-204. Apres celle de M. I. ROSTOVTZEFF, les publications
relatives it cette bilingue sont : R. DU MESNrL DU BUISSON, Syria XIX, 1938,
p. 147-152; A. CAQUOT, Syria XXX, 1953, p. 245-246: M. H. INGHOLT,
yeS 14,1955, p. 132, pI. III : DONNER-RoLL/G, KAI. Band 1,1962, p. 303
304; H. SEYRIG, Syria XLVIII, 1971, p. 351; T. J. MILIK. DFD, p. 333;
J. NAVEH, BASOR 216,1973, p. 9-10; J. TEIXIDOR, Syria LIII. 1986,p. 337,
T]0 179 ; F. VATTIONI. Le iscrizioni di Hatra . p. 105-106 (n° 3) ; E.PUECH,
Liber Annuus 32, 1982, p. 363 ; B. AGGOULA, IIH. p. 173-17-+, pI. XXXIV.
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Fig. 4 - Inscription bilingue , yeS 14. 1955. pl . lll.

I) «Good memory for Malki on , son of Shis hai.. .for
Shamash the god, 100 denarii for his life. Peace» 32.

2) «Memorial de bien (bon souvenir) pour Malkion , fils
de Sameisai, originaire de la ville, qui a donne de cet ouvrage
ci pour Shamash, Ie dieu, 100 deni ers pour son sa lut a
ja mai s» 33.

On trou ver a dans Ie tabl eau en annexe toutes les
translitterations et les traductions donnees par les differents
specialistes, en mettant en evidence les mots-d es (soulignes)
qui ont donne matiere a discussion pour les traducteurs
(voir Ie tableau en fin de texte).

Le premier point de discussion est Ie nom Mlkywn : dans
ce texte la difference entre la forme des lettres waw et yod

nest pas toujours bien evidente, mais pour ce nom-ci, la
presence d'un yod sous sa forme la plus carac teristique me
semble evidente.

Apropos du nom du dedicant Shomeshi/Shomayshou/
Shomeshu : Donner-Roll ig, F. Vattioni et B. Aggoul a ont
reso lu Ie probl erne en ec riva nt les co nso nnes sans les
voyelles. Ce nom, Smays(w) (<< petit soleil»), n'est pas atteste
dans Ie corpus des inscript ions hatreennes,

La sequence Ml:/YfWZIB ' a ega lement donne lieu a
plusieurs interpretations : on a pense soit a un nom propre,
soit a un substantif 34 .

Tout es les lectures proposees pour ce tte sequence
peuvent etre reduites a quatre modeles principaux :

32 - Dans yeS (p. 132) il a propose, pour la partie "palmyrenienne" :
«The good memorial is for Malkion, son of Shorneshu, (son of) Maheba,
who has vowed toward this 'ob (or «porch») for the god Shamash 100
dinaIii for his life, forever».
33 - Dans Syria XIX, p. 147. il a traduit : «Le memorial bon (fait) pour
Malkion, fils de Shorneshi, de la ville (ou de Mahoza), qui a donne de cet
ouvrage, a Shamash.l e dieu, 100 deniers. pour sa vie aj amais (= son salut)».
3.. - On renvoie a la bibliographie pour toutes les questions philologiques.
35 - Voir l' Inscription hatreenne n° 343. a la fin de la troisierne Iigne.
36 - R. PAY1<E-SMlTH, Thesaurus Syriacus, II. col. 2069. Comme l' avait
rernarque J. Naveh. Ie mot a ete ecrit sans II'GI " (scriptio defe ctiva, cf. dkrn '

A) Ml:/Z ' , substantif qui signifie «ville ; port ; refuge»

(do ne, «le citoye n» ; R, du Mesnil du Bui sson et 1. Naveh) ;
B) forme du verbe l:/YB : «etre inferi eur ; pecher»

(A . Caqu ot et Donn er-Rolli g) ;

C ) fo rme du ve rbe l:/BB : «airner» (H . Ingholt et
B. Aggoul a) ;

D) form e du verbe l:/ZY : «voir, prevoir» (F. Vattioni).
Sur Ie plan de la paleograph ic, la lectur e du type «A»

s'I mpose (mfi1}6zfiyfi) : elle implique une ligature entre Ie
y od e t I' al eph (a rres tee un e foi s dan s Ie co rpus des
inscriptions hatreenn es) 35. De plu s, iI faut remarquer qu'en
Hatreen (comme aussi dans les ecritures palm yrenienne et
nabat eenne monument ales, ainsi qu ' en syriaque et en arabe)
Ie zayn ne se lie norm alement pas a gauche.

Le mot IIlfi1}6zfiyfi (peut-etre au lieu de mfi1)o7.ll iiyii ) 36
ren voie a mfi1)ozfi mais aussi bien a mii1)oze, c' est a dire les
villes de Seleucie du Tigre et de Ctes iphon 37. En effet on
expliquerait mal un adje ctif generique comme «citoyen ;
refu gie» co nce rna nt Ie per sonn age de I'in scription.

En ce qui concern e Ie mot qar reb (qryb) , comme l'a
bien rernarqu e Ingholt , iI s' agi t d 'un accompli pa 'el (scriptio

plena ) du verbe qre b «<i1 s' approc ha») 38.

Au niveau paleo graph ique la lecture 'bada (' bd') 39

s' Irnpose, ainsi que I' ont propose la plupart des specialistes.
De meme , a propo s du mot ' lh ' «<dieu>,), les caracteres
hatreens sont clairs : alors, comment peut-on expliquer la
lecture ' lhh «<son dieu ») proposee par R. du Mesnil du
Buisson , A. Caquot et B. Aggoul a ?

R. du Mesnil du Bui sson a fort bien obser ve que, dans
ce text e , la parti e ar a rneenne pr ecede ce lie en grec.
1. Cant ineau, a propos des inscriptions de Palmyre, avail
obser ve: «a la difference des textes latin s, les textes grecs
sont tres nomb reux. Le grec, langue officiell e de I'empire
se leucide , puis de I'empire rom ain dans sa moitie orientale,
us it e e n Syr ie co m me lan gue ec r ite [.. .] et ait tout
natu rellement fort e m plo ye a Palmyre. Beau coup
d'in script ions sont bilin gues, grec et palm yreni en. II semble
que I'emploi du grec se soit de plus en plus repandu : j'ai
note ailleurs (Dialecte arabe de Palmyre , p. 4, en note) qu'au
[er siecle une forte proport ion d ' inscripti ons etaient redigees
en ara rnee n se ule me nt, e t qu e dan s les bilingues Ie
palm yrenien est souvent suivi d 'un simple resume en grec.

et dnr ' ). Pour certaines questions relatives a l'orthographe hatreenne on
renvoie aI' article de F. A. PENNACCHIElTl, «Tre note di epigrafia hatrena»,
Mesopotamia XXIV, 1988, p. 43-61.
37 - Cf. R. DU MESNIL DU BUISSON, Syria XIX, 1938, p. 149 et note 6 ;
H. INGHOLT, yeS XIV, 1955, p. 133, notes 8 et II : l' auteur propose aussi
d'Identifier la «ville» avec Palmyre. Voir aussi I'art icle de J. TEIXIDOR,
«Palrnyre MJ:IZ ' and Ugari c MIIj D», Uga rit- Forschungen 15, 1983,
p. 309-311.
38 - R. PAYNE-SMITH, Thesaurus Sy riacus II, co l. 3722 . En Ararneen
jedudeen de Mesopotamie, nous avons brq au lieu de byrq.
39 - Cf. inscriptions hatreennes nO244, 245 et 281.
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Puis a partir du milieu du IeI' siecle Ie texte grec precede,
exceptionnellement d'abord puis habituellement, Ie texte
palmyrenien qui souvent, au lIe siecle, n'en est qu'un
resume» 40.

En ce qui conceme maintenant la possibilite de dater
notre texte par la paleographic, R. du Mesnil du Buisson a
propose une datation ancienne, en se referant egalernent au
defaut d'alignement dans les caracteres du texte semitique
(comparaison avec !'inscription palmyrenienne n° I de
Doura, datee de 32 avo n. e.) et en considerant comme
ancienne la coexistence de caracteres grecs carres et arrondis
dans Ie meme texte. De plus, il pensait que Ie don, dont parle
I'inscription, etait a identifier dans la construction d'une
partie du temple qui, a son avis, remonte a 3l/32 de n. e. 41

Apropos des lettres grecques, les manuels d' epigraphie
grecque indiquent que les caracteres carres (epsilon, sigma,
omega) sont attestes a partir du me siecle de n. e., tandis
que la forme lunaire des memes caracteres remonte a
l'epoque hellenistique et se poursuit jusqu'a la periode
imperiale 42.

Toutefois, F. Cumont observe, a propos des inscriptions
et des graffiti grecs publies par lui-meme, qu'a Doura
Europos la situation aurait ete bien differente : «( ...) Ie
lapicide a presque partout evite de graver les lettres arrondies
et (...) il a donne a tous les caracteres une forme carree (...).
Des inscriptions datees nous permettent de suivre Ie
developpernent de cette ecriture carree depuis l' an 6 avant
l-C. jusqu'au lIe siecle (...) mais c'est probablement en
Orient que s'est developpe avant Ie debut de notre ere un
systeme complet d'ecriture lapidaire carree, qui se distingue
nettement non seulement de la cursive des papyrus, mais
des lettres arrondies employees dans les graffites ou les
peintures. Cependant, on trouve usite concurremment sur
nos pierres un alphabet arrondi (...), qui devait passer pour
plus elegant et qui tendit de nouveau a predominer depuis
I'occupation romaine (... )>> 43

La question de la datation paleographique de la partie
grecque presente done de serieux problemes.

En ce qui concerne la partie hatreenne, R. Dussaud
proposait une datation tardive, en se basant sur la
paleographie : I' ecnture en question «est voisine de ce qu' on
appelle Ie chaldeo-pehlvi, qu'Euting datait du me siecle
de n. e. (... )>> 44

A. Caquot a cherche a trancher Ie debat : «1'ecriture de
cette inscription est du hatreen de la meilleure epoque ; elle

40- J. CANTINEAU, Grammaire du Palmyrenien epigraphique, Le Caire,
1935, p. 5.
41 - Syria XIX, 1938, p. 151-152.
42 - M. GUARDUCCI, Epigrafia greca, I, Rome, 1967, p. 377-378 ; id.,
Epigrafia greca dalle origini al tardo impero, Rome, 1987, p. 82 ;
G. KLAFFENBACH, Epigrafia greca, trad. italienne par F. Bommann, Florence,
1978,p. 47 et bibliographie. Je rernercie Mme E. Gastaldi Culasso, Professeur
d'Eplgraphle grecque aI'Universite de Turin, pour ses renseignements.

43 - F. CUMONT, Fouilles, p. 352-353.
44 - Syria XIX, 1938, p. 152.
45 - Syria XXX, 1953, p. 246.

ne se situe done ni au IeI' ni au me steele, mais au lIe steele
de n. e.» 45

On pourrait penser que, pour dater Ie texte au niveau
paleographtque 46 , A. Caquot avait fait une comparaison
entre la graphie de ce texte et celle des inscriptions hatreennes
n° 34-36, dont trois ont ete datees du lIe steele de n. e., selon
Ie vieux systerne de lecture du signe de la centaine. Avec Ie
nouveau systerne de lecture de ce signe propose par
T. J. Milik en 1972 et generalement accepte, ces inscriptions
datent du me siecle de n. e. 47. Ce nouveau systeme de lecture
du signe de la centaine est base sur Ie fait que seulle triangle
(qui correspond ala lettre sin) indique la centaine, cependant
que tous les petits traits verticaux qui parfois lui sont lies
(en general il y a seulement un trait lie au triangle) sont a
considerer comme les unites de la centaine (par exemple, si
quatre traits precedent Ie signe de la centaine, Ie demier etant
lie, on aura Ie chiffre quatre cents).

Ainsi, tout essai de datation paleographique du texte
hatreen pose encore probleme. En ce qui concerne les
comparaisons avec les autres textes hatreens, il faut rappeler
que nous possedons seulement deux exemplaires
d'inscription hatreenne qui datent du IeI' siecle de n. e. 48. En
considerant que Ie texte en question ne presente pas les
caracteres anciens (lettres kat et .ayn) attestes parfois dans
le corpus et en notant aussi que Ie style d'ecriture de ce
texte hatreen est soigneux 49 et comparable a celui de
certaines inscriptions hatreennes : n° 20, 34, 35, 37, 79,195
et 203 (qui remontent presque toutes au me steele de n. e.),
je suis porte a Ie dater au moins dans la deuxieme moitie du
lIe siecle, Cette hypothese se fonde aussi sur Ie fait que Ie
lIe siecle de n. e. a ete la peri ode la plus florissante pour la
ville de Hatra : c'est a ce moment-la, probablement, qu'on
doit faire remonter les eventuels contacts entre cette ville et
celle de Doura-Europos.

Considerations generales
Les quatre inscriptions en graphie hatreenne ont ete

trouvees dans la partie meridionale de la ville de
Doura-Europos. Je me suis limite dans cette etude a faire
des remarques philologiques et epigraphiques sur ces
inscriptions qui ont tres peu attire I'attention des savants,
puisqu'elles ont toujours ete releguees en fin de publication.

Deux de ces textes comportent des lettres dont
l'Interpretation est problematique : il s'agit, semble-t-il, de

noms propres de personnes.

46 - II faut considerer que personne, jusqu'a present, n'a parle d'une
evolution de la graphie hatreenne. Au contraire, on a dit qu'il n'y a pas de
changements significatifs dans ce type d'ecnture arameenne (1. NAVEH,
lOS II, 1972, p. 298 et The early history ofthe alphabet, Jerusalem, 1982,

p. 138 et p. 141).
47 - L'inscription n? 34 date de 234/235 de n. e. ; les inscriptions n? 35 et

36 datent de 237/238 de n. e.
48 - II s' agit des inscriptions n° 214 (97/98 de n. e.) et 293 (probablement

du 88-89 de n. e.).
49 - L'tnscription hatreenne 1]0 149 commence avec une expression
similaire, mais, dans ce cas. les caracteres ont ete graves avec peu de soin.
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Seulle texte bilingue, Ie plus long d'entre eux et celui

qui presente Ie texte Ie plus riche, a permis une analyse

soigneuse des caracteres
Quant a la dedicace a la triade hatreenne, s'il s'agit

vrairnent de celle-ci, on ne peut rien dire de particulier sur

les lettres qui la constituent: iI faudra donc considerer plutot

Ie contexte archeologique et historique.

En ce qui concerne la paleographic, la question se pose

pour I'inscription bilingue : mes considerations sur la

paleographic hatreenne me portent a croire que cette

inscription remonte ala periode romaine de Doura-Europos

(165-256 de n. e.).

Par cette publication nouvelle de textes deja connus,

mais dont I'importance ne parait pas avoir suscite un grand

interet, j' ai essaye de faire Ie point de la recherche en tenant

compte des acquis recents et de donner ainsi aux historiens

les moyens de les utiliser pour la comprehension de I'histoire

de cette region de I'Orient hellenise. Souhaitons que les

fouilles dans la ville de Doura se poursuivent et nous donnent

des elements supplementaires a propos de la diffusion de la

graphie hatreenne dans Ie Proche-Orient.

TABLEAU DE TOUTES LES TRANSLITIERATIONS ET LES TRADUCTIONS DONNEES
PAR LES DIFFERENTS SPECIALISTES

Auteur Transliteration Traduction de l'arameen Traduction du grec

R. DU MESNIL DKRN' TB' LMLKYN BR Le memorial bon (fait) pour Malkion, fils de Somesos, a
DU BUISSON SMYSY MHWZ' DY QRYB Malkion, fils de Shomeshi, de la donne pour la depense du
1938 MN 'BD' [H]DYN LSMS 'LH' ville (ou de Mahoza), qui a donne ~ dieu (sic) aHellos, 100

DNR' 100 'L I:IYYillliY L'LM. cet ouvrage aShamash, Ie dieu, 100 deniers, pour (son salut).

deniers, pour sa vie a jamais (= son
salut).

A. CAQUOT DKRN' TB' L~LKYN BR SMYSW Bon souvenir de Malkion, fils de
1953 MHYB' DY QRYB Shomayshou Ie coupable (?) qui a

MN 'BD' HDYN LSMS 'LHH DNR' offert ~ cet ouvrage aShamash son
100 'L HYWHY L'LM. dieu 100 deniers pour sa vie

eternelle.

H.INGHOLT DKRN' TB' LMLKWN SMYSY The good memorial is for Malkion,
1955 MH~ DYQRYB son of Shomeshu (son of) Maheba,

MN 'WB' HDYN LSMS 'LH' DNR' who has vowed toward this 'ob (or
100 'L HY\\l..H~ L'LM. "porch") for the god Shamash 100

denarii for his life, forever.

DONNER-ROLLIG DKRN' TB' LMLKYN BR SMYSW Gutes Gedachtnis fur Malchion den Malchion, (der Sohn) des
1962 MH'(Ir DY QRYB Sohn des SMJSW, den Sunder der Somesos hat als

MN 'BD' HDYN LSMS 'LH' DNR' dargebracht hat von diesem Werke Kostenaufwand gegeben dem
100 'L IiX-.WHYL'LM. seinem Gott Sarnas 100 Denare fur Gott Helios 100 [Denare] fur

sein Leben in Ewigkeit. (sein) Heil.

J. NAVEH DKRN' TB' I"MLKWN BR The good memorial (is) for
1972 SMYSW MHZY' DY QRYB Malk(i)on Son of Shomeshu, the

MN 'BD' HDYN LSMS 'LH' DNR' arbor-master (or: the townsman),
100 'L HYYHY L'LM. who offered (as a part) of this

construction to the God Shamash
100 denarii, for his life, forever.

F. VATTIONI DKRN' TBN' LMLKWN BR ~.icordo buono per Malkwn figlio di
1981 SMYSW MHZY' DY QRYB Smjsw il veggente che ha offerto c:@

MN 'BD' HDYN LSMS 'LH' DNR' questo lavoro a Samas il dio denari
C 'L HYWHY L'LM. 100 per 1a sua vita in eterno.

B.AGGOULA DKRN' TB' LMLKWN BR Bon souvenir pour mlkwn fils de Malkon, fils de Somesos a1991 SMYSW MHYB' DY QRYB Smjsw, Ie devot, qui a offert~ cet donne pour 1a depense du
MN 'BD' HDYN LSMS 'LHH DNR' ouvrage aSms son dieu 100 deniers dieu (sic) aHellos, 100
C 'L I:IYWHY L'LM. pour sa vie, pour toujours. deniers, pour son salut.

-



13. LES INSCRIPTIONS HATREENNES
DE DOURA-EUROPOS :
LE CONTEXTE ARCHEOLOGIQUE ET HISTORIQUE

Pierre LERICHE* et Roberto BERTOLINO **

Since the four hatraean inscriptions found at Dura-Europos have been
the object of careful palaeographical and philological analysis in the
preceding article, the goal of this text is to replace these inscriptions in
their archaeological context in order to get new informations for the dating
and the understanding of the texts about a series of questions (history,
religion, etc.) concerning the history and the relationship between these
two cities. The difficulty of this work comes from the approximate character
of the indications given by the former archaeologists and from the
degradation of the building anciently excavated. However, it makes it
possible to suggest some datations, specially for the bilingual hatrean-greek
inscription coming from Atargatis's shrine and mentionning an offering to
Shamash, which could be the most ancient hatraean inscription discovered
till now. Last, this study states the problem of the identification of the place
where the graffito about hatrean divine triad was found scratched on a wall
of a house not far from the Atargatis temple.

L'analyse paleographique et philologique des textes en
graphiehatreenne trouves a Doura-Europos I nous a procure
plusieurs informations concernant l' eventuelle presence a
Doura d'etrangers originaires de Hatra, mais laisse ouverte
un certain nombre de questions quant a la date de ces
inscriptions et a leur signification. Nous verrons ici que
I'etude du lieu de decouverte de ces inscriptions et la mise
enrelationdu contenu de celles-ci avec les autres decouvertes
faites sur le site peuvent nous apporter des informations
complementaires qui donnent aces textes une portee tout a
fait nouvelle, en particulier sur les relations entre Doura
Europoset Hatra, un sujet relativement peu evoque jusqu'ici.

II est bien clair qu'une telle tentative ne peut avoir que
des resultats limites dans la mesure on, rappelons-le, ces
inscriptions ont ete decouvertes soit entre 1922 et 1924 par
la mission francaise dirigee par F. Cumont, soit entre 1928
et 1937 par la mission americano-francaise patronnee par
M. I. Rostovtzeff. On sait que les methodes de fouille de
l' epoque n' avaient pas la rigueur que nous leur connaissons
aujourd'hui et il est rare que nous puissions retrouver dans
les notes de chantier, et a fortiori dans les publications, des

• - Directeur francais de la MFSDE.
Directeur de recherche au CNRS, Paris.

•• - Institut oriental. Naples.

~J <.r' ,-",-,",•.w l I)J>.)~I t'.J~I "~I u~l;;5;JI""I» f'" u.,WI :iJWI..;

~I ..)WI '-....,.,b r+> :iJJL>....~ .... I).ul 0';'" <.r' -.i-4!1 l.ol , yl~....,J~ J ...,rJ)..;
J~I-.i-'+. ~I)I "",)~ 4-.,J~I ,?1.)"t..~1 J IJ"'~I.,;", ~;c,..;l>..:.;l>

~ J ;""';""',JL.:JI.bl..i.:.J1~ ,:,L,.,....-I.) ~4J1 )J.uIL,j,:,.,5-... ..u '''''''''''ul.o)..o..~
. ~I J ,-",-,",•.wl I)J>~.M ~:i.,.;l>..:.;l>~1")wIIJ"'..-;l-1

~I ul.o).oJ1 ~.) ua-W1.)1 ,...:L...JI J L..~IJ ~I ,,,,,.uJ1uL,~1 <.r'~)~

8:.i ill , ~I)I "",)~ ."..;L,.llAli..> )~.;;; .)I"'L,~~ .,..I.AJI uL,fil <.r'~

..,..; ~.ul ~ ("~I J ;;""';L;"..,Jll 4J»1 A;WI~ ",,.UI~I,:,I <.r' ..sUI <.r'

"""";~';I .........) ~I I';'" ~J ) ;i.;Jr!I ...,r..;-1 u~l;;5;J1 ~ <.r' ,:,~I <.?....;.:;.5

)J.ul YJ,:,.,5-... ..u"'~I o';"',:,U.>L/;.)1 iJw.~~ (~ y)J ;"'J...i; .)1~ J

~~ <.>.-->1 A;W' >.J":~~ .J:I> Y ~I ,:,lSJl"~ J.,-i..-':iJL.,..) r-Ll-I
. ",~I ,-",.ci.l10)UJI. L...1.;Sx J ~I <.r'..,...,J...,s-.....)~ ~ ')T'-' ~I~

indications precises sur les circonstances de la decouverte
de ces inscriptions et I'environnement archeologique de
celles-ci. D' autre part, depuis l' epoque d' activite de ces deux
missions, plus d'un demi-siecle s'est ecoule et les edifices
degages alors se sont degrades de maniere sensible, au point
de necessiter un certain nombre d' operations de sauvetage 2.

Cela signifie qu'il est extrernernent malaise de retrouver sur
le terrain les inscriptions elles-rnemes et d'apprecier avec
exactitude leur contexte archeologique.

Toutefois, ce que l'on sait maintenant de l'histoire de
l' occupation du site, du deroulement des fouilles, du materiel
decouvert ici et merrre des techniques de construction
employees aux diverses periodes de I'existence de la ville
nous apporte un certain nombre d'indications nouvelles par
rapport al' epoque de la decouverte, informations qui peuvent
eclairer dans une certaine mesure les circonstances de la
presence de ces inscriptions a Doura. On ne saurait done
negliger ces apports externes, certes, mais importants dans
notre recherche sur les liens pouvant exister entre Hatra

et Doura.

I - Voir, dans ce volume, R. BERTOLINO, «Les inscriptions hatreennes de
Doura-Europos».
2 - Rappelons que le sauvetage des monuments en danger et la rehabilitation
du site sont l'un des objectifs principaux de l'actuelle mission franco
syrienne. Sur cette activite, voir dans ce merne volume, I' article de P.LERICHE
et A. AL MAHMOUD, «Bilan des campagnes 1991-199311 Doura-Europos».
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L'INSCRIPTION N" 1

Ce graffite qui nomme tres probablement la triade divine

hatreenne : Maran. Martan et Barmaren a ete decouvert,

d'apres F. Cumont, «dans une maison fouillee en 1922 a
I'Est de la rue principale 3, pres du bord du ravin interieur,

dans Ie crepi d'une chambre en face de la porte d'entree» 4

L'indication apparemment vague «I'Est de la rue

principale» parait s' eclairer lorsque l' on consuite Ie plan

schernatique du site qui accompagne Ie texte de la publication

de F.Cumont. Ce plan montre en effet que, pour F. Cumont,

la rue principale s'acheve a I'intersection de la rue IS qui

suit Ie bord du wadi separant Ie plateau de lacitadelle, c'est

a-dire a la limite orientale de l'Ilot C7 qui jouxte a l' est l' arc

de triomphe. Comme sur Ie plan la seule indication de fouille

dans Ie secteur donne conceme lilot C5, on est en droit de

penser que c'est a cet emplacement que I'inscription a ete
trouvee 6.

En realite, la question semble un peu plus complexe.

En effet, si I'on se reporte au texte decrivant les fouilles

proprement dites, F. Cumont precise: «Plusieurs

habitations 7 avaient ete fouillees par les troupes en 1922

avant mon arrivee, notamment au bord du ravin qui fait face

a la redoute 8 ( ... ) mais aucun releve n'avait ete fait des
dimensions des pieces deblayees» 9. Cette description

contredit la belle simplicite du plan et pose Ie probleme de
savoir si I'inscription a ete trouvee dans la maison figurant

sur Ie plan de la publication ou dans une autre.

Cette incertitude se trouve confirmee par Ie rapport de

la quatrieme campagne de fouille de Yale 10qui indique tres

clairement que d' autres maisons situees dans l'Ilot C7 (celui

de la «maison aux fresques») et dans l'Ilot B8 qui lui fait

face avaient deja ete partiellement fouillees par la mission
de F. Cumont.

Un element supplernentaire vient d'etre verse au dossier

avec la decouverte recente par M. Gelin d'un plan inedit
date de 1924, qui se trouvait dans Ie fonds des archives de

3 - La rue principale est de direction sud-ouestlnord-est, mais, dans tout
son texte, I'auteur simp\ifie les indications d'orientation et donne Ie sud
pour Ie sud-ouest et Ie nord pour Ie nord-est, contrairement it I' usage qui
s'est ensuite etabli d'orienter Ie site en affectant it la rue principale une
direction ouest-est, l'Euphrate etant considere it l'est.
4 - F. CUMONT, Fouilles, p. 447-448.
5 - Selon la nomenclature de la mission de Yale. Cf. R. BERTOLINO, «Les
inscriptions hatreennes de Doura-Europos : etude epigraphique», fig. 2 dans
ce rneme volume.

6 - Dans la planche II de F. Cumont, l'ilot qui fait face it la "Redoute"
correspond it celui qu'on appellera C5 dans les Prel. Rep. II et VII-VIII.
7 - C'est nous qui soulignons.
8 - C'est-a-dire Ie palais du Stratege,
9 - F. CUMONT, Fouilles, p. 241-242.

10 - M. PiLLET, «General Report On The Campaign of 1930-31", Pre!' Rep.
II, p. 33 (1922-23), p. 36 et p. 39 (1924).

M. Pillet I I. Ce plan, signe «Lt Delaplanche 5/4 Etranger»

devait accompagner Ie rapport du merne lieutenant

Delaplanche portant sur les travaux que les dix legionnaires

syriens envoyes sur Ie site du 12 mai au Ier novembre 1924

executerent sous les ordres du sergent Dachtus. F. Cumont,

qui na pu se rendre a Salhiye cette annee la, resume

brievernent Ie rapport a la fin de son ouvrage. II mentionne

la fouille de plusieurs maisons, mais, curieusement, ne publie

pas ce plan 12, bien que ce demier indique I'emplacement

des fouilles executees entre 1922 et 1924 de maniere plus

precise que Ie plan du site publie par F. Cumont. On notera

que, en depit de son caractere sommaire et approximatif 13,

Ie document De1ap1anche montre qu' en realite, dans 1azone

qui nous interesse, c' est l' ensemble des maisons des 110ts

C7 (et B8) qui a fait I'objet des fouilles de cette periode. Si

bien que la maison que nous recherchons pourrait aussi bien

etre situe dans 1'110tC7 que dans l'ilot C5.

En ce qui conceme l'ilot C5, au nord-est de I'Ilot C8,Ia

description de la fouille qui figure dans Ie Pre!' Rep. IV 14

n'evoque la decouverte d'aucune inscription. Seul yest

mentionne un graffite decouvert entre 1924 et 1928 par des

«amateurs» (la scene represente une caravane de chameaux).

On observe aussi que Ie Pre!. Rep. IV indique que les maisons

de cet ilot avaient ete fouillees en 1924, tandis que F.Cumont

parle d' une fouille conduite en 1922, ce qui met Ie doute sur

la possibilite d'une localisation de la maison dans cet not.

Mais il y a plus : on peut egalernent supposer que

I'inscription hatreenne se trouvait dans l'Ilot HI qui se trouve

a cote du temple des Gadde. Dans le Pre!' Rep. IV 15, en

effet, M. Welles a publie 1es inscriptions grecques provenant

de l'Ilot HI 16. Or parmi celles-ci figure le texte n° 131 deja

etudie dans I'ouvrage de F.Cumont, dont il estdit qu'il a ete

decouvert «sur Ie mur en face de celui qui porte les deux

graffites precedents» 17, cest-a-dire justement les

inscriptions n° 129 (Maran, Martan et Barmaren) et n° 130

(Mareinos) qui nous interessent 18. II faudrait done penser

que la «maison fouil lee en 1922 a I 'Est de la rue

II - Voir ce plan dans M. GELIN, «Les fouilles anciennes de Doura
Europos ...» dans ce volume.
12 - F.CUMONT, Fouilles, p. 477-478. II est regrettable que Ie rapport auquel
etait joint Ie plan n' ait pas ete retrouve et que nous n' en connaissions que
la quinzaine de \ignes publiees par F. Cumont en preambule de la liste
(3 pages) d'objets deposes au rnusee d' Alep it l'issue de la campagne.
13 - Visiblement, Delaplanche a commis la merne erreur que F.Cumonten
ajoutant une rangee d'ilots entre celie ou se trouve Ie temple d' Artemiset
Ie bord du plateau.
14 - Pre!. Rep. IV, p. 39-40.
15 - Pre!. Rep. IV, p. 160. Textes n? 315 (= 131a) et 316 (= BIb).
16 - Nous remercions Mlle C. Saliou pour son aide dans cette recherche du
lieu de la decouverte de ce texte.
17 - F. CUMONT, Fouilles, p. 449.
18 - On notera que M. Welles ne mentionne pas Ie graffite grec n" 130qui
n'etait peut-etre deja plus visible.
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Fig. 1 - Emplacement de I'inscription n° 2 sur Ie mur sud de la porte de Palmyre. D' apres Ie Pre!. Rep. 1I, pI. XVll.

principale (...)>> ou notre texte en graphie hatreenne a ete

trouve correspond a«the house on the southwest corner of

the decumanus and the cardo maximus (H 1 a)» dont parle Ie

Pre!' Rep. IV. Ainsi, toujours en se fondant sur la description

de F. Cumont, on pourrait penser que la «chambre en face

de la porte d'entree» etait Ie vestibule 15a de l'ilot HI et

done que les textes n? 129 et 130 se trouvaient sur Ie mur est

de la piece 15a, tandis que l'inscription grecque n? 131 a ete

gravee sur Ie mur ouest.

Le probleme est que, d' apres les figures et les

photographies de cette maison publiees dans Ie Pre!' Rep.

VII-VIlI 19, on apercoit sur Ie mur ouest de la piece 15a un

graffite du aux soldats indiquant I' annee 1922, date de la

fouille de la maison. Cela signifie que dans Ie Pre!' Rep.

VII-VIlI, l'indication de 1924 comme annee de la fouille

est erronee. Ainsi, si l' on considere que l'Ilot en question

est celui nomrne HI, on devrait penser que, lorsque

F.Cumont a fait sa description, les ilots C7 et C5 n'avaient

pas encore ete fouilles et que I'Ilot HI etait l'Ilot fouille Ie

plus proche du bord du ravin interieur, Mais on ne peut pas

dire que cet Ilot soit aproprement parler au bord du ravin et,

de plus, cette localisation est en totale contradiction avec Ie

plan du Lt Delaplanche sur lequella fouille partielle de 1'Ilot

HI, comme celIe de 1'Ilot C7 est datee de 1924 et ou la fouille

de 1922 ne concerne que I'Ilot C5.
La confusion, on Ie voit, est totale et force est de se

contenter de localiser cette inscription en C5, en C7 ou en

HI. Bel exemple de la circonspection avec laquelle on doit

utiliser les indications archeologiques des publications

anciennes.
Pour tenter de resoudre Ie probleme, une recherche

attentive a ete conduite sur place dans les Ilots au sud de la

rue principale, mais I' etat de degradation des maconneries

est tel que cette recherche est restee vaine.

Remarquons, pour terminer, que A. Caquot a propose

une identification entre Maran et Haddad, Ie paredre

d'Atargatis ou son avatar Zeus Dolichenien 20 et 1'0n sait

qu'un texte en graphie hatreenne a ete trouve dans Ie temple

d' Atargatis (inscription n° 4). II n' est done pas indifferent

19- Voirpar exemple la planche XC, I dans F. CUMONT, Fouilles.
20 - A. CAQUOT, «Nouvelles inscriptions arameennees de Hatra», Syria
XXIX, 1952, p. 89-118.
21 - Voir la serie DEE I a III publiee en 1986, 1988 et 1993 et, plus

de noter que Ie lieu de la decouverte de notre texte, meme

s'il ne peut pas etre indique avec precision, se trouve a
proximite du temple d' Atargatis.

L'INSCRIPTION N° 2

Le deuxieme texte examine, dont la lecture presente des

problemes, est Ie graffite encore visible aujourd'hui qui se

trouve sur Ie mur sud de la porte de Palmyre, a1,30 m environ
de hauteur (fig. 1).

La porte de Palmyre est l'acces principal a la ville de

Doura-Europos pour qui aborde celle-ci en venant du nord
ou de l ' ouest. Cet edifice monumental a ete presque

entierement degage par les fouilleurs de la mission de Yale
et de nouvelles recherches y ont ete entreprises recemment

dans Ie cadre de la mission franco-syrienne. Les demiers

resultats de la recherche nous ont fourni un terminus post

quem pour la datation des nombreuses inscriptions qui

couvrent les murs du passage de la route atravers Ie batiment

en montrant que la porte de Palmyre a ete construite, comme
I' ensemble du rempart occidental de pierre, a la fin de

l' epoque seleucide et plus precisernent vers Ie milieu du
lIe siecle avo n. e. 21.

J. Johnson en se fondant sur la paleographic a attribue a
l'epoque romaine un groupe d'inscriptions grecques de la

porte de Palmyre. L'un de ces textes (D 48) se trouve en
dessous de notre graffite 22, sur la troisieme assise ala hauteur

de la barre de fermeture, c'est-a-dire aun niveau accessible

atoutes les periodes de l' existence de laporte de Palmyre. II

est done possible que l'inscription hatreenne soit de la meme

periode que les inscriptions grecques, mais rien n'impose

une telle conclusion.
La seule remarque complernentaire que l' on puisse

ajouter est que cette inscription, gravee sur la pierre, est
vraisemblablement posterieure ala chute de l' enduit qui, a
une certaine peri ode, a recouvert Ie mur et non anterieure a

la pose de cet enduit, dans la mesure ou les caracteres

profondernent incises ne presentent aucun reste d' enduit qui

n'aurait pas manque d'obstruer au moins partiellement

les cavites.

recemment, P. LERICHE et A. AL MAHMOUD, «Doura-Europos. bilan des
recherches recentes», eRA!, 1994, p. 395-420.
22 -J. JOHNSON, Prel. Rep. III, p.151-161.
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ce graffite ne subsistent plus actuellement que sur quelques

dizaines de centimetres.

lC11-!l1f:.

~\.l)lffTJH[yrE~T

)·.NGl.JF:,

MUD· 5RlCr-, ON· RU~()LL •
f\U[Yl::,Ll-__ _ iiS"

~6DN~~_IC'~ - :

Fig. .? - Le temple d'Aphlad et son contexte. D'apres S. Downey,
MRAfig. 48, p. lll.

La maison au a ete decouvert ce graffite est mentionnee

dans Ie Prel. Rep. Va propos du temple d' Aphlad. D' autres

graffites ont ete trouves dans cette maison, dont run pourrait
etre attribue ades soldats romains.

Les donnees archeologiques relatives au temple

d' Aphlad ont ete peu etudiees : une stele datee de 54 de n. e.

a ete decouverte dans ce temple, mais il n'y a pas de

connexion directe avec la maison ou aurait ete decouvert
le graffite.

Une recherche entreprise par nons-memes dans ce

secteur n'a rien donne car les murs ou aurait pu se trouver

23 - R. Dr \IE';:\fL rx; BUISSON, Syria XIX. 1938,p. 383. Cette inscription a
ete etudie parA. CAQUOT, dans Syria XXX. 1953.T. J. MILlK, DFD, p. 334,
F. VATTIONl, Le iscrizioni di Hatra, p. lOS, n? 2, B. AGGOULA, IIH, p. 173,
n" II.
2-1 - Rappelons que Ie temple d' Atargatis, situe dans l'ilot H2 (Ie merne
que celui ou se trouve la maisondes pretres),est voisin du temple d' Artemis

L'INSCRIPTION N° 4

L'inscription bilingue en hatreen et en grec gravee sur

une plaque de gypse provenant du temple d' Atargatis est

sans conteste le texte en graphie hatreenne le plus important

parmi ceux qui ont ete decouverts aDoura 24.

Le contexte archeologique

R. du Mesnil du Buisson, qui a publie cette inscription

en 1938, ecrivait a propos de l ' emplacement de sa

decouverte: «[ ...] F. E. Brown, poursuivant des sondages

dans le temple d' Atargatis et Hadad, ouvrit une fosse devant

I' entree du sanctuaire principal; il ne tarda pas ay decouvrir

les vestiges de I' ancienne facade effondree de ce cote.

C'est au milieu de ces materiaux qu'il mit au jour

l'inscription [...]» 25 (fig. 3).

r~------~1 I'L----------

Fig. 3 - Le temple d'Atargatis (en bas a gauche) et le temple
d'Artemis (a droite). D'apres S. Downey, MRAfig, 40,
p.91.

H. Ingholt indique que cette inscription a ete trouvee

dans une citerne de la cour du temple, face au pronaos 26.

Plus loin, apres l'analyse philologique et epigraphique du

qui occupe l'Ilot H4.
25 - R. Du MESNIL DU BUISSON, Syria XIX, p. 147. 1937 est I'annee de la
dixieme et demiere campagne de fouille 11 Doura-Europos : cette campagne
avait ere consacree aux sondages (M. 1. ROSTOVTZEFF, CRA!, 1937,
p. 196 -197).
26 - YCS, p. 131.



/ 3. Les inscript ions hatreennes de Doura-E uropos: Ie contexte arclieologique et historique
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Fig. 4 - La faca de du temple d 'Atarga tis avec la foss e qui s'o uvre al'ava nt. Etat actuel. Noter les
deux niveaux de carrelage adroite de I'entree. Vue vers l 'ouest.
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texte, il precise que cette inscr iption a ete trouvee devant

l' entree principale du templ e, dans une citerne, parmi les
restes de I'an cienn e facade du temple 27.

Malheureusement , on ignore tout de ces restes supposes

de l'an cienne facade du templ e. On sait que la ville de Dour a

a ete endommagee par un seisme en 160 de n. e. et il est

evidernment tentant de mettre I' effondr ement de la facade

du temple en relation avec ce seisme, ce qui expliquerait

que Ie templ e dAtarg atis a it connu un e importante

restauration , si ce ri ' est une veritable recon struction . Le

problerne est don e de dater la fo sse ou a ete trouvee
l'in scription.

La f osse : I' examen du terrain montre tres c1airement que

cette fosse souvre au pied meme de la facade ac tuellement

visible et merne en parti e sous cell e-ci , ce qui implique

necessairernent que cett e fosse a ete bouchee lors de la

construction du pron aos du temple (fig. 4).

On peut egal em ent cons tater que la fosse ne comporte

aucun enduit qui pourrait perm ettre de I'identifi er avec une

citerne. II sagit done , non d'un puit s ou d 'une citerne selon

linterpretation d'Ingholt , mai s pl ut ot d'une fosse

d'evacuation des eaux pluviales ou usees telles qu 'on en

trouve dans les cours de maison s (fig. 5).

En fait, larnhi gurte de s interpret ati on s t ient

probablement au fait que ce tte cav ite de grandes dimension s

pratiqu ee dan s la dalle calcaire ( 1,5 m de diametr e a

27- Yes, p. 136.

Fig. 5 - La f osse au pied de la fa cade du pronaos. Etat actuel.
Vue vers I'est.

I' ouvertur e, plus de 3 m au fond ) laisse apparaitre en son

centre deux maconnerie s de pierre s calcaire Iiees au djo usse

qui se diri gent vers Ie nord et vers I' ouest, mais ce dispositif

est prob ablement df a la necessite de consolider Ie terrain

au pied du pron aos du temple devant lequeI souv re Ia fosse .

Le carre/age: dans leur presentation de l'in scripti on, H.

Ingholt et M. Pillet precisent que la cour du templ e a ete

carrel ee et que la fosse a ete recouverte avec du gypse aune

periode qui nest pas precisee (fig. 5).

La dat ation de ce carrelage a donne lieu a plusieurs

hypoth eses : M. Pillet 2H parl e de carreaux de lepoque

28 - Pre!. Rep. III. p. 9.
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romaine, H. T. Rowell 29 mentionne un carreau date de 54

de n. e. ; S. Downey 30 ecrit que le carrel age date

probablement du Ils siecle de n. e. Malheureusement, la

datation d'un carreau ne saurait etre etendue a celle du

carrelage tout entier. Quant aux deux autres hypotheses, elles

ne sont visiblement fondees sur aucun argument de terrain

et reposent sur les appreciations personnelles de leurs auteurs.

En fait, ainsi que nous avons pu l' observer sur le terrain,

on trouve dans la cour du temple deux carrelages successifs.

Le premier, fait de carreaux de 28 x 29 x 6,5 em, est visible

au pied et au nord du pronaos, sous l' autel de la cour et Ie
long du cote oriental de la cour. Le deuxieme, plus tardif car

situe a un niveau superieur, est constitue de carreaux de

29 x 40 x 5 em. II est visible al' avant du pronaos et sur le

cote oriental du sanctuaire ou il est recouvert par des pilastres

tardifs. II s'agit la d'une refection anterieure au demier etat

du sanctuaire. Le premier carrelage appartient done a
l'antepenultieme phase de travaux qu'a connus le temple.

De maniere evidente, cette phase est soit contemporaine de

la construction du pronaos, soit plus tardive. Ce qui nous

renvoie au probleme de la date de construction du pronaos.

Datation du pronaos : on dispose de trois dates importantes

relatives au temple d' Atargatis : 31/32 (construction du

naos), 61-62 (construction de la salle agradins), apres 160

(restaurations). La derniere date qui conceme ce batiment

est une inscription de 235 de n. e.
Repetons Ie : il parait evident que la fosse dans laquelle

se trouvait I'inscription netait plus visible lorsque
fonctionnait Ie temple d' Atargatis avec son pronaos car on

imagine mal de quelle maniere on aurait pu alors acceder

au temple. Dans la mesure oii Ie naos du temple existait en

31/32 de n. e. 31 et ou les gradins du pronaos ont tous ete

consacres en 61/62 de n. e. 32, Ie comblement de la

fosse devrait se placer apres 31/32, probablement peu avant

61/62, date de la construction du pronaos et, peut-etre, du

premier carrelage, ce qui nous ramene aune date peu eloignee
de celie qu' evoque Rowell.

L' inscription bilingue serait ainsi anterieure au deuxieme
tiers du Iersiecle de n. e.

Rappelons qu'il ne peut s'agir ici que d'une hypothese

29 - Prel. Rep. III, p. 35.
30 - MRA, p. 103.

31 - Le temple d' Atargatis a ete, comme la synagogue et la maison
chretienne, bati sur un endroit qui etait occupe 11 I'origine par une maison
dans la cour de laquelle devait s'ouvrir 1a fosse. Voir S. DOWNEY, MRA,
p. 102 : M. I. ROSTOVTZEFF. CRAl, p. 200.
32 - F. Cl'MONT, Fouilles, p. 427 sq. ; S. DOWNEY, MRA, p. 103.
33 - H. LNGHOLT et al., YCS, p. 137, note 33. lei se pose la question de la
monnaie en usage 11 Doura-Europos : si notre texte est ancien on aurait ici

qui repose sur des indications archeologiques tout afait

sommaires et imprecises, Toutefois, si nos observations se

verifient, cela signifierait que nous avons ici l'inscription

hatreenne la plus ancienne connue anos jours, ce qui serait

evidernment un fait de premiere importance pour

I' epigraphic hatreenne,

Problemes historiques

Le probleme des cent deniers: la mention d'une offrande de

cent deniers dans l'inscription bilingue merite qu'on s'y
attarde. En effet, si I' on compare la valeur de cette somme

avec la liste de prix qui figure dans la maison de Nebuchelos,
ou il ressort que la valeur d'une robe etait de 90 deniers, on

comprend mal que cette offrande ait pu justifier la gravure

d'une dedicace. H. Ingholt, considerant qu'il s'agit d'une

somme peu importante 33, suppose que la construction dont

parle l'inscription designe une couverture en bois apiliers

pres de I' entree principale du temple.

On sait que Ie denarius est mentionne dans les

parchemins de Doura-Europos apartir de 227 de n. e.34 :

selon A. R. Bellinger 35, Ie denarius aurait suivi le
tetradrachme, II est evident qu'a Doura-Europos (et aussi a
Palmyre) 361edenarius a ete introduit quelques anneesapres
Trajan : en effet la plupart des denarii trouvesaDoura datent

de la fin du Il- siecle. 11 convient cependant de signaler une

monnaie de 32/31 avo n. e. et quelques exemplaires du
Iersiecle de n. e.

Le probleme de la modicite apparente de la somme

consacree a la construction d'une partie non identifiee du

temple pourrait se trouver resolu par la datation de

l' inscription vers le milieu du Iersiecle de n. e., dans la mesure

ou les 100 deniers mentionnes avaient evidemment plus de

valeur acette epoque qu' au milieu du lIe siecle, peu avant

l' epoque de Nebuchelos.

Les relations entre Hatra et Doura-Europos : la presence de

ces quatre inscriptions en graphie hatreenne ne constitue pas

un phenomene isole.

On savait en effet, grace au catalogue des monnaies de

Doura-Europos publie par R. Bellinger 37 que des liens tres

la seule mention des deniers dans une periode ancienne et cela pourrait
indiquer que Ie personnage etait un etranger, M. I. ROSTOVTZEFF (CRAlI937,
p. 204) dit qu' en cette epoque (I" siecle de n. e.) «(...) des monnaies romaines
ont ete bien rarement trouvees 11 Doura. II n' est pas impossible que Iesigne
de denier soit employe pour designer une drachme», ce qui ne resout rien.
34 - C. B. WELLES et aI., The parchments and papyri, 1959, p. 8.
35 - Fin. Rep.VI., «The Coins», 1949, p. 195-210.
36 - Nous remercions M. M. Gawlikowski pour son renseignement.
37 - Fin. Rep. VI, «The Coins», 1949.
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forts unissaient Doura avec les cites de haute Mesopotamie

(Nisibe, Edesse, etc.), 38 mais aussi avec certaines cites de

moyenne et basse Mesopotamie (Seleucie, Suse). Depuis la

parution de l'ouvrage de Bellinger, un element nouveau est

apparu avec l ' identification par A. Caquot 39 de sept

exemplaires portant la legende arameenne «Hatra de

Shamash», non reconnue par R. Bellinger qui avait place

ces monnaies sous la rubrique «Aramaic Princes of Syria»,

qualifiees d' «Antiochene type» 40. Bellinger avait etabli,

apres Dieudonne (RN, 1906), que le modele de cette frappe

est un Antonin antiochenien, ce qui permet d'etablir un

terminus a quo en 138.

Dans son article, A. Caquot precisait : «plus interessante

encore est la legende HTR' DSMS «1'enclos du soleil» (d' ou

le nom de la ville) que nous lisons sur des monnaies

jusqu'alors faussement attribuees a Emese et imitant les

monnaies d' Antonin le Pieux. On en a retrouve des

exemplaires a Doura-Europos, avec laquelle Hatra a

certainement ete en relations.»

Cette identification nouvelle a ete rappelee par

H. Seyrig 41, qui note: «legende arameenne ou A. Caquot a

su reconnaitre le nom de Hatra de Shamash (...) La presence

de sept exemplaires a Doura, parmi tant d' especes

mesopotamiennes, ne laisse pas d ' appuyer cette

identification.»
Shamash a Doura-Europos : M. I. Rostovtzeff a fort

justement souligne l'interet de la decouverte d'une mention

du dieu Shamash dans un temple dedie a Atargatis et a son

paredre Hadad.
AHatra, Shamash etait le dieu principal, mais la deesse

Atargatis y etait egalernent veneree (on la retrouve nommee

dans les inscriptions et, semble-toil, sur un relief ou elle figure

assise a cote du dieu Nergal). On a pense que cette deesse

aurait ete l'epouse du dieu Baalshamin (venere comme

manifestation du soleil dans Ie ciel "), C'est aces dieux,

semble-t-il, que les Hatreens avaient dedie les temples III et

IV.Les attributs de Baalshamin (le taureau et la foudre) sont

les memes que ceux du dieu Hadad. Malheureusement, cela

ne suffit pas a demontrer l'existence d 'un lien entre Shamash,

Baalshamin, Hadad et Atargatis.

38 - Le fait avait deja ete souligne par R. BELLINGER des la troisierne
campagne, «New Material for the History of Dura», Pre!' Rep. III, p. 162 :
«Not only are the casual coins from Septimius Severus on much more
numerousbut they show connection with the northern Mesopotamian towns,
themselves places of suddenly increased significance at this time.» (apres
la deduction de D-E en Aurelia Antoniniana Europos sous Caracalla).
39 - A. CAQUOT, «Nouvelles inscriptions arameennes de Hatra», Syria

XXIX, 1952, p. 89-118. Cf p. 114.
40 - «The Coins», p. 119-120, n? 172.
41 - H. SEYRIG, «Monnaies grecques des fouilles de Doura et d' Antioche,

R N, 1958, p. 172.

Dans son article deja cite, A. Caquot ecrit a propos du

culte de Shamash 43 : «le semeion decrit par Lucien apparait

a Hatra sur les monnaies et sur le bas-relief de Nergal» et

precise en note: «cet emblerne ne reparait qu'a Doura

Europos, a Harran et sur un monument du culte dolichenien :

la plaquette de Lussonium-Komlod- 44.

Curieusement, seule une inscription de Hatra parle d'une

construction en l'honneur du dieu Shamash: il s'agit de

l'inscription n° 107, gravee sur une plaque en calcaire trouvee

dans le petit iwan n° 4 (qui fait partie du grand iwan sud) 45.

Ces plaques, en general, ont des dimensions qui permettent

de les deplacer facilement d'un endroit a l'autre, phenomene

tres frequent a Hatra. A Doura-Europos il n'y a pas de

batiment dedie a Shamash. On aurait done pu supposer que

notre texte a ete importe par un etranger, mais la chose parait

improbable dans la mesure ou la plaque de notre inscription

est en gypse, materiau courant a Doura, alors que celles de

Hatra sont faites dans le calcaire local de cette ville.

CONCLUSION

Sur les quatre inscriptions hatreennes de Doura-Europos,

les deux graffites sur enduit n? 1 et 3 paraissent appartenir a

I'epoque romaine (165-256 de n. e.), dans la mesure ou le

support ne presente qu'une duree de vie tres limitee.

En effet, apres examen de l'ensemble des inscriptions

et graffites trouves sur les enduits de murs a I'interieur des

maisons de Doura-Europos, on peut considerer que la duree

de vie d'un enduit ne depasse guere une cinquantaine

d'annees, ainsi que l'observe fort justement M. Pillet qui

conclut : «Frescoes and graffiti are, in fact, nothing but the

vestiges of late occupation (third century A. D.) of earlier

buildings which have been renovated 46

De merne, l'inscription de la porte de Palmyre,

profondement gravee dans la pierre du batiment, pourrait, si

I' on en juge par ses caracteres propres et par l' ensemble des

graffiti qui I'entourent, etre datee de la phase d'occupation

romaine de la ville (165-253).
Ces datations a I' epoque romaine n ' ont rien de

surprenant en soi puisque, c'est un truisme qu'il n'est peut

etre pas inutile de rappeler, elles proviennent de l' etat le

42 - Voir F. SAFAR, M. Au, AI-Hadr, p. 43.
43 - A. CAQUOT, «Nouvelles inscriptions arameennes de Hatra», Syria, 1952,

p. 115-116.
44 - II s'agit de la note 4. D'autres exemples ont ete decouverts depuis,
dont un par nous-rneme au musee de Gaziantep.
45 - «Moi <gdy> fils de /gdy fils de <'>bygd fils de kbyrw/de bene-rpsms,
j'ai aide/ Ie grand dieu sms Ie bienfaiteur/ a la maison de rejouissance
superieure de / I'esagil du grand temple qu'a construit / Ie Fils de nos deux
Seigneurs pour sms, son pere pour / rna vie et la vie de tous ceux qui me
sont chers» (B. AGGOULA. IlH, p. 67).
46 - M. PILLET, Prel. Rep. IV, p. 37.
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mieux preserve, celui que les fouilleurs ont rencontre

imrnediaternent et sur lequel ils se sont Ie plus souvent
arretes -17 On peut dire que, globalement. ces datations

saccordent avec celie des monnaies hatreennes trouvees sur

Ie site, bien que celles-ci aient ete frappees a I'imitation du

type d'Antonin Ie Pieux, ce qui les place vers le milieu du
II"siecle, soit un demi-siecle plus tot que les dates proposees

pour au moins deux de nos trois inscriptions.
L'existence de relations entre les deux villes a l'epoque

romaine est done incontestable, mais leur importance reste
difficile a evaluer. Elle ne peuvent pas, bien sur, etre

cornparees avec celles, Ires etroites et sur lesquelles le
materiel abonde, qui Iiaient Doura a Palmyre 48. Quant ales

comparer avec les relations entre Doura et les autres grandes
cites de moyenne et de haute Mesopotamie, il faudrait pour
cela utiliser des criteres variables selon que les cites en

question possedaient ou non une graphie propre, une langue
propre ou un monnayage propre.

Quant a la bilingue greco-hatreenne, on a vu qu'un
certain nombre d'elernents militent en faveur d'une datation
au milieu du leT siecle, mais que cette conclusion doit etre
formulee avec la plus grande precaution. Cependant, s'il se

47 -,II suffit, it titre d'exemple, de comparer Ie nornbre de monnaies
hellenistiques ou parthes trouvees it Doura avec celui des monnaies de la

verifie que cette inscription remonte bien au debut du leT

siecle de n. e., nous aurions ici deux informations de premiere
importance:

ce texte constituerait l'inscription hatreenne la plus
ancienne connue a ce jour ;

- il aurait existe des relations entre Doura et Hatra des
Ie milieu du leT siecle de n. e.

Le caractere surprenant de ces deux informations suffit

a lui seul ajustifier la prudence avec laquelle nous les livrons.

Esperons que le developpernent des recherches

archeologiques de la mission de l'Universite de Turin a Hatra

permettra de decouvrir enfin un materiel, autre que des

trouvailles de surface, qui nous eclairerait un peu mieux sur
I'histoire de cette cite encore si mal connue.

Peut-etre aussi Ie developpement de nos recherches sur

le site de Doura, dans Ie secteur proche du fleuve qui semble

etre la zone la plus anciennement occupee et qui reste a
explorer, nous apportera-t-il des elements nouveaux sur

I'histoire de la region aux epoques hellenistique et parthe

et, en particulier, sur celie des relations entre ces deux cites
bien differentes mais qu'un destin parallele rapproche.

premiere moitie du III' siecle.
48 - Et encore, que connait-on de Doura aPalmyre ?



14.UN NOUVEAU BAS-RELIEF PALMYRENIEN
DE DOURA-EUROPOS

'Adnan BOUNNI *

During the 1993 campaign at SalhiyehIDura-Europos, the French
Syrian expedition discovered a votive bas-relief in the south of the main
street. This bas-relief represents an offering scene. In the center, the
Palmyrene god Bel is bearing two standards, the left one carries the image
of Allat and the right one an unindentified god. To the left of Bel is the
dedicator, and to the right a temple crowned with the image of Hercules,
while a priest keeps the door of the temple. From the inscriptions, one can
conclude that the dedicator was of South Arabian origin.

Au cours de la campagne de fouilles de 1993 aSalhiyeh/
Doura-Europos, la MFSDE a decouvert Ie 7 avril dans Ie
chantier au sud de la rue principale, un remarquable bas
relief votif de type palmyrenien (fig. 1).

II s'agit d'une scene d'offrande executee sur une plaque
cintree en gypse tirant sur Ie gris-beige, de dimensions
maximales (52 x 44 x 6 ern). Bien que la pierre soit cassee
en trois morceaux jointifs et souffre de mutilations sur son
cote droit, son etat de conservation est assez bon en general I.

La partie inferieure du bas-relief forme une sorte de plinthe
portant une inscription palmyrenienne en trois lignes dont
les debuts sont effaces presqu' intentionnellement.

DESCRIPTION SOMMAIRE

Au centre de la scene un dieu d'une importance evidente
domine la scene. A sa gauche se tient un sacrificateur avec
un pyree aencens moulure 2. A sa droite une personne sort
d'un temple ou d'un naiskos en perspective. L'inscription
date la dedicace et donne Ie nom et la filiation du sacrificateur

* - Directeur du service des Fouilles et de I' Archeologie a la Direction
generate des Antiquites et des Musees, Damas.

I - Nous devons aM. Muhammad Fares, chef-adjoint de I'atelier technique
de la direction generate des Antiquites et des Musees de Syrie, la restauration
et les moulages du bas-relief.
2 - Les autels votifs de forme cylindrique, qu'ils soient en pierre comme
celui-ci ou en metal. sont munis d'une cupule pour I'encens. Cet element a
disparu ici acause de la cassure.
3 - Voir plus bas, page 217.
4 - Le dieu Bel porte d'habitude une coiffure plus petite, mouluree et
decoree de perIes. Mais de Doura-Europos on connait un bas-relief de
Nabu Citharede portant la me me coiffure que celIe portee par Bel sur

~ ,-",,>,.))...11) , / ~L.JI.);"""""';,;lJI"'..).....-l1 ~10? \~~r r- ...... J)l>

-fiJI J., "")J .u.;~ ;c,;.,.,...:..ll J:i . ;;';".l..o1I""""';)1 t->~I ""-",,,"'..r'''''~~
"") .A)'I~ J' 0)\.11",)1 ;)"..0 L...p -"",,",),1 ~. "~'J.;..) J' .......,:J1.h-"",

. J;~"")I;)~..L,.olII""'(""'J,'>';L.. ........... ~J.,,,,,)I~~J' c:-"'IJ~

.... ~I,;r~~I~J.LoJ-"""'I"I~~I;.uL;~..r.,.i:lI..,....:JI,;r~J

. -f,'J.,.vr J I VT ~~I~~.....,.:.lli::'..)l;

et Ie nom de la divinite principale 3 a laquelle l'ex-voto
etait dedie.

La divinite principale

D'apres Ie texte et l'importance iconographique, il s'agit
incontestablement de Bel, dieu supreme de Palmyre et de la
Palmyrene. Ce demier est debout en parfaite attitude frontale,
face imberbe, pieds nus. IIest coiffe d'un polos cylindrique 4

entoure d'une couronne ornee d'un chaton (?) et porte une
tunique courte cintree dont les plis sont stylises de deux cotes
d' une bande rayee 5. Sa poitrine est gamie d' un torque double
agrand chaton ovale qui etait serti d'une pierre precieuse
actuellement disparue et muni de trois pendentifs a teres
globulaires.

Sur les epaules Ie dieu porte un grand manteau, epais,
lourd et capitonne en losanges. Ses deux mains, apeine sortie
du manteau, tiennent deux etendards. Celui de droite se
termine au sommet par un chapiteau portant l'effigie d'une
divinite non identifiable 6, debout, armee d'une lance et d'un
bouclier. Sur Ie chapiteau de l'autre etendard on reconnait

ce bas-relief. Nous devons a lamabilite de Madame Susan Matheson,
Curator ofthe Dura Collection at the Yale University Art Gallery, une photo
de ce bas-relief que nous avons reproduit dans notre these sur Ie Sanctuaire
de Nabu (Album n° 174),1986.
5 - Des costumes semblables garnis de cette merne bande rayee sont conn us
surtout dans des bas-reliefs de la Palmyrene, voir D. SCHLUMBERGER. La
Palmyrene du Nord-Ouest, BAH XLIX, Paris. 195I, p. 64 et 67, PI. XXVII.
4 et XXIX. I, et sur Ie bas-relief de Asad Saad du Musee de Damas.
6 - II s' agit probablement de Arsu, une autre divinite arabe qui prend la
meme attitude et porte les memes armes sur un celebre bas-relief de Doura.
Voir R. N. FRYE, J. F. GILLIAM, H. I~GHOLT and C. B. WELLES, Inscriptions
from Dura-Europos, Yale Classical Studies 14. New Haven. 1955,
p. 138, pl. IV.
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Fig. J - Le bas-reliefpalmyrenien avant restauration.

I' effigie d' Allat assise coiffee de son habituel casque et armee
de sa lance et de son bouclier rond 7.

Partie droite du bas-relief

Le temple au naiskos possede un fronton decore de petits
motifs verticaux au-dessus desquels s ' etend un tore
horizontal surrnonte d'un petit Heracles nu portant sa
mas sue 8 et assis entre deux animaux qui sont
vraisemblablement deux lions. L'effigie est entouree d'un
cercle radie . Le mur de I'edifice est surrnonte de trois
elements d'entablement (architrave, frise en torsade et
corniche) et couronne de merlons triangulaires. Des dessins
de cadres circulaires et quadrangulaires ornent la partie
superieure du mur. IIs representent vraisemblablement des
images votives ou honorifiques. Au bas du mur courent des
traits horizontaux en guise de krepis .

L'homme qui avance le pied droit nu pour sortir du
temple (ou tabernacle) est probablement un pretre ou un
serviteur. II est imberbe, sa coiffure stylisee entoure tout son

7 - Voir par exemple l'attitude d'Allat dans Ie bas-relief de Khirbet es
Sane: voir D. SCHLUMBERGER. op. cit., PI. XXXVII . 4.
8 - La massue est portee sur la main gauche . Cette attitude ne semble pas

visage. Sa robe courte, cintree, fortement stylisee, est aussi
munie d'une bande rayee comme celie de la robe du dieu,

Partie gauche du bas-relief

L'image du sacrificateur qui est cense bn1ler I'encens
sur le pyree est mutilee dans sa partie moyenne. On ne peut

done pas savoir quel geste il faisait.
Sa chevelure et son visage sont semblables aceux de

l'homme du temple (ou tabernacle), Mais Ie veternent est
different. On distingue une longue tunique dont les plis sont
stylises en biais et la trace d'un manteau a la grecque sur

l' epaule gauche.

LE STYLE, LA DATE ET LA TECHNIQUE

Le style de la sculpture montre un archaisrne clair:
frontalite , syrnetrie, stylisation rigide des chevelures , des
visages et des vetements, expression lineaire et non plastique
des personnes et des objets. Ces caracteres correspondent
parfaitement a ceux de certaines sculptures provenant de

extraordinaire pour un Heracles assis . Une attitude semblable se trouve
dans la mosaique de Liria; voir J. B ALTY. La mosaique de Sarin. BAH
CXL . Paris. 1990, pI xv.
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Fig. 2 - L'inscription du bas-reliefpalmyrenien.

L'inscription (fig. 2)

Longueur originale : 30 em.

Largeur : 16 em.
Hauteur des caracteres : 1,5 - 2,5 em.

Au mois de ... de l'an 787 (sic) (de l'ere seleucide)

a fait (ou a offert) ... fils de Shalman fils de Yalqut.

aBel (ou cette sculpture aBel).

Heracles, dieu protecteur de Doura 10, Allat, la deesse de
son grand-perc, et un troisieme dieu anne II. Sa veneration

adressee a trois divinites guerrieres pourrait indiquer que
lui-rneme etait soldat 12.

SN]T 700 (sic) +20+20+20+20+7.

]BR SLMN [BR Y] LQT.

]BL. (Une autre possibilite serait

Traduction

1- [BYRH?

2 - [QRB?

3 - [L?

[SLM' DHL]).

L'INTERPRETATION DU BAS-RELIEF

Palmyre et de la Palmyrene du lefsiecle ap. J.-c. Le travail

assez reussi est realise par une main entrainee a Palmyre

meme. Du point de vue technique, le sculpteur n'a utilise

qu'un ciseau large qu'il tournait selon la necessite, meme

pour les parties creuses. II ne disposait sans doute pas d' autre

instrument qui lui auraient permis de montrer les details des

yeux et des sourcils.

II est facile de reconnaitre dans ce bas-relief un ex-voto

dedieaBel, de savoir que Ie sacrificateur a eu recours aun

sculpteur palmyrenien residant aDoura et que celui-ci a

utilise une pierre locale sans oublier les caracteristiques de

l'art sculptural de Palmyre. Le temple (ou naiskos) est celui

de Bel et l'effigie d'Heracles sur la facade a ici un role

apotropaique 9. Le nom de Bel dans l'inscription est clair.

D'autres noms ne sauraient etre mentionnes avant le sien.

D'ailleurs l'espace n'est pas suffisant. II est probable que Ie

donateur, originaire de Palmyre et residant aDoura-Europos,

voulait satisfaire le grand dieu de la Palmyrene sans oublier

9 - Sur Ie role apotropaique d'Heracles, voir S. DOWNEY, «The Heracles

sculpture», Fin. Rep. III, part I, p. 82.
10-Ibid.
II - Allat etait connue dans Ie milieu arabe des Ie vernesiecle (Herodote),
Elleest associee 11 Bel sur une tessere de Palmyre, voir H. INGHOLT, H. SEYRIG,

J. STARCKY et A. CAQUOT, Recueil des tesseres de Palmyre, Paris. 1955,
tessere n° 123.
12 - Cette conclusion ne peut etre valable tant que nous n' avons pas tranche
Ie probleme de la date du bas-relief.
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Commentaire

'Adnan BOUNNI

La date de 787 selon l'ere seleucide, qui correspond a
475 ap. J.-c., est certainement fausse. Elle est probablement

due aun accident ou aune faute de lapicide qui grava 5 au

lieu de I. II n'est, en effet, pas possible qu'un ex-voto

soit offert aBel plus d'un siecle apres la fin de la ville de

Doura et 80 ans apres la fermeture des temples patens par
Theodose, La date de 385/4 (387 ?) de l'ere seleucide

(73 ou 72 ap. J.-c.), en revanche, correspond parfaitement

13 - La fo~e de cert~ns caracteres comme Ie L cursif et Ie B suggere une
date.plus ,recente, marson pourrait suggerer une date plus ancienne si I' on
se refere a la forme des S,M, Y, et du T.
14 - Mais 'BD (a fait) est aussi possible.

15 - Selon J. K. STARK, Personal Names in Palmyrene Inscriptions. Oxford
1971, p. 114, c'est un nom divin utilise comme nom propre. '

au style de la sculpture. De plus, la forme des caracteres

confirme la date que nous avons suggeree 13 Nous avons

conjecture QRB (<<a offert un ex-voto») une formule

habituelie a Palmyre et dans la Palmyrene 14. Shalman Ie

pere du donateur porte un nom connu aPalmyre et ailleurs 15

Mais Ie nom de son grand-perc Yalqfit,qui n'est atteste que
dans l'onomastique Sabeenne 16, indique l'origine sud

arabique du donateur. Pour la derniere ligne une phrase
comme «cette sculpture aBel» est aussi possible 17

16 - Sur YALQUT, voir CIS IV, 226-1-2.
17 - Le nom de Bel sans aucune epithete est frequent. Le plus ancien texte
connu de Palmyre, de I' an 44 avoJ.-C., (Inscriptions de Palmyre XIlIOO),
comme Ie plus ancien texte connu de Doura-Europos de I'an 33 avo J.-C.
(Inventaire des inscriptions de Doura) portent Ie nom de Bel sans epithete.
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Christian AUGE *

The 38 coins hereafter described have been unearthed at Dura in
various excavation areas. Their main common characteristic is a poor state
of preservation, due to corrosion within the soil rather than to continuous
use in ancient times. The list include s some Seleucid and Parthian bronze
coins dating to the 2'dcentury B.C., a few imperial Roman coins (especially
two silver denarii, Nrs. 13 and 15), and a numbe r of provincial bronze
coins minted in the East during the first decades of the 3'd century A.D.,
from Septim ius Severus to Gord ian Ill. Most of them were struck in
neighbouring Mesopotamian cities. Edessa, Carrhae, perhaps Nisibis, but
we must point out the Severan coin Nr. 33, minted at Neocaesarea in Pontus
(Northern Anatolia):other specimen s of the same group have already been
found in Dura excavations and published by A. R. Bellinger.

Ces trente-huit monnaies - auxquelles il faudra ajouter
quelquesexemplaires qui n' ont pu etre nettoyes a temps pour
cette etude - constituent les trouvailles des cinq annees
1989-1993. Elles proviennent dans leur grande majorite des
campagnes de 1989 (dix exemp1aires), de 1991 (seize
exemplaires) et de 1992 (neuf exemplaires), notamment des
fouilles de 1a maison sud sur 1a rue principale (nOS20, 21,
22, 23, 24, 30, 31, 32, 38) et du Stratege ion (nos6, 16, 18,
27,29,34).

Presque toutes ces monnaies presentent un tres mauvai s
etat de conservation du, semble-t-il, a leur sejour dans une
terrecorrosive plutot qu' a une utilisation prolongee, En depit
d'un nettoyage tres attentif, l' identification de nombreux
exemplaires reste incertaine et peu precise , ce qui impose
unegrande prudence dans les conclusions qu' on peut en tirer.
Dans Ie bref catalogue qui suit, les monnaies ont ete
regroupees par ensembles chronologiques, I' emplacement
exact et la date de decouverte etant indiques pour chacune
d'entre elles.

Comme dans les precedentes trouvailles monetaires de
Doura-Europos, on reconnait d'abord un petit nombre de
monnaies depoque hellenistique : quelques bronzes
seleucides puis parthes du lIe siecle avo n. e. La plupart des

• - Directeur de recherche au CNRS , Paris.
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pieces sont d'epoque imperiale : elles comprennent trois
monnaies romaines , dont deux deniers, datees du lIe siecle
et de I'epoque severienne, et un ensemble relativement
important de bronzes provinciaux emis en Syrie et en Haute
Mesopotamie depuis la fin du lIe siecle jusqu' a I'epoque de
Gordien III. II n'est pas surprenant que la plupart de ces
monnaies aient ete frappees dans les ateliers les plus proches,
ceux d'Edesse, de Carrhes et peut-etre de Nisibe. On
remarque en outre la pre sence d'un bronze de
Septime-Severe venu de Neocesaree du Pont (n" 33) : il
appartient a un groupe d'emissions abondant, deja bien
atteste dans les trouvailles de Doura-Europos .
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CATALOGUE I

MONNAIES HELLENlSTIQUES

1. Petit bronze d' Antiochos III (223-187)
AE, 1,79 g. diam.II,5 mrn, 12h. Tres use .
D. Tete diadernee ou lauree 11 dr. (du roi ou d' Apollon).
R. Legende cachee par la corrosion. Apollon debout de face,
nu, appuye 11 son arc et tenant une fleche,
n? 89/01. DE 89, surface.

2. Vraisemblablement «unite» seleucide, lIe siecle avon. e.
AE. 3,30 g. diam. 17-16 mm , axe indetermine. Tres usee ,
effacee, La tranche, 11 double biseau, etait peut-etre dentelee.
D. Tete diademee 11 dr., imberbe.
R. illisible (face creusee par la corrosion).
n? 91000-16.

3. Bronze, vraisemblablement d'epoque hellenistique tardive.
AE, 2,94 g, diam. 17-16 mm, axe indetermine, flan epais,
Tres use, efface.
D. Tete 11 dr. , paraissant barbue, entouree d'une bandelette
(diaderne ou tenia : tete de Zeus ?) .
R. illisible.
n09Ioo0-14.

Monnaies indistinctes, hellenistiques ou romaines
4. Bronze hellenistique ?

AE, 0,99 g. diam. 14 mm , axe indetermine, tranche arrondie.
Corrode, incomplet.
D. et R. illisibles.
n" 91000-17.

5. Bronze hellenistique ?
AE, 0,24 g, diam. 8 mm, axe indetermine, tranche biseautee,
Tres use, corrode.
D. et R. illisibles.
n° 89/02 . DE 89, surface.

MONNAIES PARTHES

6*. Bronze, peut-etre de Mithridate I (141-139/8) ?
AE, 2.24g . diam. 15 mm, axe indeterrnine (3 h ?), tranche
biseautee . Corrode, fragmente ,
D. Tete ou buste 11 dr., indistinct.
R. Legende iIlisible, personnage assis (11 g. ?)
n° 93 706-01. Strategeion, piece T.
Rappelle les petits bronzes de Mithridate I 11 Seleucie du Tigre,
tete de Tyche/Apollon assis: cf Le Rider n? 319 p. 153
pI. XXX .

8. Bronze de la merne epoque ?
AE , 1,78 g, diam. 15 mm , 6h, tranche arrondie. Use , corrode .
D . Tete de roi 11 dr., barbue, diademee. Grenetis.
R. Legende illisible. Buste de Tyche 11 dr., portant une haute
couronne tourelee, Ie voile sur l'epaule, Grenetis.
n? 89 6002.

Bronzes vraisemblablement parthes
9. Bronze parthe (plutot que seleucide) du lIe siecle avon. e. ?

AE , 2,88 g, diam. 18 mm , axe indeterrnine, tranche biseautee,
Tres use , corrode, incomplet.
D. et R. illisibles.
n? 89/04. Surface.

10. Bronze de la merne epoque ?
AE , 1,08 g, diam. 16 mm, axe indeterrnine, tranche arrondie.
Use , corrode, incomplet.
D. et R. illisibles (bordure lineaire au D.)
n" 89/05. DE 89, surface.

11. Bronze de la merne epoque ?
AE, 0,84 g, diam. 16-10 rom (tenons), axe indeterrnine,tranche
biseautee, Use, corrode.
D . et R. illisibles.
n° 89/06. Surface.

12. Bronze de la rnerne epoque ?
AE , Ll l g. diam. 14 mm, axe indeterrnine, tranche biseautee.
Corrode.
D. et R. illisibles.
n" 89/07. Surface.

MONNAIES ROMAINES O'EPOQUE IMPERIALE

13. Denier, vraisemblablement du lIe siecle (Marc Aurele Cesar,
140-144 ?)
AR, 2,81 g, diam. 17-16 mm, 7 h. Usc , corrode.
D. IMP---CAESAR - AVGPMPP--- . Tete nue 11 dr. Grenetis.
R. IVVEN-TAS. Iuuentas debout de face, tenant une patere
et faisant une libation. Grenetis.
n° 89 60 01. DE 89.
Cf. Bellinger n? 802 p. 37 : Rome.

14. Sestcrce, epoque des Antonins ou des Severes.
AE, 13,72 g, diam. 32-31 mm, 6 h. Tres use.
D. Traces illisibles de legende 11 dr. Buste imperial 11 dr.,laure
et drape. Grenetis,
R. Legende effacee , Figure feminine deb out de face , tete 11 g.,
tenant une come d'abondance (?) : Fortuna ou Abundantia.
n° 91000-10.
Cf. Bellinger n° 1369 p. 61 pI. XXVII (Antonin, Libertas) :
Rome.

Bronze de la me me epoque ?
AE. 2,32 g, 17-16 mm, 6 h (?) , tranche biseautee. Tres use,
corrode.

D. Buste 11 dr., indistinct, vraisemblablement royal (seul Ie
nceud de la couronne est visible).
R. Legende illisible 11 dr. Buste de Tyche (?) 11 dr. drape, portant
une haute couronne, coiffe en chignon.
n? 89/08 . Surface.

7.

D R
15. Denier du IIIesiecle, vraisemblablement de Severe Alexandre,

224 de n. e.
AR (AE argente), 2,40 g, 19-18 mm, 6 h. Use, corrode.
D. IMPCMAVRSEVALE[XANDjAVG. Buste laure, drape et
cuirasse 11 dr. Grenetis,
R. PMT-RPIII-COSPP. Jupiter debout (foudre, sceptre).
n° 89/03. DE 89.
Date : 224 de n. e. cf Bellinger n? 1122 p. 50 (TRPII, Jupiter) ;
Waage n? 1081 p. 98 (TRP III, Mars ) : Rome?

I - Les asterisques signalent les rubriques illustrees,
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R

R
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23*. Bronze, meme epoque,
AE, diam. 26-24 mm, 6 h (7), tranche droite.Tres use, corrode.
D. Legende effacee. Buste de l'empereur adr, radie (7), drape.
Etoile ag. 7
R. Legende effacee. Buste du roi a dr, coiffe dune haute
tiare arrondie. Etoile ag.
n° 92 473-01.28.4.1992, rue principale, maison sud, piecev,
Memes references.

n? 92 470-03 .27.4.1992, rue principale, maison sud, piecea.
Cf. BMC Arabia p. 114-116, n° 144-158, pI. XVI, 9-11 et
XVII, 1-3: deuxierne denomination. Au R., I'etoile, quand
elle existe, est ag.

24*. Bronze, meme epoque (7)
AE, diam. 25-24 mm, 12 h (7), tranche droite. Tres use.
corrode.
D. Legende effacee. Buste de l'empereur adr, radie. drape (7).
R. Legende effacee, Buste adr (buste du roi 7)
n° 92 473 -02. 28.4.1992, rue principale, maison sud, piece A.
Memes references (7). r..: attribution ace groupe est incertaine.

22*. Bronze, meme epoque.
AE, diam. 25 mm, 6 h (7), tranche droite.Tres use, corrode.
D. Legende effacee. Buste de l'empereur adr, radie, drape.
Etoile dans Ie champ adr
R. Legende effacee. Buste du roi a dr, coiffe d'une haute
tiare arrondie. Etoile ag. 7
n° 92 470-04.27.4.1992, rue principale, maison sud, piece/v.
Memes references.

RD

21*. Bronze, vraisemblablement de Gordien III et Abgar
X (242-244), Edesse,
AE, diam. 25-23 mrn, 6h, tranche droite.Tres use, corrode.
D. Legende effacee. Buste de I' empereur adr, laure (7), drape.
Etoile dans Ie champ adr
R. Legende effacee. Buste du roi a dr., coiffe d'une tiare
arrondie, drape. Etoile dans Ie champ adr

MONNAIES IMPERIALES DES CITES D'ORIENT

Antioche?
16. Dupondius oriental depoque severienne (Elagabal 7),

vraisemblablement d' Antioche.
AE, 18,20 g, diam. 34-33 mm, 1 h.Tres use, corrode.
D. Traces de legende. Buste adr, laure (7), drape.
R. Type incertain : Tyche d' Antioche assise ag.(7), S-c.
n° 91325-04. 25.9. 199 I ,Strategeion, contrefort ouest.
Cf. Bellinger n° 1680,1681, 1684 p. 78, pI. XXXIV
(Elagabal).

17. Dupondius oriental depoque severienne (Elagabal 7),
vraisemblablement d' Antioche.
AE, 13,82 g, diam. 35-34 mm, I h. Corrode.
D. Traces de legende. Buste adr, laure (7), drape.
R. Type illisible, s.c.
DE 91. Memes references que la monnaie precedente.

Edesse
18. Semis de lepoque severienne, peut-etre mesopotamien

(Edesse 7)
AE, 2,78 g, diam. 17-16 mm, axe indetermine. Tres use,
corrode, bords casses,
D. Legende effacee. Buste drape adr
R. Corrode, illisible.
n? 91 327-01. 26.9. 199 I ,Strategeion, contrefort ouest.
Cf. Bellinger n° 1397-1398, p. 64, pI. XXVIII.

19. Semis, epoque severienne, Edesse 7
AE, 3,56 g, diam. 18 mm, 6 h. Tres use.
D. Traces de la legende, Buste adr, laure, drape.
R. Legende effacee. Tete de Tyche adr., portant la couronne
tourelee et Ie voile sur Ie chignon, I'epaule drapee, Adr, come
d'abondance.
n° 91000-11.
Cf. BMC Arabia p. 99, n° 52-54 , pI. XlV, 15-16: Bellinger
n° 1411, p. 64, pI. XXVIII: Diadumenien,

20*. Bronze d' Alexandre Severe, vraisemblablement d'Edesse,
AE, 8,15 g, diam. 24-23 mm, 6 h, tranche droite. Corrode,
echancre.
D. [---]NMOC. Buste ag., laure, cuirasse, couvert d'un grand
bouclier avec large bordure et decor indistinct. Lance ou
sceptre tenu horizontalement ? Grenetis.
R. Legende effacee. Tyche assise ag. , Ie bras g. appuye sur Ie
rocher. Le bas est indistinct (dieu-fleuve 7 autel ag. 7). Une
etoile ag., une autre adr (7).
n" 93 435-03. 24.4.1993. Maison sud, sondage 1992. Berme
sud, section.
Cf. BMC Arabia p. 108, n° 108-111 : deuxieme denomination.
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Carrhes
25. Quadrans de Commode (?) ,

AE. 2.12 g. diam . 14 mm, ~ h. Corro?e. fendu. , ?

D. Legende effacee. Buste a dr., laure (?) . drape ( .).
R. Traces de legende, Croissant sur un globe et une base. Au
dessus, etoile .
nO 91000-13.
Cf . BMC Arabia p. 82 n? 2-3. pI. XII. 5 ; Bellinger n? 1502.
p. 68 . pI. XXX .

26. Quadrans (?) . fin du lIe siecle. , ,
AE, 2,88 g, diam. 15-13 rnm, I h. Use, corrode.
D. Legende effacee. Buste it dr., laure (?), drape (?) .
R. Traces de legende. Croissant sur un globe et une base. Au
dessus, etoile.
n? 91000-15 .
Memes references.

adr. personnage debout (I'empereur ?) .
n" 92 470-05.27.4.1992, rue principale, maison sud, piece A.

32*. Bronze, epoque severienne ?
AE , diam. 29-28 mm, axe indetermine, tranche droite.
D. Legende illisible. Buste adr. , laure, barbu .
R. Buste de Tyche ag., tourele,
n?92 473-04.28.4.1992, rue prin cipale, maison sud , piece A.

MONNAIES INDETERMINEES

Neocesaree du Pont
33. Grand bronze de Septime Severe, an 146 (209110 ou 210111).

AE , 10,14 g, diam. 30 mm, Ilh. Tres use, incomplet.
D. Legende effacee, Buste it dr., laure et drape..
R. Legende effacee. Temple it quatre colonnes. A l'exergue,
on apercoit la fin de la date, PMB.
n? 90 336-05.
Cf. Sylloge Nummorum Graecorum, Sammlung von Aulock,
I (Berlin, 1957), n° 99-103, et Supplement I, Berlin, 1967,
n? 6759-6760.

27. Quadrans de Macrin (217-218).
AE. 2,61 g, diam. 18-15 mm, 12 h. Use, corrode.
D. Legende effacee, Buste it dr., laure, drape.
R. Traces de legende. Croissant sur un globe et une base. Au
dessus, etoile it huit rais.
n" 91 323-02. 24.9.1991, Strategeion, sondage, contrefort
ouest.
Cf. Bellinger n? 1518, p. 69 et p. 145, pI. XXX .

28, Quadrans, vraisemblablement de Carrhes, epoque severienne.
AE, 2,60 g, diam . 15-14 mm, 6 h. Tre s use, corrode.
D. Traces de la legende. Buste it dr., laure et drape, paraissant
barbu. Grenetis,
R. Traces de la legende. Croissant sur un globe et une base.
Au-de ssus, etoile .
n091000-12.
Cf. Bellinger n° 1518. p. 69 et p. 145, pI. XXX .

o R

Cites mesopotamiennes indeterminees
29. As d 'une cite rnesopotamienne (peut-etre Carrhes ?), Severe

Alexandre ?
AE, 9,12 g, diam. 27-25 rom, 12 h. Tres use , corrode.
D. Traces de la legende. Buste it dr., laure au radie, drape.
Grenetis,
R. Traces de la legende. Type efface (Tyche assise it g. ?).
n? 91 325-01. 25.9.1991, Strategeion, contrefort ouest,
nettoyage.
Cf. BMC Arabia p.88 n" 52 ; Bellinger n? 1519, p. 69,
pI. XXX : Carrhes, Severe Alexandre.

30. Bronze, Severe Alexandre, Nisibe ?
AE, diam . 28 rom, 12 h (?), tranche droite. Tre s use, corrode,
delite .
D. Legende effacee. Buste de I'ernpereur it dr., laure, drape.
Pas d'etoile dans Ie champ.
R. Legende effacee, Buste de Tyche it dr., coiffe de la couronne
tourelee ?
n?92 470-102.27.4.1992, rue principale, maison sud. piece A.
Cf. BMC Arabia pp . 119-120 , n° 4-6 , pI. XVII, 8.

31. Bronze, epoque seve rienne ?
AE , diam. 30-28 mm , axe indetermine , tranche arrondie. Tres
use, corrode.
D. Legende effacee, Buste de I'empereur it dr. , laure , drape.
R. Legende effacee. Type peu distinct: it g., Tyche debout (?),

34. Bronze d'epoque imperiale.
AE , 7,22 g, diam. 24 mm . Tres use, corrode.
D. et R. iIIisibles.
n° 93 706-02. Strategeion, piece T.
Epoque irnperiale, vraisemblablement premiere rnoitie du
IIIe siecle,

35. Petit bronze indeterminable.
AE, 1,49 g, diam. 13-12 mm. Corrode, bords brises,
D. et R. iIlisibles (tete ou buste adr. au R. ?)
n? 91000-18.

36. Petit bronze indeterminable.
AE , diam. 17 mm. Corrode, bords brises.
D. et R. iIlisibles.
n? 91000-19.

37. Petit bronze indeterminable, agglornere au precedent. Poids
total : 4 ,20 g.
AE , diam. 13-12 mm. Corrode, bords brises.
D. et R. iIIisibles .
n091000-19bis.

38. Petit bronze indeterminable.
AE , diam. 26 mm . Corrode, brise en deux morceaux.
D. et R. illisibles.
n° 92 470 bis-Ul . 26.4.1992, rue principale, maison sud,
piece A.
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L'equipement militaire comprend quelques-uns des objets les plus
celebres decouverts au cours des fouilles americano-francaises de Doura
Europos. Cependant, lamajeure partie de ce materiel n'a fait I' objet que de
mentions figurant dans les Preliminary Reports de chacune des campagnes
et la publication prevue du Final Report VII, dans lequel ce materiel devait
etre soigneusement etudie, n' a jamais vu Ie jour.

Le materiel entrepose a I'Universite de Yale recele des pieces
nombreuses et inedites et sa publication est I' objet d'une etude en cours de
l'auteur qui met a profit les progres des vingt dernieres annees dans
l'archeologie de l'armement romain. L'ensemble de ce materiel est si
important et si divers qu'il constitue peut-etre la collection la plus riche de
I'equipement militaire du monde romain. Sa publication definitive
constituera une base remarquable a de futures etudes sur l'arrnement a
l'epoque romaine.

Arms, armour and other accoutrements of war were
frequent finds at Dura during the great programme of
excavations conducted before the Second World War I. The
great majority of this material was certainly or probably
deposited during the Sassanian Persian siege which resulted
in the destruction and abandonment of the Roman-held city,
probably in AD 256-7. Several individual pieces are famous,
not least the painted scutum and the two intact horse-armours.
However, new research has shown that the amount of
material actually recovered.from the site greatly exceeded
that published in greater or lesser detail. Indeed, the
collections are of a scale, and often of a quality of
preservation, in many respects unrivalled elsewhere in the
Roman empire. The Dura assemblage of weaponry, largely
but not solely Roman, is one of the most important in the
world, not least because it is the only such large assemblage
from the Roman East so far to be discovered.

* - University of Durham.
I would like to thank Susan Matheson and Patsy Vanags for reading

this paper in draft; neither bears any responsability for the views expressed
here. I am very grateful to Pierre Leriche for the invitation to contribute
this summary.

NDLR : Tous les dessins sont de I' auteur.

I - For the published accounts of the excavations, seePrel. Rep. I-IX, which
cover the first to ninth seasons. No report was published for the tenth and
last season, but a valuable synthesis of the surviving records has been
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It is all the more unfortunate that this major collection
has for decades remained largely neglected by specialists,
while in Europe understanding of Roman military equipment
has been undergoing something of a revolution 2. However,
research currently underway should go some way to
redressing this situation. The following is an outline
of the present state of knowledge about this important body
of material.

PREVIOUS PUBLICATIONS

Many of the more spectacular items were published in
some detail in the Preliminary Reports (most notably the
painted shields and horse armours) 3, and the finds were of
such quality and quantity that it was intended that an entire
volume of the Final Report series should be dedicated to
the arms and armour. However, this, the projected
Volume VII, was never written, although some work was done

published by S. B. MATHESON, «The Tenth Season at Dura-Europos, 1936-7»,
DEE III. 1992, Fasc.I-2, 121-140. The incomplete series of Final Reports
on the Excavations is referred to by the titles of individual volumes.
C. HOPKINS, Discovery, provides a valuable account of the project, and
includes an extensive bibliography.
2 - For an excellent synthesis of recent work in the field, see M. BISHOP
and J. COULSTON, Roman Military Equipment, London 1993.
3 - Horse arrnours, Prel. Rep. VI, p. 440-3. plates XXI-II; painted scutum,
Prel. Rep. VI, p. 456-466, frontispiece and plates XXV-XXVI; painted
oval shields Prel. Rep. VII-VIII, p. 331-369. fig. 83 and plates XLI-XLVI.
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towards it 4. Apart from the preliminary publications, the

only components of the military equipment assemblage to

appear in final publication were the pierced and decorated

bronzes, including items now to be identified as baldric

fasteners, horse-harness mounts and elements of military

uniform (including many, probably most, of the brooches) 5.

For many years, hardly any new work on the material

was published, until I began my own programme of research

in 1981 6. This work, which culminated in a doctoral thesis

examined in 1991, is intended to form the basis of a published

catalogue and discussion, in effect Final Report VII 7. In the

interim, I have published several papers outlining aspects

of the work 8_

THE CURRENT WHEREABOUTS OF THE MATERIAL

When the excavated material was divided between Yale

and Damascus it appears that the lion's share of the smaller

military items went to the United States, with only a limited

quantity of objects remaining in Syria. The latter, however,

included several of the most important pieces, not least the

complete bronze scale horse armour and an intact sword

blade, which today may be seen in the National Museum
in Damascus 9.

My own work on the collection, which is now

approaching completion, has concentrated on the holdings

of Yale University Art Gallery, where the Dura excavation

archive and collection is in the charge of Susan B. Matheson,

Curator of Ancient Art. With minimal resources, Susan

Matheson has successfully upgraded the storage ofthe Dura

material, and has made great strides towards the sorting out

of the accession records of the collection, which, in part due

to the interruption of the Second World War, were in some

disarray and far from complete. She has also created a new

permanent gallery display of a selection of the finest

military pieces, including the painted scutum and the
«Persian» helmet 10

Parts of the Yale holdings are on extended loan to the

John Woodman Higgins Armory Museum in Worcester,

-+ - By the late Donald Wright; D. WRIGHT, unpublished, The Arms and
Armourfrom Dura Europos, Scholar of the House Paper, Yale University,
1963.

5 - Some of these were published in T. G. FRISCH and N. P. TOLL. Fin. Rep.
IV. The Bron;e Objects; Fascicle 1, Pierced Bronzes, Enameled Bronzes,
and Fibulae, New Haven 1949. A decorated bronze chestplate from a body
armour was published by H. KLUMBACH. «Romische Panzerbeschlage aus
Manching», Bayems Fruhieit 62, 1962, p. 193 n° 28, and J. GARBSCH,
Romische Paraderustungen, Munich 1978, p. 79, n° 19.
6 - My continuing work on the material iscurrently assisted by the British
Academy.

7 - S. J-\,~tES, forthcoming, to be published by British Museum Press.
8 - S. JAMES. «Archaeological evidence for Roman incendiary projectiles",

Massachusetts, where they, too, are on display in recently

created cases. The most notable object to be seen in Worcester

is the iron scale horse armour.

At an unknown date, probably soon after the Second

World War, a small quantity of material from Yale was passed

to the Royal Ontario Museum in Toronto, Canada. These

include one of the wooden catapult bolts, some iron catapult

arrowheads, and some armour scales. These are not currently

on display.

THE ASSEMBLAGE

In addition to objects available for study in the various

museums, the excavation archives attest others no longer

preserved (or perhaps not yet located) but recorded at the

time, typically in drawings on site record cards, or in

photographs.

The Yale material proved to hold a number of remarkable

surprises, of which perhaps the most important were an intact

iron helmet (evidently that found in the Roman countermine

under Tower 19) 11, and an iron incendiary head from a

catapult projectile 12.

The scale of the collection is as remarkable as the state

of preservation of many of its components. In addition to

the core of almost perfectly preserved pieces, there are many

more fragments and isolated components which attest large

numbers of otherwise vanished objects. This pattern is in

large measure readily explained by a consideration of the

circumstances of burial of individual items; these are only

known for a proportion of examples, but the overall pattern

is clear enough. The best preserved items were found in the

towers (most notably, the horse-armours and scutum found

sandwiched between the collapsed floors of the undermined

tower 19), or within the earthen anti-siege rampart (the

painted oval shields) 13. In these locations the pieces were

protected from the winter rains, which ran off the steep

ramparts without penetrating, creating permanently dry

microenvironments. Objects from the great tangle of bodies

in the countermine beneath tower 19 are now in fair

Saalburg Jahrbuch 39, 1983, 142-3 ; S. JAMES, «Evidence from
Dura-Europos for the origins of late Roman helmets», DEE I, 1986,
p. 107-134; S. JAMES, «Dura-Europos and the introduction of the
«Mongolian release», in ed. M. DAWSON, Roman Military Equipment; the
accoutrements ofwar, BAR International Series 336, 1987, p. 77-83.
9 - S. ABDUL-HAK and A. ABDUL-HAK, Catalogue illustre du department
des antiquites Greco-Romaines au Musee de Damas, I, Damascus 1951,
p. 17 n° 40 and plate V12.
10 - For the helmet, see S. JAMES op. cit., 1986 (note 9).
II - Prel. Rep. VI, p. 194 and fig. 16.
12 - S. JAMES, op. cit., 1983 (note 9).
13 - Tower 19 finds, Pre!' Rep. VI, p. 439-440; for the oval shields see
note 4.
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Other than the iron helmet already referred to, there are
few fragments of helmets in the collection (fig. I). However,
the significance of the surviving helmet cannot be
overestimated. It is the first well dated Sassanian example,
whichis clearly a prototype for Roman helmets of the fourth
century,providing intriguing evidence for Persian influence

\
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Fig. 1 - a) Helmetfragment ..b) Interpretative drawing.

a)

b)

on late Roman military equipment in the decades following
the fall ofDura 17.

Body and limb armour of various types is much better
attested, almost entirely iron mail or scale defences of iron
or bronze (fig.2 - 3). Apart from the whole and fragmentary
horse armours, these include fragments of shirts (including
two complete mail examples) 18, and items identified as
thigh-guards in metal or leather scales 19, and one

\
<,

It is clear that much of the material belonged to
the Roman defenders. For example, many items are
of well-known Roman design, and important parts
of the collection come from contexts within the
defences which were sealed before the city fell (e. g.
theTower 19 material, and the shields buried beneath
the rampart). Some pieces, notably the «Persian»
helmet and the jade pommel from the Tower 19
countermine, are clearly foreign to the Roman
tradition and may with some confidence be assigned
to the attackers 15. However, other items are more
ambiguous; for example, there are remains of several
wood-and-rawhide shields of an ancient
Mesopotamian type, which could have been used as
siege-fighting equipment by either side, if not both 16.

THE CONTENT OF THE ASSEMBLAGE

condition, preserving great detail but suffering
considerable oxidation, perhaps partly as a result of
the firing of the mine but more immediately from
chemical attack arising from the decomposition of
the bodies 14. Less deeply buried objects, from many
places within the city, are so oxidised as to be barely
recognizable. The soil at Dura is evidently highly
reactive, both chemically and biologically, resulting
in the total destruction of all but the thickest iron and
bronze components in the more exposed locations.
This circumstance goes a long way to explaining the
preponderance of isolated cast bronze fittings such
as scabbard slides, although it should be noted that
small, broken objects are more likely to be lost or
discarded than entire weapons such as swords,
especially in the sack which is presumed to have
followed the fall of the city.

ATIRIBUTION OF THE EQUIPMENT

14- For the tower 19 mines, see Pre!' Rep. VI. p. 188-199, and fig 14-18 ;
for a valuable summary and analysis of the evidence for the course of the
siege, see P. LERICHE, «Techniques de guerre sassanides et romaines a
Doura-Europos», in ed. F. Vallet and M. Kazanski, L 'Armee Romaine et les
Barbares du Ill' au VII' siecle : Tome V des Memoires publiees par
l'Association Francaise d'Archeologie Merovingienne, 1993, p. 83-100.
15- The pommel is mentioned in Prel. Rep. VI, p. 194. A card in the Yale
site archive records that Rostovtzeff identified it as jade.

16 - An example is published in Prel. Rep. I, p. 16 and fig 4. and
Pre!. Rep. II, p. 74 and plate XXVI.
17 - S. JAMES, op. cit., 1986 (note 9) p. 114, p. 131-134; P. Leriche, op. cit
(note 15), p. 86-8.
18 - One from the mine under Tower 19, on the "Persian» skeleton,
Prel. Rep. VI, p. 192-4, fig.16 and plate XVIII,3 ; the second published in
Pre!' Rep. Ill, p. 79 and plate Xl,l.
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Fig. 2 - Drawing ofa decorated bronze chest plate. Fig. 4 - Bronze scabbard slides.

Fig. 3 - Selection ofarmou r scales.

unpublished fragment of articulated iron strips, the kind of
armour which in the first century AD had inspired the famous
infantry cuirasse now known as the lorica segmentata. No
fragments of the latter have been identified at Dura which,
given the relatively late date of the Roman occupation, is
unsurprising.

Edged weapons, mostly swords rather than dagger s, are
attested in some numbers at Dura, although curiously there
are few traces of spears or javelins, possibly because these
were mostly looted, and too big to easily lose or overlook.
There are several whole or substantially preserved blade s,
which are almost entirely of the well -known Roman
longsword type, the spatha 20. The only unusual aspect of
the blades is their great thickne ss, which is interpreted as a
local adaptat ion to fighting heavily-armoured opponents,

19 - Prel. Rep. VI. p. 450-451 and plate XXlII. It is clear from inspecting
the two leather cuisses at Dura that they were published back-to-front.

especially the super-heavy cavalry of the Partho-Sassanian
armies . Dozens of hilt- scabbard- and baldric-fittings also
survive from otherwise vanished swords (fig. 4).

Substantial numbers of shields are also attested, through
the survival of metal bosses and other fittings , as well as
fragments of wooden shieldboards, in addition to the well
known and published complete examples. These fragments
are mostly remains of large oval shields of typical third
century type , although the rectangular scutum and the
rawhide shields already referred too show that a variety of
types was in use. The quality of the evidence for shields
from Dura is second to none, and allows the most
detailed assessment of methods of manufacture and

decoration (fig. 5).

20 - See for example Prel. Rep. VI, p. 82-3 and plate XXVI, 2.
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Fig. 5 - Reconstruction of unpublished shield painting.

Archery, like horse-manship an important
accomplishment of man-hood among many groups in the
ancient East as well as a mode of war, also left numerous
traces at Dura, mostly in the form of fragments of arrows

(fig. 6). A fragmentary thumbring suggests that the oriental
«Mongolian release » was the preferred method of shooting
at Dura, two centuries before its hitherto supposed date of
introduction to the Mediterranean world, a conclusion
supported by the design of the intact arrow shaftments
recovered from the site, which are constructed for shooting
by this method 21.

The wooden artillery projectiles from Dura are famous 22

(fig. 7). More than two dozen survive, supplemented by more
than fifty iron projectile heads, including a unique incendiary
head of a type described in Classical writings , but hitherto
not attested archaeologically 23. The machines themselves
remain sadly elusive, and it must be supposed that the Persian
victors looted them from the walls, perhaps to tum against
their erstwhile owners, as they are recorded to have done in
later times 24.

Work on the bronzes and other material relating to
uniforms, belts, baldrics and horse-harness, is currently
underway, but is at too preliminary a stage to report 25.

However, a number of new discoveries have been made in
the data and it should prove possible to reconstruct in great
detail the appearance of the soldiers of the Roman garrison
in the years before the destruction of the city.

The project is supported by a consideration of the
historical context of the siege and the question of the identity
of the Roman unit(s) besieged at the site , which is too
complex to summarise here.

Fig. 6 - Iron arrow heads.

21 - S. JAMES •.op. cit., 1987 (note 9) .
22 - Notably Pre/. Rep. VI, p. 455-456 and plate XXIV. 2.
23 - S. JAM ES. op. cit. 1983 (note 9) .
24 - At the siege of Amida in AD 359 the Persians used machines recently
captured at Singara ; Ammianus Marcellinus, XIX, 2, 7. See P. LERICHE,

op. cit. (note 15) for a positive assessment of the Persians' own capacity
for sophi sticated siege warfare.
25 - This is includ ing a reassessment of the material published by FRISCH

and TOLL (note 6). in the light of recent research .
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Fig. 7 - Drawing, wooden catapult bolt.

This work is not intended to provide a definitive
statement on the Dura military equipment, since it became
clear at an early stage that the size of the task was too big,
and the available resources too small, for this to be feasible.
However, it is intended that it should provide a framework
for future programmes of research, not least on materials
analysis and techniques of manufacture, which will

illuminate not only the routine life and dramatic death of
one Roman garrison, but also cast light on the archaeology
of the Roman army as a whole. And of course, many of my
provisional conclusions are certain to be modified as a result
of the renewed work at Dura, carried out by the current
Franco-Syrian expedition.



17.LES FOUILLES ANCIENNES DE DOURA-EUROPOS
ET LEUR CONTEXTE:
DOCUMENTS D'ARCHIVES CONSERVES DANS LES
INSTITUTIONS FRAN<;AISES ET TEMOIGNAGES I

Mathilde GELIN*

\(...
Before the creation of the french-syrian expedition, two archaeological

expeditions worked in Dura-Europos. The first, headed by F.Cumont, was
sponsored by the french Academy and the authorities of the french mandate.
The second was an american-french expedition, initiated by M. Rostovtzeff
(Yale University) in cooperation with the french Academy, which worked
on the site from 1928 to 1937.

The archival documentation concerning those two expeditions which
have been used for this study are conserved in France and in the Near East.
These documents inform us about the historical context in the country and
about the relationships between the administration and the archaeological
expeditions who worked in Syria and Lebanon during the french mandate
(1920-1946). They enable us to draw a picture of the beginnings and the
daily life of these expeditions, and to appraise the range and the limits of
the achievements of these ancient expeditions in Dura.

Les archives des fouilles anciennes de Doura-Europos
ont ete, du fait de l'investissement francais et americain et
du caractere particulier de la situation politique aI'epoque
de l' activite des deux missions, reparties entre la France, les
Etats-Unis, le Liban et la Syrie 2.

L'Academic des Inscriptions et Belles-Lettres ayant
assure, en collaboration avec I'Universite de Yale, la
direction scientifique de la mission americano-francaise
(1928-1937), on trouve dans les archives de l'Institut de
France les rapports envoyes au Secretaire perpetuel par les
directeurs pour toute la duree des travaux aDoura (1928
1937).On y trouve egalement de.nombreuses photographies
prises en 1928 par Maurice Pillet 3 avant les grands travaux

* - Universite de Paris 1.

I - AI'exception des archives du ministere des Affaires Etrangeres 11 Nantes
et des archives des services historiques des armees,

Je remercie M. Francois Villeneuve, alors directeur de l'IFAPO, qui m' a
autorisee 11 consulter et utiliser les archives de l'Institut, et M. Jacques
Langhade, directeur de l'IFEAD, qui rri'a de merne permis l'acces aux
archives de cet Institut. Enfin, je remercie M. Pierre Leriche, directeur
francaisde la MFSDE, qui m'a suggere cette etude et me permet aujourd'hui
de la presenter dans ce volume.
2 - Nous ne parlerons pas ici des objets decouverts au cours des fouilles et
qui se trouvent au musee national de Damas, au musee de l'Universite de
Yale, au musee du Louvre et dans divers autres rnusees et collections
privees : rnusee de I'Universite de Chicago, rnusee de Deir-ez-Zor,
collection R. du Mesnil du Buisson 11 Argentelles, J. W. Higgins Armoury
Museum de Worcester (Massachussets), Royal Ontario Museum 11 Toronto
(Canada). Pour ces deux dernieres references, voir, dans ce volume,
S. JAMES, «Military Equipment from the YalelFrench Academy Excavations
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de la mission et qui sont notamment d'un tres grand interet
pour notre connaissance de la topographie du site et de
certains edifices avant leur degagement 4.

L'Universite de Yale possede la plus grande partie de la
documentation des fouilles qu' elle a en grande partie
financees, et dont elle a assure la direction dans les dernieres
annees 5.

L'IFAPO 6 est heritier d'une grande partie des archives
du service des Antiquites de Syrie-Liban a lepoque du
mandat francais (1919-1946). Ces archives, reunies a
l'Institut de Beyrouth 7, ont un caractere essentiellement
administratif et nous renseignent sur l' organisationet les
activites du service ainsi que sur le role de celui-ci dans

at Dura-Europos, 1928-37».
3 - Premier directeur de la mission de Doura-Europos. Voir la partie
«Rappel de l'histoire des fouilles» de ce volume.
4 - Archives Doura: cotes 16 G 9, 16 G 10, 16 G 11, 16 G 12, 16 G 13.
Par la suite, ces differents depots d'archives seront abreges comme suit:
AI : archives de I'Academie des Inscriptions et Belles-Lettres. CF : archives
du College de France, Cabinet d'Assyriologie, collection M. Pillet. IB :
archives de l'Institut de Beyrouth (lnstitut francais d' Archeologie du
Proche-Orient). 10 : archives de l'Institut francais d'Etudes Arabes de
Damas. ML : archives R. du Mesnil du Buisson, Musee du Louvre,
Departernent des Antiquites orientales.
5 - Sur ces archives que je n' ai pas eu I' occasion de voir personnellement
pour la redaction de ce texte, voir, dans ce meme volume, J.-B.YON,«Les
conditions de travail de la mission americano-francaise 11 Doura-Europos
11 travers les archives de Yale».
6 - Institut francais d' Archeologie du Proche-Orient.
7 - Pas de cote 11 ce jour.
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I'organisation definitive des services homologues des Etats
de Svrie et du Liban. Pratiquement toute la correspondance
du service y est conservee. On y trouve egalement quelques
details sur Ie fonctionnement de plusieurs missions
archeologiques. a I'occasion de leurs contacts avec

I'administration en place.
Le musee du Louvre a recernrnent recu en depot les

archives personnelles du Cte Robert du Mesnil du Buisson
qui ont ete confiees par sa famille au Departernent des

Antiquites Orientales 8

De la meme facon, les archives personnelles de M. Pillet
ont ete deposees par sa famille au Cabinet d' Assyriologie
du College de France. Y figurent aussi bien des dessins, plans
et croquis originaux que de la correspondance, de nombreux
cliches photographiques et divers ouvrages 9.

Enfin, I'IFEAD 10 possede les archives de I'Institut
francais d' Art et d' Archeologie musulmans I I, mais aussi
quelques documents relevant du service des Antiquites 12.

En matiere d'archeologie, on y trouve principalement ce qui
concerne les sites islamiques dont s'occupait cet institut.
C'est pourtant dans ces archives quon a pu retrouver
I'original d'un plan de Doura-Europos dresse par Clark
Hopkins et complete depuis sa publication 13, et un cahier
de fouilles que I'on croyait perdu 14 de Raymond Duru alors
qu'il travaillait aPalmyre au cours des annees 1940-1941 15.

Le service des Antiquites en Syrie et au Liban pendant
Ie mandat n'a, jusqu'a present, fait I'objet d'aucune etude
complete 16. Les archives de I'IFAPO nous permettent non
seulement de reconstituer I'histoire de ce service dans sa
totalite y compris apres la deuxieme guerre mondiale, de
connaitre de nombreux details de son fonctionnernent, mais
aussi devaluer precisernent son role et ses relations avec
les differentes missions archeologiques qui travaillaient dans

8 - Je remercie Mm,Annie Caubet, Conservateur general du departernent
des Antiquites orientales du musee du Louvre. qui a informe la mission de
Doura-Europos de l'existence des archives au musee. Les archives n'ont
pas de cote 11 ce jour. II sagit principalement de notes de travail. en
particulier sur des inscriptions et sur la maison chretienne, ainsi que des
copies d' articles et quelques photographies.
9 - Je remercie Mm, Nicole Chevalier, du departernent des Antiquites
orientales du musee du Louvre, qui a signale 11 notre equipe I' existence des
archives de Maurice Pillet au College de France. Cotes concernant Doura :
CP 30. CP .+5,CP 46, CP 47, CP 48, CP 210, CP 211, CP 212, CP 213.
10 - Institut francais d'Etudes arabes de Damas.
II - C'etait alors Ie seul Institut francais d'archeologie existant dans la
region.
12 - On sait que Henri Seyrig, qui fut directeur du service des Antiquites
de 1929 11 19.+ I, I' a egalernent ete de cet institut pendant la merne peri ode
(de 193811 1941). Ceci peut expliquer la presence de ces documents qui
ont naturellement suivi Ie directeur dans ses deplacements entraines par
ses diverses fonctions.
13 -Cote D 5.

1.+ - E. FREzOl'LS, "A propos de l'architecture domestique 11 Palmyre»,
Ktema I. Strasbourg. 1976, p. 35.

ces pays. On est egalement renseigne sur les activites propres

de ces missions, par exemple par un tableau realise par Ie
service, vraisemblablement en 1936 J7. Ce tableau indique

quelles etaient les institutions scientifiques qui patronnaient
les missions travaillant dans la zone du mandat depuis 1921,
les directeurs, les bailleurs de fonds et les annees durant
lesquelles ces missions ont eu lieu.

Dans les archives des autres institutions, nous avons pu
trouver des documents nouveaux et importants sur les
travaux a Doura-Europos 18 qui completent heureusement
l'ouvrage de Clark Hopkins 19, lequel ne donne de reelles
precisions que pour quelques monuments qui lui semblent
plus importants que d'autres et prete une attention peut-etre
trop anecdotique aux relations entre les membres de la
mission,

RAPPEL DE L'HISTOIRE DES FOUILLES ADOURA-EuROPOS

Je me bornerai ici a resumer I'historique des fouilles
anciennes aDoura, le sujet ayant deja ete traite, ala fois par
les fouilleurs eux-rnemes et dans des publications recentes 20.

1920 : decouverte du site par un detachernent
britannique dirige par le capitaine Murphy qui, en se
retranchant dans les ruines du temple de Bel, en fait
apparaitre les peintures ; Gertrude Bell alertee prend contact
avec James H. Breasted, Professeur a I'Universite de
Chicago, alors en mission de reconnaissance de sites en
Mesopotamie. Ce dernier se rend a Doura, y effectue les
premiers releves du temple et les premiers cliches
photographiques du site et, en 1922, presente une
communication a I' Academic des Inscriptions et
Belles-Lettres et publie un article dans Syria.

1922-1923 : l' Armee du Levant entreprend les premiers
travaux sous la direction scientifique de Franz Cumont,

15 - Carton 27, dossier 5. !D.
16 - N. CHEVALIER a soutenu une these sur «L'administration de larecherche
archeologique francaise dans Ie Moyen Orient, du milieu du XIX' siecle 11
la seconde guerre mondiale» (pays issus de l'empire ottoman), sous la
direction de J.-L. Huot, Paris I, 1993,11paraitre. Ce travail, realise en grande
partie apartir des archi ves du rninistere des Affaires etrangeres, traite de la
Syrie et du Liban dans une etude plus large qui englobe d' autres pays,
principalement sous l'angle de la conception et de l'organisation
administrative.

Un ouvrage consacre 11 I' activite du service est actuellement sous presse,
voir M. GELIN, Le service des Antiquites en Syrie et au Liban pendant le
mandat francais (1919-1946), 11 paraitre.
17 - M. GELIN, op. cit.
18 - Nous ne presentons ici que quelques-uns de ces documents qui dans
leur ensemble ont surtout un caractere purement scientifique, concernant
des edifices degages par les missions anciennes. Les documents sur Doura
pourront, suivant leur interet, etre l' objet d' articles dans cette serie
Doura-Europos Etudes.
19 - C. HOPKINS, Discovery.
20 - Voir l'historiographie en fin de ce texte.
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Fig. I - Visite d 'Henri Seyrig, directeur du serv ice des Antiquites, ala mission de Doura-Europos. On reconnait notamment, de droite a
gauche , debout : leT =Henri Seyrig ..2' =Clark Hopkins ..4' =Susan Hopkins: 5e =Frank Brown : 7e =Herbert Gute ( ?). 11
s 'agit vraisemblablement de la 7" campagne (1933-1934), alaquelle participaient egalement Nicholas Toll et Francis Comstock.
Collection A. Schlumberger: Publie avec l'a imable autorisation de Mm' Agnes Schlumberger.

correspondant etranger de I' Academic des Inscriptions et
Belles-Lettres. Le general Gour aud , Haut-Cornmissaire, met
tous ses moyens ala disposition des fouilleurs.

1924 : Ie lieutenant Delaplanche poursu it les recherches
aDoura en compagnie d'une poignee de soldats de I' Armee
du Levant et transmet son rapport aF. Cumont. Par la suite,
les travaux sont interrompus en raison de linsecurite qui
regne dans la region .

1928-1937 : une mission americ ano- francai se, creee a
l'initiative de Mikhail 1.Rostovtzeff, de l'Universite de Yale,
mene dix campagnes de fouille s sur Ie site, araison de six
mois par an. M. Rostovtzeff et F. Cumont assurent la
direction scientifique de s travaux, so us Ie patronage de
l'Uni versite de Yale et de I' Acadernie des Inscriptions et
Belles-Lettre s.

1937 : suspension des credit s et interruption des travau x
en depit des regrets exprimes par M. 1. Rostovtzeff et R. du
Mesnil du Buisson. La guerre met definitivem ent fin aux

espoirs de repri se des fouilles .

21- D' apres S. M ATHESON, F. Brown n' a ete reellement directeur que lars
de la derniere mission (1936-3 7), C. Hopkin s ayant cont inue aassurer ses

Poursu ite de la publi cation , sous la direction de
M.1. Rostovtzeff, puis d'A. Perkins, des Preliminary Reports
et des Final Reports jusqu'en 1969.

1986 : creation de la MFSDE. Dir ecteurs : Pierre
Leriche, directeur de recherches au CNRS et As 'ad al
Mahmoud, directeur du musee de Deir ez -Zor. Une
camp agne de deux mois chaque annee .

Directeurs et directeurs adjoints des fo uilles americana
fran caises (fig. 1)

- 192 8-1 931 : Maurice Pill et . directeur : quatre
missions ; Clark Hopkins, directeur adjoint : deux mission s.

- 1931-1934 : Clark Hopkin s, directeur : trois missions;
dans un premier temps, Andre Naudy represente la partie
francaise, Robert du Mesnil du Buisson, sous-directeur : deux

missions .
- 1934-19 35 : Robert du Mesnil du Buisson, directeur ;

Frank Brown. directeur adjoint : une mission.
-1935-1937 : Frank Brown , directeu r : deux missions 2 1.

fonct ions precedent es durant la neuvierne campagne. "The Tenth Season
at Dura-Europos. 1936-1937 ». DEE III, 1990. p. 122.
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LA SITUATION POLITIQUE AU LEVANT, 1919-1946 22

A la fin de la premiere guerre mondiale, apres la

capitulation de Moudros, la France occupe, en vertu des
accords Sykes-Picot 23, la partie de l'empire ottoman qui
correspond a la Syrie, au Liban et a la Cilicie, En mars 1920,

Ie Congres general syrien proclame l'Independance de la
Syrie, avec pour roi Faissal, fils de Hussein Sherif de la
Mecque. La France et la Grande Bretagne ne reconnaissent
pas ce regime 24. Le 25 avril 1920, Ie mandat sur la Syrie et

Ie Liban est attribue a la France par Ie Conseil Supreme de
Guerre a San Remo 25 et Ie 27 juillet, Faissal doit quitter

Ie pays.
Dans un premier temps, il s' agit pour la France d' etablir

son autorite. Ce sont done des militaires qui assurent Ie
commandement general en Syrie et au Liban et gerent les
affaires du Levant. C' est ainsi que Ie General Gouraud est
nornme Haut-Commissaire de la Republique francaise au
Levant Ie 8 octobre 1919 26 et que Ie general Weygand lui
suecede Ie 19 avril 1923 27, lui-rneme remplace par Ie general
Sarraille 29 novembre 1924 28.

Le vide laisse par la disparition de I'autorite ottomane
et la rivalite franco-anglaise sur les frontieres de l'est 29 ont
entraine Ie developpement de tensions, deja perceptibles pour
une part a l'epoque precedente. Celles-ci eclatent en une
agitation qui touche principalement les regions de l'est et
du sud 30 qu' anime une tendance particulariste. Parallelement
a la flarnbee de I' agitation dans les provinces, les viIles
deviennent progressivement Ie lieu d'une resistance politique
qui est a l'origine d'un certain nombre de mouvements dont,
par exemple, Ie Parti du Peuple qui s'organise autour du
docteur A. Chahbandar 31. La puissance mandataire, dont

22 - Je remercie Mme Nadine Meouchy d'avoir bien voulu relire cette
partie et y apporter quelques precisions qui, je l' espere, rendront ce texte
mains imparfait. Cependant, il ne s'agit ici que d'un rapide resume de la
situation au Levant entre les deux guerres. Pour plus de precisions, on se
reportera aux ouvrages cites dans les notes ci-dessous.
23 - Voir C. VELUD, «Contexte historique regional des fouilles de Doura
Europos entre les deux guerres rnondiales», DEE II, p. 106- 123.
24 - A. RAYMOND, «La Syrie, du Royaume arabe a l'independace (1914
1946)>>. La Syrie d'aujourd'hui, ed. CNRS, Paris, 1980, p. 63 et p. 65.
25 - Mandat de type A : «Certaines cornmunautes, qui appartenaient
autrefois it !'Empire ottoman, ant atteint un degre de developpement tel
que leur existence comme nations independantes peut etre reconnue
provisoirement, it la condition que Ies conseils et !'aide d'un mandataire
guident leur administration jusqu'au moment au elles seront capables de
se conduire seules», Petit manuel de la Societe des Nations, Geneve, 1934,
p. 71. Un mandat de merne type est attribue it la Grande Bretagne sur
I'Iraq et la Palestine.
26 - Haut-Commissaire du 8 octobre 1919 au 18 avril 1923. Toutes les
indications de dates concernant I'arrivee et Iedepart des Haut-Commissaires
sont issues de J. NICOT, J. DURu,lnventaire des archives du Levant. Sous
serie 4H (/917-1946), Vincennes, 1984.
27 - Haut-Commissaire du 19 avril 1923 au 28 novembre 1924.
28 - Sarrail, 29 nov. 1924-9 nov. 1925.

les dirigeants se succedent rapidement, reagit a cette situation
en envoyant des forces armees pour mater les principaux
foyers de resistance 32 dans les gran des villes d' abord

(Damas, Horns, Alep, Hama) mais surtout dans les provinces.
Les massacres des colonnes Normand et Michaud Guilletet
aout 1925) 33 dans Ie Jebel Druze et l' accentuation de
l'agitation qu'ils provoquent dans l'ensemble des regions
en effervescence entrainent des represailles brutales de
I' armee francaise qui va jusqu'a bombarder Damas 34. Durant
presque toute cette premiere epoque (1919-1926), la France
garde la main-mise sur toutes les affaires politiques et
influence les nominations malgre la volonte affichee des

deux pays a se gouverner eux-mernes et a elire des

gouvernements independants.
La violence des evenements au cours de ces annees

explique la necessite pour les archeologues de travailler en
etroite collaboration avec I' armee qui assure leur securite et
souvent merne leur fournit la main-dceuvre 35. Un tableau
etabli par le service des Antiquites nous indique la geographic
des fouilles et leur chronologie durant cette periode 36. On
cons tate que l' essentiel des travaux a ete mene dans les
regions de I' ouest (sur la cote et dans les regions de Hornset
d'Alep). A I'est, la seule exception est celIe de Doura
Europos (region de Deir ez-Zor) ou Frantz Cumont peut se
rendre sur Ie terrain durant une periode de calme relatif.

L' experience de la politique francaise de ces premieres
annees, plus proche du systeme de protectorat que de celui
du mandat, incite Ie gouvernement francais a partir de 1925
et durant pres de 15 ans, a ne plus recruter les Haut
Commissaires dans l ' arrnee 37 L' agitation dans les
campagnes cede le pas a une lutte politique qui se developpe
dans les villes. Le calme qui regne alors permet a la recherche

29 - Voir la tentative d'occupation de Deir ez-Zor par les Anglais. 1.
BREASTED, «Peintures d'epoque romaine dans le desert de Syrie», Syria Ill,
p. 177, et C. VELUD, loc. cit..
30 - «Desert» syrien, Jezire, Jebel Druze, Hauran, Hermon. Bulletin
d'information du Haut-Commissariat, 1926 (?), p. 25. et p. 32. IB.
31 - Personnalite politique depuis 1916, qui avait pris des responsabilites
sous Ie regne de Faissal, Bulletin d'information du Haut-Commissariat,
1926 (?), p. 17. IB et A. RAYMOND, loc. cit., p. 65 et p. 70.
32 - II en est de merne en Irak qui est sous mandat britannique.
33 - L. BOKOVA, La confrontationfranco-syrienne al'epoque du mandat,
1925-/927, Paris, 1990, p. 13.
34 - En octobre 1925 et en mai 1926. A. RAYMOND, loc. cit., p. 71.
35 - Voir plus loin Ie role de I'armee dans la fouiIle de Doura-Europos.
36 -Voir M. GELIN, Le service des Antiquites en Syrie et au Liban pendant
Ie mandai francais (1919-1946), it paraitre.
37 - M. BAROUDI, Les problemes juridiques concernant l'administration
des communautes sous mandat, Geneve, 1949, p. 127.
Haut-Commissaires : de Jouvene1, 10 nov. 1925-2 sept. 1926; Ponsot, 3
sept. 1926-15 juil. 1933; de Martel, 16 juil. 1933-26 oct. 1938 ; Puaux,
27 oct. 1938-juin 1940; Chiappe, 24 nov. 1940; General Dentz, 27 nov.
1940-14 juil. 1941 ; General Catroux, 8 juin 1941-7 juin 1943 ; Hellen, 8
juin 1943-22 nov. 1943; General Beynet, 24 janv. 1944-6 juil. 1946.
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archeologique de se developper largement jusque dans les
regions des Confins.

De 1926 a 1939, le problerne dominant est celui de
l'etablissement d'un traite entre la France et la Syrie. Apres
une courte periode de liberalisation en 1927 (levee du regime
militaire d' exception) et 1928, la France s' oppose aux

nationalistes sur la question de I'independance et de l'unite

de la Syrie. En 1930, le Haut-Commissaire Henri Ponsot
impose le «statut organique» et, en novembre 1933, son
successeur de Martel tente d'imposer un projet de traite qui

va a l' encontre des revendications nationalistes. Les troubles
qui se developpent dans le pays entrainent le retrait du projet
en decernbre 1933. L' Assernblee nationale syrienne est

suspendue en 1934. L' activite des nationalistes reprend alors
de plus belle et provoque le declenchement en 1936 d'une
greve generale qui, partie de Damas, s' etend a toute la Syrie.
Le 9 septembre 1936 est signe le traite franco-syrien par
lequel le Gouvemement francais reconnait la Syrie comme
un Etat independant et souverain 38, et en novembre un

nouveau gouvernement, qui desorrnais comprend des
nationalistes, est elu. Toutefois, cette reconnaissance de l' Etat
de Syrie n'ajamais ete ratifiee par le parlement francais et
le Haut-Commissariat continue a intervenir dans les affaires
du pays, en contradiction, non seulement avec I'esprit du
traite de 1936, mais aussi, fondamentalement, avec celui du
mandat.

Les incidents contre la France se multiplient en 1939 :
le Jebel Druze proclame son independance, le territoire de

Lattaquie est en revolte contre la politique du gouvemement,
et la Jezire elle aussi connait des troubles 39. La tension atteint

son point culminant lorsque, le 23 juin 1939, la France cede
le sanjaq d' Alexandrette ala Turquie, au point que le Haut
Cornmissaire, G. Puaux 40, decide le retour a l'administration
directe en Syrie 41. La situation au cours de cette deuxieme
periode est done aussi difficile que lors de la peri ode

precedente, mais se place davantage dans un contexte de

luttes politiques que militaires.
Au cours de la periode suivante (1939-1946), la lutte

des pays sous Mandat, pour affirmer leur independance, se
place dans le cadre particulier de la deuxieme guerre

mondiale.

38 - A. RAYMOND, loco cit.. p. 74.
39 - Au Liban, les gouvernements connaissent les memes types de
problemes,
40 - Puaux : du 27 octobre 1938 au mois de juin 1940.
41 - Le 8 juillet 1939. M. BAROUDI, op. cit.. p. 145.
42 - Delegue general et plenipotentiaire de la France au Levant, 8 juin
1941-7 juin 1943.
43 - M. BAROUDl, op. cit., p. 146. Dans un premier temps, les Francais au
Levant etaient d'une maniere generale peu engages dans les politiques
vichyste et gaulliste. Entretien avec M. Ernest Will. de l'Institut.
44 - M. BAROUDl, op. cit., p. 148.

C' est Ie general Catroux 42 qui, apres l' occupation de la
Syrie et du Liban par les forces de la Grande Bretagne et de
la France Libre le 8 juin 1941 43 , proclame les peuples de
Syrie et du Liban souverains et independants. Mais, comme

par un incessant recommencement, la Syrie ne se dirige pas
elle-rneme puisque le gouvemement provisoire (mars 1943)
releve du general Catroux 44. Mais, le l er decernbre 1943 le

Premier Ministre syrien declare que le mandat est acheve et
le 1er janvier de l' annee suivante a lieu le transfert des

pouvoirs 45. Cependant, la France conserve en partie ses
avantages et declare le maintien de ses troupes speciales
jusqu'a la conclusion d'un traite avec les pays sous sa tutelle.
Mais ni la Syrie ni le Liban ne cedent, refusant d'accorder a
aucune puissance europeenne une position particuliere, En
mai 1945, les troupes francaises, sous le commandement du
general Oliva-Roget, bombardent les villes de Syrie, action
condamnee par les Britanniques et par la France elle
meme 46 : le mandat francais s' est acheve dans la violence.
C' est respectivement le 17 avril et le 31 decembre 1946 que
les demiers soldats francais quittent la Syrie et le Liban 47

LECONTEXTE ADMINISTRATIF DES MISSIONS ARCHEOLOGIQUES :

LE SERVICE DES ANTIQUITES

En 1919, les services publics de l' administration
ottomane subissent peu de changements en Syrie et au Liban
afin de ne pas en bouleverser l' organisation. Cependant, il
n'existe pas de service des Antiquites specifique au Levant
(fig. 2), I'empire ottoman s'etant attribue tous les droits sur
les antiquites des regions sous son autorite. En fait, c'est la
Direction generale des musees imperiaux, situee a Istamboul,
qui etait chargee du service des Antiquites sur toute l' etendue
de cet empire 48, en se reservant l' acquisition de tout ce qui
pouvait I'interesser 49.

Cependant, des 1919, l'armee des Allies se preoccupe
de l' etat des antiquites puisque certains officiers et sous
officiers jouent Ie role d' inspecteurs des antiquites 50. Parmi

ces inspecteurs, on voit deja apparaitre les noms du
«lieutenant du Mesnil» et du «sous-lieutenant Brosse» 51

A la fin de l'annee 1919, Joseph Chamonard est nomme
«Conseiller pour l'Archeologie et les Beaux-Arts», pour une

45 - A. RAYMOND, loc. cit., p. 81.
46 - Notamment par Ie general de Gaulle. A. RAYMOND, loco cit., p. 81.
47 - M. BAROUDI, op. cit., p. 204.
48 - «Reglement sur les antiquites ottoman», art. I. ID, carton 3, dossier 3.
49 - La Syrie et le Liban sous l' occupation et le mandat francais, J9J9-J927,
Nancy-Paris, non date, p. 138.
50 - J. CHAMONARD, «Apropos du Service des Antiquites de Syrie», Syria r.
1920, p. 84.
51 - Le comte Robert du Mesnil du Buisson a, entre autres. ete directeur
des fouilles de Doura-Europos, directeur de celles de Qatna puis a travaille
it Palmyre ; Leonce Brosse est devenu architecte du service des Antiquites.
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Fig. 2 - «Ce qu 'on voyait de lagrande porte de Qasrel Heir en 1914». Collection A. Schlumberger.
Publie avec l'aimable autorisation de M""A. Schlumberger.

duree de huit mois. Sa tache est de mettre sur pied une
premiere organisation du service et d'etablir un rapport sur
les moyens necessaires pour une telle operation. C' est au
cours de sa mission qu'est creee en 1920 la revue Syria,
Revue d'art oriental et d'archeologie 52.

L'annee 1921 voit la multiplication de creations de
missions archeologiques qui mettent aprofit les conditions
nouvelles provoquees par la disparition de I'administration
ottomane dans les pays sous mandats francais et anglais. En
janvier 1921, Ie Haut-Commissariat de la Republique
francaise en Syrie et au Liban cree la «Mission archeologique
permanente de Syrie», patronnee par I' Academie des
Inscriptions et Belles-Lettres 53, pour repondre a une
demande de plus en plus pressante de la part des
scientifiques 5~. La Mission s'attribue tous les travaux sur Ie
terrain, dans la mesure de ses moyens 55.

C' est Ie general Gouraud qui propose aI' Academic les
cadres generaux de fonctionnement de cette Mission. Le
directeur permanent, nomme par le Haut-Commissaire sur
presentation de I' Academic, doit rendre compte de ses
activites et de celles de la Mission dans un rapport annuel. II

52 - E. POlTlER, «Rapport sur les travaux archeologiques du service des
Antiquites de Syrie et sur la fondation de l'Ecole francaise de Jerusalem
(1920-1921 )>>, CRAI, 1922, p. 366.
53 - Lettre de Virolleaud au Conseiller financier au Haut-Commissariat,
Beyrouth, 26 nov. 1923, p. I. lB.
5.. - Congres francais de la Syrie, 3, 4, 5 janvier 1919, fasc. 2: Section
d'archeologie, d'histoire, de geographic et d'ethnologie, Marseille, 1919.
55 - «Note 11 M. Ie Secretaire general sur l'organisarion de la mission
Archeologique Perrnanente», Beyrouth, 24 dec. 1943, et «Rapport
sommaire de Virolleaud au Secretaire General du Haut-Commissariat»
Beyrouth, 8 janv. 1925, p. I. lB. Le Haut-Commissariat finance la Missio~
permanente et fait connaitre Ie montant de la somme 11 I' Academic des
Inscriptions et Belles Lettres, «celle-ci etantjuge de la meilleure repartition

est assiste par des missionnaires temporaires, lesquels sont
egalement tenus de rendre un rapport a la fin de chaque
mission 56.

Ainsi, en ce qui concerne lactivite archeologique,
l'arrnee ne se contente pas d'un simple role de protection
mais est directement impliquee dans la direction de la
Mission permanente en la personne du general Gouraud.
De plus, en ces periodes de troubles des debuts du mandat,
la plupart des volontaires qui se trouvaient sur place etaient
des militaires que l'on employait selon leurs fonctions dans
Ie civil (L. Brosse) ou pour leur competence en archeologie.

C' est done dans un cadre politique instable, avec des
regions connaissant de nombreux troubles qu'en 1920 les
premiers chantiers archeologiques sont ouverts sur des
domaines nouveaux 57. La mission de reconnaissance de sites
de l'Universite de Chicago, en Iraq, en fait partie. C'est elle
qui, en la personne de J. Breasted, est a l'origine des
premieres observations, faites en une seule journee, sur Ie
site de Doura-Europos 58.

Malgre le nombre croissant des missionnaires et charges
de mission - dont Maurice Dunand et Daniel Schlumberger

de la somme allouee» (Lettre de Virolleaud au Conseiller financier au Haut
Commissariat, Beyrouth, 26 nov. 1923, IB). En 1926la Mission s'occupe
des missions temporaires (<<Rapport sommaire de Virolleaud au Secretaire
General du Haut-Commissariat sur Ie Service», Beyrouth, 19 mars 1926,
p. 2. IE).
56 - E. POlTIER, loc. cit., 1922, pp. 329-330. Les fonctions de cette Mission
permanente,qui ne disposait en fait que de tres peu de rnoyens, ont ete
absorbees au bout de quelques mois par Ie service des Antiquites, Entretien
avec MM. Jean Lauffray et Ernest Will.
57 - Les travaux entrepris auparavant ont ete poursuivis lorsque c'etait
possible.
58 - Voir plus haut Ie rappel des fouilles 11 Doura.
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Fig. 3 - Henri Seyrig a sa table de travail. Collection M. Chehab. Publie avec l'aimable

autorisation de M'" M. Chehab.

qui travaillent des 1924 - Ie service manque cruellement de
moyens financiers pour mener a bien les missions et la
restauration des sites. Les fonds alloues en 1927 par le Haut
Commissariat sont utilises uniquement pour des missions
archeologiques, mais la multiplication de ces dernieres fait
qu'on ne peut leur attribuer que des sommes modestes qui,
en raison de la cherte de la vie au Levant, se trouvent
considerablernent reduites 59.

Pour pallier aces difficultes, le service des Antiquites
recoit desormais un budget de l' ensemble des Etats sous
mandat, et seul Ie salaire du directeur reste a la charge du
Haut-Commissariat 60. Ainsi, la puissance mandataire se
decharge au fur et a mesure de ses responsabilites sur les
pays qu' elle assiste, conformement au reglernent du mandat
de type A qui stipule que le mandataire doit laisser la
communaute qu' il conseille se diriger seule 61. Cela implique
que cette communaute subvienne elle-merne a ses frais de
fonctionnement et, sur ce point au moins, le service des
Antiquites est dans la droite ligne des termes du mandat. En

59 - Budget «pour les Fouilles et recherches archeologiques dans les Pays
du Levant sous Mandat», exercice 1927. IB.
60 - «Rapport sommaire de Virolleaud au Secretaire General du H. C. sur
Ie Service», Beyrouth, 19 mars 1926, p. 5. IB.
61 - Petit manuel de la Societe des Nations, Geneve 1934, p. 71.
62 - «Rapport sommaire de Virolleaud au Secretaire General du H. C. sur
Ie Service», Beyrouth, 19 mars 1926, p. 5. lB.
63 - Correspondant de l'Institut, il fut membre de l'Ecole d' Athenes puis
secretaire general de cette Ecole (jusqu'au Ie, octobre 1929) et avait deja
ete charge de missions en Syrie en 1924, 1925, 1928, 1929. Dossier du

fait, cette decharge s'effectue surtout d'un point de vue
financier, Ie plus difficile a assumer par la France, mais, en
revanche, les postes demeurent toujours sous la
responsabilite francaise.

Les Etats du Grand Liban, de Syrie et Ie gouvemement
des Alaouites, subventionnent done de plus en plus les
recherches archeologiques, ainsi que les expropriations des
terrains a explorer 62.

En septembre 1929, Virolleaud rentre en France et, Ie 4
octobre, Henri Seyrig 63 Ie remplace a la tete du service
(fig. 3). Celui-ci en assure Ie bon fonctionnement tout en
men ant une vigoureuse action de terrain, ainsi qu'en
ternoignent ses travaux a Palmyre avec entre autres
I' architecte R. Duru. Le 4 novembre 1929, D. Schlumberger
assure les fonctions d'inspecteur adjoint au service 64 (fig.4).

En janvier 1938, H. Seyrig recoit egalernent le titre de
directeur de 1'Institut francais de Damas 65jusqu'en juin 1941
et D. Schlumberger y est nomme pensionnaire Ie 24 juin
1941 66, puis en devient le secretaire general du 24 juin

personnel, IB_
64 - «Curriculum Vitae administratif de M. Schlumberger Daniel, du
4 novembre 1929 au 31 octobre 1941», Beyrouth, 10 juin 1942. lB.
65 - IFD, qui succede a I'Institut d' Art et d' Archeologie Musulmans cree
en 1922, et qui deviendra plus tard I'Institut Francais d'Etudes arabes de
Damas. Sur cet institut, voir R. AVEZ, L'Institut Francais de Damas all
palais Azem (/922-/946) atravers les archives, Damas, 1993.
66 - D. Schlumberger est demeure au Levant, au service des Antiquites.
Dossiers du personnel, IB.
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Fig. 4 - Visite de Daniel Schlumberger aun campement de bedouins.
Coll ection A. Schlumberger. Publ ie avec /'aimable
aut orisat ion de M"O< A. Schlumberge r:

1941 67 a mars 1942 68. D. Schlumberger, mobilise en 1939 69

rejoint les Forces Francaises Libres en 1942, tout comme

H. Seyrig en 1941, lequel «passe» a Londres, a Mexico et a
New York 70.

M. Dunand est alors nomme directeur du service des

Antiquites Ie 11 juillet 1941 71, mais Ie 31 aout 1944 il

souhaite renoncer a ses fonctions de directeur du service en

Syrie pour ne plus se consacrer qu 'a ses activites au Liban 72.

Des 1943, peu avant le depart des Francais du Levant, il

67 - «Curriculum Vitae administratif de M. Schlumberger Daniel , du
4 novembre 1929 au 31 octobre 1941», Beyrouth , 10 juin 1942 . lB .
68 - R. AvEZ.op. cit., p. 318-319.
69 - Dossier du personnel. lB.
70 - R. AVEZ, op. cit., p. 323 et p. 326.
71 - Dossiers du personnel. m.
72 - M. Dunand, «Memorandum des faits et circonstances qui m'ont arnene
a renoncer a la Direction des Antiquites de Syrie (Mars-Aoflt 1944)>> ,
non date , p. 4 . lB.

73 - Courrier de M. Dunand, «Note aMon sieur Ie Secretaire General sur
l'organisation de la Mission Archeologique Perrnanente», Beyrouth, Ie
~4 dec. 1943. p. I . lB .

74 - En 1945 H. Seyrig (qui avait auparavant ete nomrne conseiller culturel
a New York en 1942, puis maitre de conferences a l'Universite de Paris,

tente de reprendre les cadres de la Mission permanente pour

creer un organisme darcheologie qui demeurerait

«proprernent francais» 73. Cependant, c 'e st Ie projet d'H.

Seyrig qui a ete retenu par les autorites francaises, C'est

ainsi qu' est cree officiellement, Ie 5 juin 1946, l'Institut

francais d' Archeologie de Beyrouth 74.

Les legislations
Ce fut l'une des preoccupations majeures et l'un des

roles du Haut-Commissariat que de creer une legislation sur

les antiquites, conformernent a l'article 14 du Pacte de la

SDN du 24 juillet 1922 75• Si les premiers reglements se

limitent a des arretes d'interdiction de degradations et de

fouilles illicites sur les sites, en 1926 puis en 1927 une

veritable legislation est mise en place,
En effet, Ie 26 mars 1926, Ie service promulgue Ie

nouveau reglement des antiquites (arrete 207) qui remplace

Ie reglernent ottoman reste jusque-Ia en vigueur (a

l'exception des arretes emis depuis 76, qui ont pu annuler

certaines dispositions anciennes). Divers arretes
d 'application (a propos des fouilles , du commerce et du

classement des monuments historiques) sont egalernent en

preparation 77.

Une derniere legislation redigee avec l' aide des Francais

est mise au point en 1933, ala demande d'H . Seyrig, par les

soins d ' A. Naudy, diplome en droit et secretaire de M. Pillet

aDoura 78. Cette legislation tend aproteger davantage les

droits des pays sur Ie territoire desquels sont decouverts des

objets et des vestiges archeologiques.

Les musees
Des sa mise en place, Ie service des Antiquites organise

des musees regionaux : selon son importance, c'est Ie site

(Antioche) ou plus simplement la capitale de sanjak ou de
vila yet (Alep) ou «d ,Etat» ( (Damas, Soueida) qui recoit les

objets mobiliers exhumes dans sa region. Au Liban, on

reorganise en 1923 Ie musee de Beyrouth dont les locaux

etaient trop vetustes 79.

Puis, en avril 1931, Ie service projette une reorganisation

de s musees . Un arrete est soumis a l'approbation du

voir R. AVEZ, op. cit., p. 323), propose la creation d'un «Institut francais de
Beyrouth » (aujourd' hui IFAPO ), qui sera cree officiellement Ie 5 juin 1946.
Pour plu s de precisions sur l'Institut francais de Bcyrouth, voir M. GELIN,
L'Institut fran cais d 'Archeologie de Beyrouth (/ 946- / 977), aparaitre .
75 - Voir P. PIC, Syrie et Palestine , Paris , 1924 , qu i reproduit Ie texte decet
article 14.
76 - W 387 du 9 mai 1919, n" 47 du 29 jan vier 1920.!D, carton 3,dossier 3.
77 - «Rapport sommaire de Virolleaud au Secretaire Gen eral du H. C. sur
Ie Ser vice », Beyrouth, 19 mars 1926, p. 3. lB .
78 - Lettres d'H . Seyri g au Secretaire general du H. C., Beyrouth , 3 dec.
1931 et 27 juin 1934 . lB.
79 - Lettre du «Conseiller pour I' Archeologie et les Beaux-Arts du Haut
Commissariat aMonsieur Ie Secretaire General du Haut-Cornmissariat de
la R. F.en Syrie et au Liban», Beyrouth, 10 juil. 1923 . lB.
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Fig. 5 - ~e gauche adroite : debout fa 'far 'Abdel el-Kader, directeur du musee de Damas ..X ..assis, en haut ..X ..Daniel Schlumberger ..
Edouard Herriot ..general Beynet..en bas ..comte Stanislas Ostrorog, conseiller politiques ..secretaire ..dans la synagogue de
Doura-Europos reconstituee, Musee de Damas. Mai 1945. E. Herriotfait prisonnier en Allemagne, avait ere delivre par les
Russes et rapatrie en France via Damas. CollectionA. Schlumberger. Publie avec l'aimable autorisation de M""A. Schlumberger.

Conseiller du Haut-Cornmissaire aupres du gouvernement
de I'Etat de Syrie. «(...) tous les monuments anterieurs ala
conquete de la Syrie par Alexandre le Grand seront verses
au Musee d' Alep, tandis que Ie Musee de Damas recevra
les temoins de I' epoque greco-romaine et de l' epoque
byzantine» 80. Les objets sont desorrnais reparti s
chronologiquement. Ce nouvel arrete concerne surtout les
principaux musees de Syrie, et ne remet pas en question
l'existence des musees locaux.

La construction de I'actuel musee de Damas est Ie fait
notable de I' annee 1934, construction qui dure jusqu'en
193681, sous la direction des architectes Michel Ecochard
et Henri Pearson (de la mission de Doura). Ce dernier
s'occupe notarnrnent de la reconstitution de la synagogue
de Doura-Europos qui devient l'un des joyaux de ce musee
(fig. 5).

Le service des Antiquites sous mandat francais a pose
les bases administratives necessaires au service, comme la

80 - «Du H. C. au Conseiller du H. C. aupres du gouvernement de I'Etat de
Syrie», Beyrouth, avril 1931. lB.
81 - Entretien avec Monsieur Nassib Saliby, architecte du service des
Antiquitesde Syrie.
82 - «Le Congres darcheclogie de Syrie-Palestine», Syria V, 1926;
«Rapport sommaire de Virolleaud au Secretaire General du H. C sur Ie
Service», Beyrouth, 19 mars 1926, p. 9. lB.

legislation, Ie personnel et les musees. lis'est egalement
occupe de I'organisation des services paralleles concernant
Ie tourisme, la promotion de la Syrie et du Liban a I'etranger
en organisant des congres comme Ie «Congres
Archeologique de Syrie et Palestine» en 1926 82, en editant
des brochures 83, et en organisant des expositions comme
celIe de Damas en 1936 84.

Dans Ie domaine des antiquites, on peut done dire que
la France a rempli les clauses du mandat qui lui a ete confie.

QUELQUES COMPLEMENTS SURLES TRAVAUX ADOURA-EuROPOS

Les premieres missions aDoura-Europos, 1922-1924 (F Cumont)

En 1922, J. Breasted, professeur a I'Universite de
Chicago, communique a I' Academic des Inscriptions et
Belles-Lettres les resultats de ses travaux realises en une
journee (le 3 mai) sur le site de Doura-Europos en 1920. Sa
communication suscita l'interet de I'Academic qui designa
F. Cumont pour diriger les fouilles de ce site prometteur 85.

83 - Brochure touristique des Etats du Levant, editee par la Commission
du Tourisme. Commission du Tourisme, reunion du 12 nov. 1931,
Proces-Verbal, p. 5. lB.
84 - Lettre de la Societe d'encouragement au Tourisme it H. Seyrig,
Beyrouth, 22 avril 1937.
85 - Pour les conditions de la decouverte, voir plus haut «Rappel de
I'histoire des fouilles it Doura-Europos.»
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La premiere mission de F. Cumont eut lieu en automne

1922 et dura dixjours. Les travaux avaient deja ete entrepris

par les soldats de l'Armee du Levant lorsqu'il arriva sur Ie

site Sh. Le general Gouraud avait en effet assure une

protection militaire aces travaux, et les officiers d' Alep et

de Deir ez-Zor.Ie general de Lamothe et Ie colonel de Bigault

du Granrut, en avaient assure Ie suivi sur Ie terrain en y

envoyant des soldats (200 hommes) au debut du mois

doctobre 1922, avec l'aide du commandant Renard 87,

L' arrnee francaise avait done commence les travaux pour

lesquels nous ne savons pas si F.Cumont avait ou non donne

au prealable des directives. En 1923, les fouilles etaient

toujours executees par les soldats de I' Armee du Levant, en

la presence de F. Cumont qui, cette fois, passa un mois sur

Ie site 88

Les resultats de ces deux missions ont provoque la

decision de poursuivre les travaux en 1924.

Malheureusement, la situation troublee de la region ne

permettait pas la venue de civils 89 et c'est pourquoi la

troisierne mission fut executee entierernent par des soldats,

durant six mois sous Ie commandement du lieutenant

Delaplanche du 5/4 etranger 90

Le plan Delaplanche 91 : Ie rapport envoye au directeur de

la mission par Ie lieutenant Delaplanche est mentionne par

F.Cumont dans son ouvrage Fouilles de Doura-Europos 92,

sous la forme de quelques citations et d'une Iiste d'objets

tres sommaire. Ces objets sont repertories en trois categories,

«Poteries», «Sculptures, pierres travaillees, etc.», et «Bijoux,

monnaies, bronzes, etc.» 93, sans indication du lieu precis

de leur decouverte et sans mention systematique des

dimensions. Ce rapport n'a pas ete retrouve et se trouve peut

etre dans les archives de la famille de F. Cumont que nous

n' avons pas encore reussi a contacter.

Par ailleurs, F. Cumont presente dans sa publication un

plan d' une partie des secteurs fouilles en 1922, 1923 et 1924,

sans que soient indiquees les zones degagees qu'il a pu

observer lui-rnerne et celles fouillees par les soldats en

1924 94
. Or il existe dans les archives de M. Pillet au College

de France (fig. 6) un plan inedit original signe Delaplanche

86 - Le bataillon Hamel du 19,'Tirailleurs algeriens et la compagnie Beyer
du I" Regiment de la Legion Etrangere. «Archeologie. Rapport trimestriel,
quatrierne trirnestre, 1922», p. 3, lB. Ce sont ainsi deux unites de la
2' division qui ont aide aux fouilles de 1922 et 1923. «Note concernant la
collaboration de I' Armee du Levant it I' exploration archeologique de la
S~ ric» apres Ie 30 juil. 1923. p. I. lB.
87 - F. CUMONT, Fouilles, p. III-IV. Le commandant Renard etait chef du
service des Renseignements it Deir ez-Zor. «Archeologie. Rapport
trimestriel, quatrierne trimestre, 1922». p. 3. lB.
88 - F. Cl'MONT, op. cit., p. III, n. I.

89 - F. CUMONT, op. cit.. p. IX et p. .:+77, ne donne aucune precision sur les
evenernents qui ont conduit it l'impossibilite d'envoyer des civils sur Ie

qui distingue par des symboles differents les secteurs degages

en 1922-23 d'une part et en 1924 d'autre part. Ce plan permet

de mettre en relation les objets trouves par les legionnaires

avec les secteurs que ceux-ci ont fouilles, mais c'est la Ie

seul rapprochement, tres hasardeux puisque tres general et

en dehors de toute stratigraphie, que I' on puisse effectuer.

Dans ce domaine, l'un des interets principaux de ce plan

est, paradoxalement, de nous indiquer les zones pour

lesquelles on sait que I'on n'a pas d'information precise, dans

l'etat actuel de notre connaissance des documents d'archives.

En fait, Ie plan Delaplanche se revele plus complet que

celui publie par F. Cumont, puisqu'il delimite la plupart des

1I0ts (exceptes ceux qui se trouvent dans Ie wadi interieur)

et precise en tiretes certains traces. La comparaison avec les

plans posterieurs dus a la mission americano-francaise,

realises d' apres des releves sur Ie terrain et d' apres des vues

aeriennes, montre que ce plan est fidele ala realite du terrain

et les localisations des fouilles de 1924 ne paraissent pas

devoir etre remises en question. Cependant, des 1I0ts sont

indiques dans Ie secteur sud par exemple, entre la porte sud

et la tour II, alors que les plans posterieurs ne permettent

pas de restituer, a cet endroit, un reseau urbain continuo Ce

plan, qui s'assimile davantage a un croquis qu'a un plan

reel devra done etre utilise avec prudence car peut etre trap

marque par la vision personnelle de son auteur,

On peut alors se demander si c' est pour cette raison que,

dans sa publication, F. Cumont n' a pas utilise ce plan puisque,

de toute evidence, celui-ci faisait partie du rapport avec la

mention «Annexe n° 1»,Cumont aurait par la suite transmis

ce plan a M. Pillet, son successeur a la direction des fouilles
de Doura 95..

Les missions americano-francaises (1928-1937)

La tentative de l'Universite de Chicago de reprendre les
travaux it Doura : la mission americano-francaise, de

l'Universite de Yale et de I' Academie des Inscriptions et

Belles-Lettres, a repris les travaux a Doura en 1928. C'est

en 1926 que l'Universite de Yale a effectue sa demande

aupres de I'Etat de Syrie. Or, l'Universite de Chicago, qui

site. On a vu plus haut que la Syrie est alors Ie theatre de nombreux troubles.
90 -10 legionnaires syriens, du 12 mai au l" novembre 1924. lis ctaient
envoyes par Ie colonel Andrea, et diriges par Ie sergent Dachtus. F.CUMONT,
op. cit., p. 477.
91 - CF. cote CP 30.
92 - F. CUMONT, op. cit., p. 476-481.
93 - F. CUMONT, op. cit., p. 477-481. Ces trouvailles ont ete deposees pour
la majeure partie aux «Confins de I'Euphrate», it Deir ez-Zor, et une autre
partie au Musee d' Alep, respectivement en janvier 1925 et en octobre 1924.
94 - Plan signe <<1. H.», dont nous ne connaissons pas I'identite.
95 - Les archives de ce dernier au College de France ne renferment pas
d'autre annexe au rapport Delaplanche.
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est Ie premier institut scientifique occidental a avoir travaille

sur Ie site (1. Breasted), a egalement tente cette merne annee

de reprendre les fouilles de Doura.

En effet, en aout 1926, Ie directeur du service des

Antiquites informe Ie secretaire general du Haut

Commissariat de la volonte de l'Universite de Chicago de

reprendre les fouilles a Doura, en collaboration avec

F.Cumont qui assurerait la direction scientifique des travaux.

Cependant, celle-ci desire, «avant meme de formuler sa

demande, (avoir) I'assurance que la moitie des objets mis

aujour lui seront (sic) remis a la fin de chaque campagne» 96

Cette demande officielle parvient le 14 octobre 1926 par

I' intermediaire du directeur par interim du service, qui plaide
en faveur de l'Universite de Chicago, precisant que «le

Gouvernement de Syrie (...) ne peut ignorer qu'il est de

tradition, et d'ailleurs parfaitement juste, d'accorder au

fouilleur une part sur les decouvertes realisees grace aux

fonds fournis par ce dernier» 97, et cite I'article 19 de la loi

1926 qui precise que I' Etat de Syrie peut donner ou vendre

«tout ou partie des objets provenant des fouilles» ; I'auteur

argue egalement du fait que la Syrie «ne dispose d'aucun

credit pour les fouilles archeologiques (d'ailleurs il ne

possede aucun service special pour effectuer des travaux de

ce genre)» 98,

Cette demande, renouvelee en decembre 1926, n'a pas

abouti en raison de desaccord sur les conditions de partage

du produit des fouilles. En effet, dans une lettre emanant de

Beyrouth, datee du 12 janvier 1927, Rene Veber precise que

«S. A. Ie Chef de I'Etat de Syrie, indique anouveau» 991es

conditions de partage des fouilles, ce qui laisse entendre

qu'une demarche sembI able avait deja ete effectuee aupres

de l'Universite de Chicago qui ne I'aurait alors pas prise en

compte. La seule preoccupation du Chef de I'Etat syrien,

continue Veber, «est d'assurer a I'Etat syrien Ie benefice des

dispositions de I'article 19 ( ... ) qui a pour objet de

sauvegarder Ie droit eminent de I'Etat (...) par I'application

de la reserve formelle que les alienations ne doivent porter

aucun prejudice aux collections de I'Etat». «C'est pourquoi,

ajoute Ie Chef de I'Etat, Ie Gouvernement Syrien est d' accord

96 - «Le Directeur du Service des Antiquites a Monsieur Ie Secretaire
General du Haut-Commissariat», Beyrouth, aout 1926. IB.
97 - «Le Directeur P.1.du Service des Antiquites a Monsieur Ie Secretaire
General du Haut-Comrnissariat», Beyrouth, 14 oct. 1926, p. 2. IB.
98 -Ibid., p. 2. Cette derniere remarque confirme que la Mission
archeologique permanente etait deja inexistante dans les faits.
99 - C'est nous qui soulignons.
100 - C' est nous qui soulignons.
101 - Lettre de R. Veber, 12janv. 1927. CF, CP 30.
102 - Lettre du Ministre plenipotentiaire Secretaire general, signee P. de
Reyffie (sic), 18 janv. 1927. CF, CP 30.

d'autoriser l'Universite de Chicago de faire des fouilles ala

condition que la moitie des objets trouves en double 100 lui

soit accordee. Quant aux pieces uniques elle devront etre

conservees au musee syrien conformernent a I' article

19 precite» 101.

Six jours plus tard, Ie 18 janvier 1927, la decision

officielle de la part de la Syrie a ete prise, mais en faveur de

l'Universite de Yale qui avait egalement presente une

demande : «En reponse ala depeche n° 206 du 15 nov. 1926

concernant la reprise des fouilles archeologiques de Doura

sur I'Euphrate par I'Universite de Yale, (...) S. A. Ie Chef de

I'Etat de Syrie convaincu du grand interet scientifique de

cette tentative (... )>> est d'accord et accorde la moitie des

objets en double «de facon que soit sauvegarde Ie droit

eminent de I,Etat en faveur de ses Musees en voie de creation

et de developpement» 102,

On sait qu'en realite Ie partage qui a ete opere entre

I'Etat syrien et l'Universite de Yale a porte sur la totalite des

trouvailles, y compris les objets uniques 103, comme les

fresques du temple de Bel qui ont ete partagees, cependant

que celles du Mithraeum et de la maison chretienne ont ete

attribuees dans leur totalite al'Universite de Yale, I'Etat de

Syrie conservant celles de la synagogue 104. La souplesse de

l'Universite de Yale a done ete plus payante pour son musee

que la raideur de celle de Chicago.

Cet episode nous permet aussi de nous rendre compte

combien il etait indispensable aI'Etat de Syrie de se doter

d'une loi precise sur les antiquites afin de preserver son

patrimoine culturel, huit ans apres la dislocation de I' empire

ottoman et six ans apres larrivee de C. Virolleaud pour

reorganiser Ie service des Antiquites, On voit enfin que1role

de mediateur Ie mandataire et Ie service des Antiquites ont

rempli entre les autorites locales et les fouilleurs etrangers.

Ce role a sou vent ete important, notamment pour la question

du partage des objets, pour lequelle Haut-Commissaire etait

parfois mentionne dans les accords de fouille comme I'arbitre

de dernier recours. Dans ce cas, il semble que Ie premier

conseiller du Haut-Comrnissaire etait Ie directeur du service

des Antiquites 105

103 - Voir, dans Ie present volume.Ia contribution de J.-B. YON.
104 - CF, CP 211. L'Universite de Yale avait d'abord tente de conserver
les peintures de la synagogue, mais la question du partage des fresques
(dans leur totalite) s' est averee delicate. C' est, semble-t-il, en grande partie
a I'insistance de M. Pillet aupres du directeur des Antiquites H. Seyrig, et
cela malgre quelques rnesententes avec les membres americains de la
mission de Doura, que l'Universite de Yale doit d'avoir pu emporter les
fresques qui se trouvent aujourd'hui dans son musee,
105 - Sur Ie role d'H. Seyrig dans Ie partage des peintures murales de Doura
Europos, voir, dans Ie present volume, la contribution de J.-B. YON.



17. Lesfouilles anciennes de Doura-Europos et leur contexte 241

Le role de I'armee : I' aide de I'Armee du Levant, aussi bien
pour la foumiture de materiel que pour la protection des
fouilleurs et du site 106, s'est poursuivie tout au long des dix
campagnes de la mission de Yale. Cette aide etait I'objet de
clauses specifiques du contrat de fouille 107, l'une des
conditions indispensables a la bonne marche des travaux
dans une region subissant encore des troubles. L'armee, en
plus de la foumiture d'hommes pour les travaux, assurait
egalement, durant les premieres missions, le gardiennage
du site en I'absence des fouilleurs 108 et permettait aceux-ci
de se ravitailler dans les cooperatives militaires 109, ce qui
signifie que ces demiers etaient ainsi assures de pouvoir
trouver de I'essence pour les automobiles (indispensables
dans ces regions reculees) et de quoi se nourrir. On apprend
aussi que Ie Cte R. du Mesnil du Buisson avait ete autorise
arevetir I'uniforme pour travailler aDoura 110

L'assistance de I'armee se traduisait done par la
foumiture d'hommes et de materiel, en bonne entente avec
les fouilleurs. On a vu avec quelle rigueur le lieutenant
Delaplanche a realise sa mission aDoura. On sait aussi qu'un
autre officier a, plus tard, effectue des recherches a la
demande de M. Pillet sur l' origine de noms de sites 111. Les
topographes et geographes militaires travaillaient en etroite
collaboration avec Ie service 112 qui leur demandait des cartes
des regions sur lesquelles il travaillait, a la demande des
fouilleurs.Des accords ont meme ete passes avec le capitaine

106 - Le II novembre 1930, un detachement de 20 hommes du 6e Bataillon
du Levant, sous les ordres du sergent Sadek et de deux caporaux, est charge
d'assurer la protection de la mission it Doura. On remet it M. Pillet 3 fusils
Mauser et 172 cartouches (on trouve parfois rnentionnes 6 fusils et 300
cartouches). CF, CP 211, dossier «Armee, Ordres et lettres»,
107 - Voir I' annexe en fin de texte, paragraphes 4 et 5. La note de service
n° 7007/4R du 9 oct. 1931, Etat-Major 4e bureau, assure qu'une «escorte
militaire sera mise it la disposition de M. Naudy (secretaire de M. Pillet)
pourassurer la securite de la mission. L'effectif et la mission de cette escorte
seront regles par entente directe entre Ie General Commandant les Troupes
des Territoires Nord-Syrie et M. Naudy». lB.
108- Par exemple, un detachernent de Gardes- Mobiles doit assurer la garde
du site, it partir du 20 mars 1931 (date du depart des soldats charges
precedemrnent de ce role). Jusqu'au depart de la mission, il doit assurer la
securite de ses membres, surveiller la maison, Ie materiel et les magasins
installes surle site; un homme doit garder Ie chan tier de I' enlevernent des
fresques, de 12 it 14 heures et de 17 it 7 heures. Apres Ie depart de la
mission,ce detachernent doit poursuivre la surveillance du site, de la maison,
des magasins (notamment celui situe dans la tour sud-ouest de la citadelle)
et du materiel place dans la grande cour de la maison (materiel Decauville).
IIdoit encore ernpecher les «degradations aux mines, interdire les voitures
et les troupeaux de circuler, sejoumer, et paturer ailleurs que sur la grande
route d'Abou Kemal a Deir ez-Zorv.Cf, CP 211, dossier «Armee, Ordres
et lettres»,
109 - Note de service n° 8246/4T du 21 oct. 1933, Btat-Major 4e bureau,
autorisantR. du Mesnil du Buisson it se ravitailler en essence, ML, chemise
«Premiere documentation sur la synagogue. Fouilles de Doura», Note
n° 7007/4R du 9 oct. 1931, autorisant A. Naudy it faire des achats dans les
cooperatives militaires, lB. _
110 - Note de service n° 6428/5 du 20 oct. 1933, Etat-Major 4e bureau.

Delienne, chef du service topographique de I'Armee, sur la
facon de transcrire les noms arabes afin que soldats et
fouilleurs puissent utiliser les memes cartes 113. L'armee a
egalement foumi ala plupart des missions archeologiques
des photographies aeriennes de leur site 114, photographies
qui ont permis aux architectes de Doura de dresser Ie plan
de la ville, toujours utilise aujourd'hui. On peut done dire
que sans I'aide efficace de l'armee llS, «selon une tradition
qui remonte pour la Syrie a 1860» 116, la recherche
archeologique dans les pays du mandat naurait pas pu etre
menee sur une aussi grande echelle et n' aurait pu disposer
de tous les moyens scientifiques de l' epoque.

L' APPORT DES INFORMATIONS FOURNIES PAR LES ARCHIVES

POUR LES TRAVAUX DE LA MISSION FRANCO-SYRIENNE

DE DOURA-EUROPOS

En mars et avril 1928, M. Pillet, M. Rostovtzeff
accompagne de son epouse Sophia, et F.Cumont, effectuent
une premiere mission de reconnaissance afin de prendre la
mesure du site et de prevoir les travaux des missions avenir.
Des la seconde mission (hiver 1928-1929), M. Pillet passe
commande ala maison Decauville 117 de tout I'equipement
alors juge necessaire en rails et wagons pour I'evacuation
des deblais de fouille et les photographies de la deuxieme
mission montrent ces wagons en fonctionnement sur les
differents chantiers 118. La mission a donc dispose de grands

ML, chemise «Premiere documentation sur la synagogue. Fouilles de
Doura»,

III - Recherche sur I'origine du nom d' Ankka effectuee par Ie lieutenant
Arnaud it la demande de M. Pillet. CF,CP 46. Le lieutenant Roux, Inspecteur
des tribus bedouines de la mouvance de Deir ez-Zor, a signale it M. Pillet
«I' existence de vestiges antiques au nord de Bir Agoula.. CF, CP 211,
dossier «Armee. Ordres et lettres»,
112 - Le 22 fevrier 1923, Ie general de Lamothe ecrit au service pour
signaler que vient d'etre acheve I'un des premiers exemplaires d'atlas de
leves au 1/20.000e du cours de l'Euphrate, sur son parcours en territoire
sous mandat francais «de Djerablous it Abou Kernal». Les leves ont ete
executes du 9 fevrier au Ier avril 1922, par la mission hydrographique sous
les ordres du lieutenant pilote aviateur Ch. Heraud (sic), avec I'enseigne
de vaisseau Mandine et Ie medecin aide-major Toureng. AI, 16 G 1. Sur
ces dernieres informations, voir les publications de I'IFEAD, Une Mission
de reconnaissance de I'Euphrate, premiere partie: Les cartes, Damas,
1988; deuxieme partie: Rapport du lieutenant C. HERAULT, textes de B.
GEYER, C. VELUD, J.-P. PASCUAL, Damas, 1995.
113 - Lettre du «Directeur du service des Antiquites it Monsieur Ie Secretaire
General du Haut-Comrnissariat», Beyrouth, 24 fevrier 1931, p. 1. lB.
114 - Pour Doura, de nombreux cliches se trouvent dans les archives de
l'Acadernie et dans les archives personnelles de M. Pillet au College de
France. L'IFAPO possede des plaques photographiques et des cliches des
principaux sites du Levant.
liS - On a vu aussi que certains militaires remplissaient Ie role d'inspecteurs
des antiquites (R. du Mesnil du Buisson et L. Brosse en 1919).
116 - «Note circulaire concernant la collaboration de I'Armee du Levant it
I'exploration archeologique de la Syrie», apres Ie 30 juil. 1923, p. l.lB.
117 - CF, CP 213, et CP 210 : listes de materiel Decauville.
118-AI,16G9.
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moyens de degagement des ses debuts, ce que ne laisse pas
entendre l' ouvrage de C. Hopkins, qui ne mentionne ce
materiel qua propos de la sixierne campagne

(1932-1933) 119.

Cet element nous offre un nouveau moyen de
comparaison entre les premieres fouilles (1922-1924) et
celles entreprises par la mission americano-francaise. En
effet, lorsque les fouilles ont ete realisees sans Decauville ,
la terre est amassee autour de I' edifice fouille, formant
d'importants monticules, tandis que les fouilles au
Decauville ont degage la terre plus loin, dans les wadis
interieur et exterieurs, creant d'irnmenses cones de deblais.
Une masse de terre entourant un edifice fouille nous permet
donc de savoir que I'on a affaire aux fouilles de 1922-24 et,
par la, de verifier la localisation donnee par Delaplanche
sur son plan. Cette reconnaissance nous permettra de
recenser avec precision les fouilles de l' Arrnee du Levant et
d'etablir definitivernent la confiance que I'on peut accorder

au plan Delaplanche.
D' autre part, les documents les plus facilement

utilisables pour comprendre I' etat actuel du site sont les
cliches anciens : ceux publies par F. Cumont, ceux de la
premiere mission de 1928 que M. Pillet a reunis en albums
et ceux envoyes par les differents directeurs de fouille au
Secretaire perpetuel de I' Academic au fil des campagnes de
fouille, mois par mois.

Par exernple, sur I'une des photographies de 1928 120

on peut voir des soldats dernonter une construction de petits
blocs irreguliers situee sur Ie sommet de la tour sud de la
porte de Palmyre. Or, en 1993 les degagements operes par
la mission franco-syrienne au pied de la face sud de cette
meme porte ont fait apparaitre une accumulation de blocs
de pierre dans les couches de surface, dont la presence
constitue un element tres different des materiaux habituels
utilises pour la construction du batiment de la porte. C'est
done a la destruction de cette construction, sans doute
militaire et qui, d'apres la photo, reposait deja sur un niveau
posterieur aI'ecroulement des parties superieures de la porte,
que ron peut attribuer l'origine de ces elements
perturbateurs.

119 - C. HOPKINS, op. cit., p. 123.
120 - Rapport du 22 sept. 1928. AI, 16 G 9.
121 - Voir S. MATHESON,loc. cit., p. 134-138.
122 - Par exemple, une coupe au crayon dessinee par M. Pillet sur Ie rempart
ouest et Ie glacis romain exterieur, entre la porte de Palmyre et la tour 17,
nous apporte des informations precises recueiIlies dans un sondage dans
un secteur qui, aujourd'hui, necessiterait d'importants degagements pour
l'atteindre. Ce releve constitue un excellent element de comparaison avec

L'etude detaillee de I'ensemble de ces cliches est en
cours. Les plans et croquis qui n' ont pas ete portes a

publication sont souvent des complements indispensables a
notre connaissance des operations effectuees par les
anciennes missions 121 et egalement des vestiges aujourd'hui

disparus ou inaccessibles parce qu'enfouis sous de puissants

cones de deblais 122.

Les temoins actuels,' leur apport
La chance nous a permis de retrouver la trace de deux

acteurs encore vivants des fouilles anciennes de Doura
Europos et de les interroger sur leurs souvenirs pour tenter
de completer les ternoignages de F.Cumont et de C. Hopkins
sur la vie quotidienne de ces missions (fig. 7).

C'est ainsi que nous avons pu rencontrer M. Andre
Naudy, qui, de 1929 a 1932, participa a trois missions de
fouilles aDoura-Europos comme secretaire et traducteur de
M. Pillet qui, fait courant aI' epoque, ne parlait pas I'anglais.
Celui-ci nous a fait l'amabilite de repondre anos questions 123

sur la vie et les travaux de la mission americano-francaise
durant sa participation ainsi que sur les fonctions qu'il a
occupees par la suite au service des Antiquites sous la
direction d' H. Seyrig qui I' avait charge de rediger la nouvelle
legislation sur les antiquites 124.

Un ancien ouvrier des missions anciennes, M. Saleh
Dakhil, nous a egalement fait part de ses souvenirs. Nous
avons ainsi pu, outre quelques aspects anecdotiques, prendre
connaissance de la vie quotidienne de la region et de la
mission archeologique a I' epoque et savoir comment
fonctionnait I' organisation des travaux 125.

Ces ternoignages ont ainsi confirme I' existence de
relations souvent tendues entre les deux parties de la mission
americano-francaise, le role essentiel joue par les
contremaitres, en particulier 'Abdul Messiah, dans la
conduite des travaux de terrain, fait connaitre les horaires
de travail des ouvriers (du lever au coucher du soleil), Ie
montant des salaires verses (un magidi pour les hommes,
un demi-magidi pour les enfants) et confirme I'existence
d'accidents mortels au cours des fouilles ou apres les travaux.
Ils ont egalement permis d'identifier la maison du

la coupe egalernent pratiquee par la mission de Yale sur Ie merne type de
construction, mais cette fois encore accessible, imrnediatement au nord de
la porte de Palmyre.
123 - Entretiens entre MM. A. Naudy et P. Leriche.
124 - A. Naudy, en raison de sa formation de juriste, a notamment prepare
la legislation de 1933 sur les antiquites, Voir plus haul. lB.
125 - Sur ces derniers points, voir J.-B. YON, dans ce rneme volume.
note: la maison de fouiIles n'a ete construite qu'en 1928.



17. Lesfouilles anciennes de Doura-Europos et leur contexte 243

Fig. 7 - La tablee ii Doura-Europos. Ii gauche, C. Hopkins . A. Naudv. A. Walter. Publie avec l'aimable autorisation du Cabinet
d 'Assyriologie, College de France. .

contrernaitre devant la porte sud de la citadelle et Ie petit
edifice de pierre construit sur ordre du capitaine Denoel pour
proteger la tente de F. Cumont (voir n.128), immediatement

au sud de la breche par laquelle la route franchit Ie rempart
occidental, et dont les vestiges encore bien conserves nous
avaient intrigues.

Les archives conservees dans les differents instituts et
musee francais comportent done toutes une part importante

de documentation scientifique parfois fondamentale pour
les etudes sur Ie terrain. La recherche et l'exploitation de

ces archives en est encore a ses debut s, mais, deja, on peut

affirmer que les informations que contiennent ces archives
sont indispensables a notre connaissance des activites du

service des Antiquites, de la politique du mandat appliquee
par la France et des recherches archeologiques pratiquees
sur differents sites . Sur Ie plan pratique, elles permettent de
comprendre la topographie actuelle d'un site et de retrouver
des informations importantes sur des vest iges aujourd 'hui
disparus ou inaccessibles, mais aussi de localiser les objets,
de connaitre Ie nom des personnes qui ont travaille sur les

sites concemes, et parfois merne, de retrouver ces personnes
ou leur famille qui peuvent toujours posseder des documents
d'un grand interet pour l'archeologue et l'historien.

ANNEXE

Archive IFAPO de Beyrouth ; texte non date (entre Ie
18 janvier et Ie Ier octobre 1927).

«ACCORD CONCERNANT LES FOUILLES DE SALIHYEH

DOURA SUR L'EUPHRATE

Entre Ie Haut -Commissaire de la Republique Francaise
aupre s des Etats de Syrie, du Liban , des Alaouites et du
Djebel Druze d'une part ; .

et Ie President de l'Universite de Yale de New Haven

(Connecticut) d'autre part ;

II a ete convenu et arrete ce qui suit.
1°_L'exploration archeologique de Salihyeh (ancienne

Doura-Europos) sur I'Euphrate est concedee a l'Universite



MathildeGELIN

de Yale, it dater du Ier Octobre 1927 et pour une periode de

six annees.
2°_ Ces fouilles, placees sous Ie patronage scientifique

de I' Acadernie des Inscriptions et Belles-Lettres et de
l'Universite de Yale, seront effectuees entierement aux frais

de la dite Universite.
3°_ La direction technique des travaux sera confiee it

Monsieur Maurice Pillet, Architecte diplorne, par Ie
Gouvemement.

4°- Le Haut-Commissariat pretera son aide it la Mission
et fera proteger Ie champ des fouilles.

5°_Dans l'intervalle des differentes campagnes et une
fois completernent achevees, Ie Haut-Commissariat prendra
toutes mesures necessaires pour la protection des monuments
mis au jour.

6°_A la fin de chaque campagne, les objets mobiliers
seront transportes it Damas, et partages par la Commission
speciale prevue it I'Article 26 de I'Arrete W 207 (26 mars
1926), d'apres Ie principe suivant:

-A : les objets uniques entreront dans les collections
nationales de I'Etat de Syrie ;

-B : les autres objets seront repartis suivant leur nature,
en differents lots; un exemplaire de chaque lot sera remis

au Musee de I'Etat de Syrie, et les autres exemplaires
attribues au fouilleur, it titre d'indemnite.

r- La publication des resultats sera reserve,
exclusivement it l'Universite de Yale et it I' Academic des
Inscriptions et Belles-Lettres».

Rappel historiographique de l' histoire des fouilles

aDoura-Europos

Leriche P., «Abandonnee, sauvee .. Doura-Europos»,
Autrement, Cites disparues, Serie Monde, H. S. 55,
sept. 1991, p. 143-156.

Perkins A., The Art ofDura-Europos, New-Haven, 1973.
Downey S., «Archival Archaeology, Frank Brown's Notes

on the Citadel Palace at Dura-Europos», DEE Ill,
Paris, 1992, p. 141-151.

Matheson S., «The Tenth Season at Dura-Europos 1936
1937», DEE III, Paris, 1992, p. 121-140.

Velud C., «Contexte historique regional des fouilles de
Doura-Europos entre les deux guerres mondiales»,
DEE II, Paris, 1988, p. 254-270.

voir aussi : Fouilles, Discovery, DEE, Collection des Pre!'
Rep., et des Fin. Rep.



18.LES CONDITIONS DE TRAVAIL DE LA MISSION
AMERICANO-FRAN<;AISE ADOURA-EUROPOS
ATRAVERS LES ARCHIVES
DE L'UNIVERSITE DE YALE

Jean-Baptiste YON *

This paper is an attempt to describe, through the study of the archives
of the French-American Doura-Europos expedition, now in the Museum
of Yaleat New Haven, the everyday life of an archaeological expedition in
the Syrian desert during the thirties. Under focus are the relationships
between authorities (Syrian Government, the «Mandai francais»,
archaeological or academic institutions) and the members of the team, the
leading roles of Henri Seyrig and Michael!. Rostovtzeff, the work of the
mission (salaries, high number of workmen) and its daily life (relationships
with the local population and inside the team). It permits a more precise
analysis of some problems dealt cursorily with by Clark Hopkins in his
book,The Discovery ofDura-Europos, for instance excavations at Baghouz,
or to give more accurate figures.

L'essentiel des archives de la mission americano

francaise de Doura-Europos se trouve au musee de

l'Universite de Yale, sous la responsabilite du Dr Susan

B. Matheson, Conservateur du Department ofAncient Art

et Curator de la Dura Collection, Cette documentation a ete

mise en ordre, mais Ie classement n'est pas entierernent

rigoureux car aucun personnel n'y est totalement affecte.

En plus du materiel proprement archeologique (objets,

photos ...) et museographique (correspondance pour Ie pret

d'objets, etat de la collection) il est possible de mettre la

main sur un certain nombre de documents presentant un

grand interet. On y trouve en effet des carnets de Clark

Hopkins, directeur de la mission de 1931 a 1935, et une

importante correspondance entre les differentes parties

prenantes (administration et autorites scientifiques de Yale,

autorites politiques et archeologiques syriennes, les fouilleurs

bien sur, en particulier F. Brown, directeur des dernieres

missions et enfin les differents savants qui ont visite Ie site

au qui ont travaille sur le sujet).

Lors d'un sejour aI'Universite de Yale pendant l'annee

universitaire 1994-1995, j' ai pu consulter librement tous ces

documents et je tiens aremercier Mme S. Matheson et son

equipe pour leur amabilite et leur aide 1.

Pierre Leriche, directeur francais de la MFSDE, m'avait

* -Universite de Tours.

I - Un accord de cooperation entre Mmo S. Matheson, pour Ie fonds Doura
de Yale, et M. P. Leriche, pour la MFSDE, a ete signe en janvier 1986. Cet
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demande d'orienter mes recherches selon quatre themes
principaux :

1) les rapports de la mission avec les autorites
archeologiques locales et en particulier avec Henri Seyrig,

dont on connait Ie role dans Ie developpernent de I' etude
archeologique de ces regions;

2) la courte mission a Baghouz sur laquelle peu de
chases ont ete publiees ;

3) les rapports avec les autorites locales et regionales;

4) et enfin le personnel et la vie sur le chantier.

On s'en est donc tenu dans le cadre de cette recherche a
des themes qui n' etaient pas proprement archeologiques,

mais permettent d'eclairer les conditions dans lesquelles les
principaux resultats ont ete obtenus.

C' est sur les deux dernieres questions que nos
documents sont les plus utiles ; ils constituent un temoignage

de premiere main sur la vie quotidienne d'une mission

archeologique des annees 1930 dans la steppe syrienne.

Certes, le portrait qu'on en tire est finalement assez peu

eloigne de ce que C. Hopkins decrit dans son livre The

Discovery of Dura-Europos, mais il est relativement plus

precis sur un certain nombre de points. Malheureusement.

il n'en va pas de rnerne pour les deux premieres questions,

et cest sans doute dans les archives Du Mesnil du Buisson

accord prevoitlelibre acces de chaque partie 11 la documentation ancienne
et nouvelle, l'echange de documents et la co-publication des monuments
fouilles par la mission americano-francaise.
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deposees au Louvre ou au musee de l' Armee a Paris qu' on

pourra trouver des reponses pour la mission a Baghouz.

LES DOCUMENTS

On pourrait sans doute definir ces documents plutot

cornrne des sources sociologiques (ou merne sou vent

anecdotiques) que cornrne des sources archeologiques

proprernent dites. Cornme nous rayons dit, il s'agit

principalernent des joumaux (Diaries) tenus par C. Hopkins

au cours de ses sejours a Doura lors des travaux de la mission

franco-americaine (1928-9,1931-2,1932-3,1933-4 et

1934-5). Ces journaux 2 melent aux notes archeologiques

(en fait surtout une sorte de chronique des travaux avec une

liste quotidienne des decouvertes) de nombreuses notations

sur la vie quotidienne sur Ie site, le nombre d'ouvriers, le

temps, ou I'arrivee du courrier 3. En ce sens, il s'agit vraiment

de journaux «personnels», quotidiens ou presque, et a usage

interne meme s'ils restent assez neutres. On peut d'ailleurs

dire la meme chose de I' autre element important des archives,

la correspondance (principalement les lettres echangees par

Hopkins et Rostovtzeff, et celles qu'ils ont recues a propos

de Doura, du chantier ou des publications).

C'est pour cela d'ailleurs qu'on reste sur sa faim ala

lecture de ces documents: le ton est certes plus libre que

pour des lettres plus officielles (comme par exemple les

rapports mensuels destines au president de I'Universite),

mais merne si on sent bien que les positions de Hopkins et

de Rostovtzeff sont tres proches, les necessites de la politesse

ou de la diplomatie, ou tout simplement la prudence,

entrainent evidernment la discretion. De plus, faute de savoir

dans quels termes se trouvent exactement les differents

protagonistes, on a du mal a interpreter certains silences. Ce

qui apparait en tout cas clairement, c' est Ie role absolument

preponderant de Rostovtzeff qui, bien qu ' il ait ete

relativement peu present sur le site merne 4, est vraiment

une presence tutelaire, Celui-ci est toujours consulte par

Hopkins pour les decisions importantes et c'est selon ses

directives que Ie travail semble se faire. Rien ne se passe a

Doura sans quil en soit informe par les compte-rendus
de Hopkins.

En dehors de ces journaux et de ces lettres, le plus

interessant de ces archives non archeologiques est compose

2 - II s'agit de cahiers format ecolier, un par mission, remplis avec de plus
en plus de methode par Hopkins et tous facilement lisibles, sans beaucoup
dabreviations. La partie purement archeologique (surtout une liste des
trouvailles) a dailleurs ete dactylographiee et existe au musee de Yale. II
existe 5 cahiers representant 69 pages dactylographiees, avec des variations
(29 pages pour 1928-1929 mais 5 pages pour 1932-1933).
3 - lis ne concement que Doura et la mission puisqu'ils s'interrompent en
cas d' absence de Hopkins au cours des fouilles.
4 - La majorite des travaux s' est faite en son absence.

de deux types de documents. II s'agit d'abord des rapports

dactylographies mensuels du chef de la mission au president

de l'Universite, dont, malheureusement un nombre limite

figure dans les archives du musee 5. lIs melent un etat des

travaux a quelques commentaires sur le personnel, l'etat

d'esprit de la mission ou les rapports avec les

autorites locales.

On trouve aussi les documents financiers,

principalement des projets de budget, destines sans doute

au comptable de l'Universite. lIs permettent d'evaluer la

hierarchisation des salaires a l'interieur de la mission et de

comparer salaires des ouvriers et salaires des membres de la

mission par exemple. II est pourtant difficile de distinguer

entre projet, estimation, et budget effectivement obtenu

et utilise 6.

On le voit, ces documents ont une portee limitee, meme

s'ils apportent nombre delements qui peuvent nous

permettre de preciser et de detailler notre vision des travaux

de Doura-Europos. Le fait que la plupart d'entre eux

correspondent aux annees de presence de Clark Hopkins

renforce encore Ie desequilibre avec ce que nous connaissons

sur les deux dernieres missions (la derniere n' ayant pas fait,

comme on sait, l'objet d'une publication).

Dernier point: Hopkins a mis largement a contribution

ces documents, en particulier les journaux, lors de la

redaction de son livre. Mais comme on l'a deja vu, et cornme

on aura encore l' occasion de le faire remarquer, il y a des

differences; et ce sontjustement ces differences qu'on peut

essayer d'utiliser dans leur interpretation. Hopkins a en effet

ecrit un ouvrage resolument «grand public» ; il a done laisse

de cote de nombreux renseignements et details qui font pour

nous l'interet de ces carnets (nombre d'ouvriers, visites du

site ...) au profit d'informations plus pittoresques : c'est le

cas par exemple a propos des travaux de Baghouz (sur la

rive gauche de l'Euphrate en face d' Abou Kernal) : il

consacre son developpernent aIadecouverte d'un arc parthe

et aune tentative avortee d'attaque contre les fouilleurs 7

LES TRAVAUX A BAGHOUZ

Ces fouilles de Baghouz 8, sur lesquelles nos documents

jettent un peu de lumiere, ont connu le sort comrnun a trop

de chantiers archeologiques, c'est-a-dire qu'elles ont ete

5 - Mais certains d' entre eux datent de la presence de Brown 11 la tete de la
mission, periode sur laquelle nous sommes mal renseignes, Sur ce point,
voir S. MATHESON, «The Tenth Season at Dura-Europos. 1936-1937>0,
DEE III, 1990, p. 121-140.
6 - Voir en annexe quelques uns de ces documents.
7 - Discovery, p. 184.
8 - Dans nos documents, on trouve d'abord surtout la mention d'Irzi, terme
qui designe en fait une partie seulement du site. Les fouilles, dirigees par
Du Mesnil aide de Toll et Pearson, ont eu lieu entre 1934 et 1936.
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incornpleternent publiees, Du Mesnil du Buisson a fait

paraitre en 1948 un ouvrage sur ce site 9, rnais alors que les

fouilles concernaient toutes les periodes d'occupation de

Baghouz (du tell prehistorique aI'epoque parthe au moins)

Ie volume publie ne porte que sur Ie « tell archaique et la

necropole de l'age du bronze ». Certes, un second volume

concernant I' epoque parthe est annonce par Charles

Virolleaud dans sa preface, mais anotre connaissance il n'a

jamais pam. On trouve ala fin du livre une liste des endroits

fouilles avec des datations donnees par Ie materiel (dont une

partie est d'epoque parthe). Pour Ie reste, ont ete publies
l'arc 10 et quelques dessins des tours funeraires, a titre de

comparaison, dans la publication de la necropole de Doura

par Toll II (plus quelques notes du merne dans Seminarium

Kondakov). II a done semble interessant de rassembler les

rares mentions de Baghouz qui figurent dans nos archives

et qui permettront de completer les renseignements

publics 12.

7e saison (1933-1934). Camet d'Hopkins:
18 janvier 1934 13 : Du Mesnil, Nicholas Toll, Herbert

Gute (Herb) et Henry Pearson (Hank) vont aIrzi et trouvent

des tombes similar to those in Tell Hariri as well as the

tower tombs with two stories ofcolumns.

21 fevrier 1934 : Du Mesnil, Toll et Pearson vont a
Irzi et rentrent Ie 24 (avec fine parthian bow, some Roman

cloth from an untouched Roman grave, some bronze,

potteriesfrom a bronze age burial), cf Hopkins, Discovery,

p. 184 et 233.

8e saison (1934-1935). Camet d'Hopkins :
7 janvier 1935 : Du Mesnil et George (un des

contremaitres armeniens) partent pour Irzi a8h du matin.

20 janvier: on les ravitaille (money + supplies) ; ils

ont trouve des Parthian tombs at Irzi (some fine faience vases

and some jewelry).

- 27 janvier: retour.

Rapport mensuel de Hopkins au president, 7 janvier

1935, p. 5-6 :
«M. Du Mesnil has received permission through our

expedition to dig at Irzi, just East of Abou Kemal, where

last year was discovered the Parthian Bow. He will furnish

the funds for the work, will undertake the publishing of the

results, and offers to Yale one quarter of the objects found.

There is eve,)! possibility that the site yield most important

results, and bring to our museum finds ofsignal interest ».

9 - Baghouz, [' ancienne Corsate,Leyde 1948.
10- F. E. BROWN, « A recently discovered compound bow», Seminarium

Kondakovianum, IX, 1937. p. 1-10.
II -Pre!' Rep. IX. Part II. p.147-148 et pI. LXV
12- Merne si les dates ne correspondent pas toujours.

- 4 fevrier 1935, p. 4 :« on January 7th M. Du Mesnil,

and one of our foremen, George Anton, departed for Irzi,

remaining there until January 27th. During that time with

the help ofa dozen workmen they were able to open a 100

small tombs. These were in every case discovered to be tombs

ofthe Bronze Age, re used by the Parthians.1n many tombs

some ofthe old bronze-age vessels and implements remained,

in all were pieces ofParthian pottery, glass-ware and jewelry.

With these a very valuable collection for comparison with

our Durafinds was assembled. A part was given to Yale and

will be brought back with our finds. Considering the small

time spent, and the few workmen, the excavations ofM. Du

Mesnil were extraordinarily rich and he deserves the

warmest congratulation for his success », cf Hopkins,

Discovery, p. 218 14.

ge saison (1935-1936) :

- Dans une lettre aRostovtzeff (2 novembre 1935), Du

Mesnillui annonce qu'il deman de une somme de 15.000 F

a la Societe francaise d' Archeologie et au Ministere de

l'Education Nationale, et la me me somme a Yale

(voir Baghouz, p. 13).

Rapport de Brown au president sur Ie mois de janvier:

Du Mesnil est aBaghouz depuis Ie 8 janvier, Toll du 9 au 21.

- Rapport de Brown pour Ie mois de fevrier : Du Mesnil

est revenu Ie 14 fevrier avant de repartir le 20 pour la France;

p. 4-5 : « The excavations at Baghou: which resulted in the
opening of600 individual tombs ofthe Bronze and Parthian

periods of which 200 had funerary furniture and of 17
chamber tombs ofthe Parthian period has been concluded.
The site has been carefully studied and mapped, including

the tower tombs still standing. The yield in objects was rich

and a division into three parts was made prior to M. Du
Mesnil's departure. Yale secured 1/4 of the finds, including

a fine silver earring modelled with the figure of a nude

goddess, an Alexandrine glass/pitcher, printed wooden
unguents pots, and an admirable selection ofjewellry and

pottery of the Parthian and Bronze periods ».

- Enfin dans une lettre aRostovtzeff du 3 mars 1936,

alors qu'il est abord du Mariette Pacha en direction de la

France, Du Mesnil parle de ses decouvertes aBaghouz,

principalement une boucle d'oreille, une grande frbule en

or et un fragment d'arc.
Dans le meme ordre d' idee, parmi les mysteres que nos

documents permettent de commencer apercer, il en est un

dont on trouve l'enonce dans Discovery, p. 215. Hopkins y

13 - R. DU MESNIL DU BUISSON dans Baghouz; p. 12 parle de fevrier pour
cette premiere visite.
14 - On sait par Baghouz; p. 13, que Toll lui preta son concours pendant
plusieurs semaines.
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parle d'une lettre recue de Dussaud par laquelle il l'informe
qu' on lui a propose un parchemin arameen venant de quelque
part entreAlep et Deir ez-Zor, et il demande s'il faut l'acheter.
Hopkins dit s'etre senti sur qu'il venait de Doura. On lit
dans Ie journal de Hopkins ala date du 28 novembre 1934 :
« Dussaud wrote that a dealer in Paris had an Aramaic
parchment (20 x 6 cmifrom Dura » ; la note est reprise dans
Ie livre, mais avec plus de precision, puisque, dans le carnet,
Hopkins ne parle que de Doura.

II n'y a rien dautre sur le sujet ni dans le livre, ni dans
les carnets ; il faut attendre une lettre de Dussaud a
Rostovtzeff du 25 janvier 1935 pour trouver la derniere
mention de ce mysterieux parchemin perdu corps et biens,
semble-t-il, depuis cette date; on lit p. 2 : « je nai plus de
nouvelles du document qu'on mavait propose a I'achat.
J'avais repondu tres prudemment et m'etais refuse - car cela
nous est interdit - afaire un prix. J'attendais une proposition.
Je crains qu'un voyageur de passage en Syrie ait trouve la
piece ason gout, ce ri'est qu'une moitie d'un feuillet; cela
ressemble a de I' arameen, J' ai charge Parrot, revenu a
Tell Hariri, de sinforrner exactement et de sentendre
avec Hopkins ».

Evenement anecdotique sans doute, mais ce genre de
disparition est helas Ie lot de nombreux chantiers de fouilles,
et il peut etre interessant de rappeler l' existence de ce
parchemin au cas ou des gens plus familiers avec les archives
Dussaud ou Parrot auraient eu connaissance de ce document.

LA MISSION ET LES «AUTORITES»

Si on essaye de comprendre Ie fonctionnement de la
fouille, en dehors d'incidents comme la decouverte de ce
parchemin, il faut sans doute commencer par etudier les
relations des fouilleurs avec les differentes autorites. On a
vu ce qui apparait, dans les journaux et la correspondance,
du role preponderant de Rostovtzeff, veritable « patron » qui,
meme a distance, semble pour Ie moins fixer les grandes
orientations prises par la mission dans les annees 1930. II
est en quelque sorte garant des interets de l'Universite,
principal commanditaire des fouilles, et c'est alui que les
directeurs de la mission (Pillet puis Hopkins) s'adressent
ou rendent compte en cas de difficulte : exemple parmi
d' autres, une lettre de Pillet datee du 19 novembre 1930 :
« Je pense que vous reglerez avec lui (Seyrig) la question
des fresques ».

15 - Ajoutant dans une lettre au merne du 6 fevrier 1931 : «Ouf I voici
pour les fresques dontje voudrais bien etre debarrasse 11 toutjamais !».
16 - Discoverv, p. 75 11 propos de la campagne 1931-1932.
17 - Ibid., p. 195 : c Rostovtzeff guiding spirit as well as moving force of
the Dura excavations »,

18 - D'apres Ie contrat de la deuxierne concession (allant du ler octobre

Certes, le rapport mensuel est adresse au president de
l'Universite (James Angell pendant les annees 1930), mais

il sagit d'un simple compte-rendu, les veritables problernes
etant traites en parallele, On peut evoquer, par exemple, les

partages des fresques, l'avis de Rostovtzeff etant celui qui
est suivi par les gens de la mission qui negocient avec les
autorites locales. Dans une lettre du 29 janvier 1931, Pillet
ecrit d'ailleurs aRostovtzeff: « J'ai pu non sans mal vous
obtenir satisfaction, grace a I' obligeance de M. Seyrig, et
Yale a obtenu les fresques du tribun et deux petites
scenes » IS, montrant bien que c' est la position de Rostovtzeff
qui a servi de base aux negociations. Certes, Rostovtzeff a
laisse les mains libres aHopkins, et cela des les debuts de
celui-ci comme directeur du chantier 16 ; reste que son role
comme patron (a tous les sens du terme) de la mission n'est
pas anegliger quand on veut comprendre comment se sont
deroulees les choses 17

Mais il fallait aussi tenir compte de l'avis des autorites
par I'intermediaire de leurs representants sur le terrain, le
plus fameux etant evidemment Henri Seyrig, alors directeur
des Antiquites. C'est son nom qu'on voit apparaitre dans
nos documents chaque fois qu'il est question du partage des
antiquites decouvertes pendant la fouille 18. On peut prendre
I' exemple de la saison 1931-1932 ; a la date du 14 fevrier
1932, Hopkins parle de la visite de Seyrig arrive la veille 19 :

ce dernier veut les deux bas-reliefs et donne aYale les
fresques chretiennes. II desire (wishes) une inscription
d' Azzanathkona, ou la plaque de Haddad avec le foudre, ou
celIe de l'homme avec son fils et la lune. II suggere aussi
que Yale envoie des monnaies (some coins). Mais ce n'est
qu'un mois plus tard qu'il revient (14 et 15 mars) pour
le partage.

On le voit, les choses ne sont pas aisees, et sont sujettes
ades negociations difficiles, mais c'est dans le cas celebre
de la synagogue que le problerne se pose de maniere
particulierement aigue. Le 12 decernbre 1933 (7ecampagne)
Seyrig arrive a Doura ; Ie lendemain Hopkins parle de
« tentative arrangement» : Yale prendrait les fresques de la
partie nord de la synagogue et la Syrie celles de la partie
sud. Mais au retour de Seyrig, le 26 fevrier suivant, le partage
donnerait plutot la synagogue entiere aYale en echange du
Mithraeum et de toutes les trouvailles mineures de la
campagne. Cependant, dans une lettre a Rostovtzeff du
13 janvier, Hopkins a mentionne le fait que Seyrig serait

1933 au Ier octobre 1939) les fouilles sont entierement aux frais de Yale,
Les trouvailles doivent etre partagees en deux mais I'Etat (par l'intermediaire
du service des Antiquites) se reserve Ie droit de conserver un objet
particulierernent important (Contrat entre Ie Haut Commissariat et
l'Universite de Yale, conserve au Musee de l'Universite de Yale).
19 - Voir aussi Discovery, p. 100.
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Fig. 1 - La maison de fouille construite par M. Pillet, vue vers Ie nord. Cliche 1929 0 11 1930.
L 'ilot 82 et la citadelle n 'ont pas encore etefouill es. Remarquer les Decauville dans la
cour de la maison et les tentes des soldats devant I'entree de la citadelle. (Arch. Yale
Univ. An Gall.).
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toujours d'accord pour la division de la synagogue, et que
« Seyrig says that they are just making a new lawfor Syrian
antiquities, that the excavations should divide their finds
into two halfs and the state take their choice of which one
it wishes ».

Hopkins prend d'ailleurs tres a cceur ce partage pour
des raisons qu'il explique clairement : « we must consider
that the French will probably move out of Syria in a few
years. Certainly when they do, the museums will never be
adequatlykept and thefresco es will be destroyedforever » 20.

Mais quoi qu 'il en ait pense, Seyrig n'avait de toute facon
pas les mains libres, et il avait bien conscience de sa mission
de sauvegarde des antiquite s syriennes 21. Quand Djafar lui
fait savoir que son ministre ne voulait pas de la division de
la synagogue, il se range sans peine acet avis 22.

Mais ce n'est pas le seul role de Seyrig, puisque sa
grande connaissance de la region et de ses sites en fait un
interlocuteur apprecie des fouilleurs. Dans ses cahiers ou
dans ses lettres a Rostovtzeff, Hopkins cite frequemment
I' opinion de Seyrig sur tel ou tel problerne d ' ordre

20 - Lettre 11 Rostovtzeff , 17 fevrier 1933.
21 - Lettre de Seyrig a Rostovtzeff du 26 decernbre 1930 : « II m' est
impossible d'i mposer a I'Etat de Syrie une clause qu'il pourrait regarder
unjour comme contraire ar equite. Je dois ajouter d' ailleurs que r Etat de
Syrie a exprime Ie desir de se faire representer cette annee au partage qui
suivra les fouilles, si bien que je ne suis pas sur d' y avoir les mains aussi
libres queje ne les ai eues jusqu' ici » ,

22 - On trouve dans Ie journal de Hopkins a la date du Ier janvier 1935 :
« Seyrig writes that he thinks that no compensation is due f rom Syria for

archeologique ou historique 23. II est aussi celui qui, en
I'absence de la mission, s'occupe du salaire du gardien
(paye par Yale aun prix fixe par lui) 24.

Le bilan est done un peu maigre sur le role de Seyrig a
l' egard de la mission. Certes, on a des renseignements sur
ce qui concerne les partag es, mais .les documents cites
n'apportent pas grand chose au recit qu'en fait Hopkins dans
The Discovery of Dura-Europos aux pages 210-212, bien
qu' on gagne un peu en precision.

Si le site de Doura par son eloignement forcait de toute
facon a laisser une certaine autonomie au directeur du
chantier, les fouilleurs n' etaient pas entierement perdus en
milieu hostile, merne si la situation n'etait pas tout afait
stabilisee dans cette region aux confins de l'Iraq et de la
Syrie 25. En effet, l'armee francaise, installee aDeir-ez-Zor
et aAbou Kemal, a joue un role de protection important,
puisque, certaines annees, des militaires etaient installes en
permanence sur Ie site (fig. 1). D'autre part, les officiers
rendirent d'innombrables visites dont Iejournal de Hopkins
se fait l'echo. Ces visites n'et aient d'ailleurs pas seulement

the Synagogue » . On ne peut etre plus clair.
23 - Confirmant ainsi Ie jugement emis dans Discovery, p. 197 : « Seyrig
(...) adding his expert knowledge gained f rom visiting all the Syrian
archaeological sites » .

24 - Lettre 11 Frank Brown du 20 mars 1940. 11 une date au r on croyait
possible une reprise du chantier (la concession de Yale avait ete renouvelee
pour six ans quelques mois plus tot).
25 - Voir Discovery, p. 46 et p. 185 pour quelques exemples.
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des missions officielles de surveillance, et l'on comprend
que pour des soldats europeens en poste sur les confins de
l'Euphrate, la presence d'Occidentaux dans ces parages ait

pu etre attirante.
On a d'ailleurs 1'impression que, paradoxalement, lors

de la presence de Du Mesnil du Buisson, militaire lui-meme,
ces visites se sont ralenties, resultat peut-etre d'un apaisement
des difficultes locales. II est clair en tout cas que, malgre
des tensions, Du Mesnil s' est mieux entendu avec les
Americains que Pillet, et encore en 1939 (lettre a Rostovtzeff
du 21 janvier), il « souhaite beaucoup que les fouilles de
Doura puissent etre reprises Ie 1er novembre prochain » 26.

Car on Ie voit bien dans Ie livre de C. Hopkins, la situation
etait assez tendue entre M. Pillet et les Arnericains, surtout
Jotham Johnson, et l'agacement de Hopkins envers Pillet
est visible aussi bien dans Ie livre que dans la
correspondance 27. Malgre quelques tensions 28l'arrivee de
Du Mesnil arrangea la situation.

Comme on peut s' en douter, un sejour de 4 Ii5 personnes,
pendant 5 a 6 mois, dans une region si isolee, ne pouvait se
derouler dans de bonnes conditions que si les problernes de
la vie materie lle et les relations interpersonnelles
n' ernpechaient pas un travail efficace.

LA VIE QUOTIDIENNE ADOURA-EuROPOS

AL'EPOQUE DE LA MISSION DE YALE

Ce travail etait organise sur la base d'une semaine de
dix jours (neuf jours de travail, un jour de repos) 29 avec
quelques arrangements en periode de Ramadan 30. En fait,
on a, dans ces archives, peu d'informations precises sur les
conditions de travail; il en ressort surtout 1'impression
generate, confirrnee d' ailleurs par Ie rlivre ou les
differents rapports, que la surveillance; 'des ouvriers
(souvent plus de 300) par I'intermediaire des contremaitres
etait assez lointaine et qu'elle leur laissait beaucoup
d'initiatives. De plus, les fouilleurs devaient, a intervalles
frequents, deleguer un des leurs Ii Deir ez-Zor pour le
ravitaillement et l'argent (tous les 7 a 10 jours). Le plus
souvent c' etaient les membres les moins indispensables sans

26 -II existe une correspondance assez fournie entre Du Mesnil et
Rostovtezff avec quelques passages savoureux : lettre de Du Mesnil du 30
juillet 1936, a. propos de ses manoeuvresen Bretagne : « Notre gouvernement
Karenski est horriblement militariste pour soutenir Moscou dont nous allons
devenir une colonie si cela continue », ou encore Ie 29 aoflt suivant sur du
papier a. en-tete de la bibliotheque des officiers de Coetquidan : « lei nous
allons rapidement vers une revolution violente, I' attitude de notre
gouvernement vis-a-vis du marxisme indigne tous les honnetes gens. Je
suis actuellement au milieu d' officiers ; beaucoup disent ouvertement qu' ils
aimeraient mieux deserter que de soutenir les soviets. Soyez sur que je
serai du nombre, si on nous demandait de nous battre contre les nationaux »,

L'officier francais semble avoir partage un certain nombre de points de vue
avec I' emigre russe ayant fui les Bolcheviks.

doute sur Ie terrain (comme Ie photographe A. Walter en

1931-1932) qui en etaient charges. Mais il fallait parfois
aller plus loin, jusqu' Ii Alep pour des fournitures plus rares
(parafine, tamis...). Parmi les evenernents, qui, plus ou moins
regulierement, reliaient la mission au monde exterieur en
rythmant la vie de ses membres, on peut noter l' arrivee du
courrier tous les 4 ou 5 jours 31.

En marge de ce quotidien, on est frappe par la frequence
des visites recues par la mission. On a parle plus haut de
celles des officiers de l' Armee du Levant (au moins une
fois par mois). C. Hopkins cite aussi le cas de petroliers
americains travaillant dans la region 32 ; mais le gros de la
troupe etait forme darcheologues, soit pour motif
professionnel comme H. Seyrig, M. Rostovtzeff, F.Cumont
ou A. Von Gerkan, soit comme simples visiteurs, souvent
en route de ou vers l'Iraq. On retrouve les noms
de M. Dunand, F. Thureau-Dangin, H. Ingholt,
D. Schlumberger, M. Mallowan et sa femme, la romanciere
Agatha Christie 33 En dehors de ces obligations sociales,
I'utilisation du temps de repos est assez libre et se partage
entre differents loisirs, dont la chasse ou la natation dans
1'Euphrate. Certains profitent aussi de ces periodes pour
explorer la region (Mayadin, Abou Kemal, jusqu'a Circesium
ou Halabiye), la grande affaire de la saison 1931-1932
semblant etre la recherche de la tombe de Gordien : pourtant
les recherches, aussi bien Ii l' est qu' Ii I' ouest de l'Euphrate,
ne donnerent rien. Enfin, les membres de la mission se
rendent parfois Ii Beyrouth, Alep ou Mossoul pour tourisme
ou affaires.

C'est seulement entre les missions, quand il s'agit de
savoir qui on doit reprendre I'annee suivante, qu'on a des
details sur les differents participants Ii la mission
(voir annexe 1) ; les carnets qui semblent servir surtout
d'aide-memoire sont avares de details personnels. II en va
de meme pour le personnel, assez nombreux, qui gravite
autour de la maison et qui a droit a la mention de son nom
dans les livres de paies. La plupart de ces gens (excepte
sans doute le «House Boy», le chauffeur et le cuisinier)
travaillent sur le chantier comme contre-maitres pour diriger

27 - Voir Discovery, p. 52-61 et la lettre de Hopkins a. Rostovtzeff du 7
avril 1929 : «I didn't like Pillet at the end of the work».
28 - Voir l'article de S. B. MATHESON dans DEE III, p. 122 et n. 6.
29 - Voir Discovery, p. 50 ; la principale raison de cet arrangement est Ie
souci d'eviter d'avoir a. choisir entre les jours de repos musulmans et
chretiens.
30 - Jours de repos supplernentaires payes,
31 - Le systerne postal semble relativement efficace puisqu'une lettre de
Cleveland (Ohio) du 26 octobre 1931 arrive a. Doura Ie 13 novembre.
32 - Voir Discovery, p. 199.
33 - En novembre 1934; voir ses mernoires sur cette periode, Come. Tell
Me How You Live. Londres, 1946, p. 40-41, un temoignage de premiere
main sur la mission.
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Fig. 2 - M. Pillet, A. Naudy et trois contremaitres au milieu d'ouvriers, devant l'entree de Lacour de Lamaison defouille.
(Arch. YaLe Univ. Art Gall.).

1esveritables nuees d'ouvriers qui
y sont employes (fig. 2).

A 1a lecture des chiffres, on
est moins etonne de l' enormite des
travaux de degagernents entrepris
et realises (fig. 3). On a vu que 1a
surveillance des travaux etait
lointaine, ce qui s' explique si l' on
compare le nombre d'ouvriers
(plus de 300) et ceux des
contrernaitres (5) et des
archeologues (3) en 1931-1932.
Les ouvriers ne sont pas nombreux
au debut des missions et ceci ne
vient pas seu1ement du desir de
commencer progressivement.
Comme l' explique Hopkins dans
Discovery (p. 48), 1es semi
nomades employes sur Ie chantier
ne restent que pendant 1'hiver sur
1es bards de l'Euphrate et sont

Fig. 3 - Fouille de L'ilot M7 le Longde Larue principale et degagement de Larue du rempart. Vue
vers Lenord. (Arch. Yale Univ. Art Gall.).
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done absents et indisponibles pour Ie chantier au debut et a
la fin des missions, jusqu'en novembre et apartir de mars.

Mais, on Ie voit dans Ie tableau (annexe 2), des Ie debut de

novembre, les chiffres depassent 250 pour bien vite atteindre

300 et plus.
Une raison permet d'expliquer cette richesse des

effectifs, c' est bien entendu la faiblesse des salaires, y
compris ceux des contremaitres (voir annexe 1), meme si la
concurrence des chantiers petroliers est rude 34. Neanmoins

il semble bien qu'il y ait la plupart du temps plus de

volontaires que de places et quand, comme en fevrier
1932,21 ouvriers manquent a l'appel, leur remplacement
par de nouvelles recrues se fait sans difficultes, De meme

au debut de la saison 1933-1934, 600 ouvriers se presentent
-alors qu' on n' en desire que 200. Bien plus, Hopkins semble
reconnaitre une vocation charitable ala mission, payant une
livre a tous les ouvriers en novembre 1934, «in order to
meet taxes» 35, ou ecrivant Ie 9 novembre 1932 a
M. Rostovtzeff : «I am going to lower wages a bit and take
on about 30 more men next time to help along those in need».

On peut en revanche etre choque par I'absence des soucis
de securite sur Ie chantier lui-meme. Pourtant certains des
travaux de deblaiements se sont averes dangereux, en
particulier dans les tours. Ce travail est assez bien decrit
dans Ie camet de Hopkins de 1931-1932 et on voit que des
precautions sont prises avant Ie debut des travaux 36. Mais
e1lesIe sont acause des experiences malheureuses des annees

34 - Surtout si on compare avec les salaires des Occidentaux ; pour decider
Bacquet, Ie restaurateur du Louvre, 11 venir, on fait passer son salaire de
3000F/mois 11 5()()()F/mois (Lettre de Pillet 11 Rostovtzeffdu 29 janvier 1931).
Voir aussi les salaires presentes dans les budgets (annexe 1).
35 - Pour tous ces details, voir les carnets de Hopkins aux differentes dates.
36 - 13 novembre : «The northwest point ofthe south west tower (tour 14)
was tom down in the morning with the help ofthe old Ford, crowbars and
iron piping. The tower had been filled up to allow safe excavating. Now we
shall start down inside and out tearing out the north wall as we go». 14
novembre : «In the south west tower a shaky top part of the south east

precedentes ou plusieurs accidents graves avaient eu lieu.

C. Hopkins ne fait qu' une allusion rapide aun accident ayant

entraine l'ensevelissernent de deux ouvriers 37 mais ce ne

fut pas Ie seul et apropos de cette meme peri ode, M. Pillet

ecrit simplement aRostovtzeff (26 decernbre 1930) : «Trois

morts et trois blesses graves: c'est trop a I'actif du

deblaiement des tours dont tous les points offrent de graves

dangers d'effondrement !»
Malgre tout cela, C. Hopkins ne se fait pas l'echo de

difficultes entre la population locale parmi laquelle sont

recrutes 1esouvriers et les fouilleurs. Les arrets de travail ne

sont motives que par les vents de sable et 1apluie. Les seules
affaires plus graves sont I' arrestation du chauffeur en janvier

1933 apres qu'il eut renverse un enfant sur la route et la

tentative d'assassinat commise sur Ie chiefforeman Abd-el
Messiah (23 avril 1934) 38. Assez peu de choses finalement
dans une region qui a pourtant la reputation d' etre peu sure 39.

Pour conc1ure peut-etre faut-il rappe1er que si certains

de ces faits ne sont que du domaine de l' anecdotique, ils

presentent aussi un interet sociologique et historique. Cette
recherche n'avait d'autre ambition qu'aider aconnaitre les
conditions du travail aDoura-Europos pendant les annees

1930 pour parvenir a une meilleure comprehension des
resultats archeologiques qui nous en sont parvenus (soit sous

forme de publication, soit dans les archives), car comme on
Ie sait une grande partie des resultats des missions n'ajamais
ete publiee completement.

comer was removed». 4 decernbre : «The chantier of the tower building
was started today and part ofthe top ofthe high tower was pulled offas it
seemed dangerous for the work».
37 - Discovery, p. 69 : «Much ofthe embankment was loose earth which, ill
front of one tower, caved in suddenly and without warning, burying two
workmen». lis' agit d'une campagne (la quatrieme, en 1930-1931) 11 laquelle
Hopkins ne participait pas.
38 - Lettre de Hopkins au president de l'Universite (10 avril 1934).
39 - Merne si on ajoute ce que dit Hopkins (Discovery, p. 46) 11 ce sujet.
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DOCUMENTS FINANCIERS

Salaire journalier, saison 1931-1932 (source: Camets
de Hopkins) :

- Ouvriers = 15 piastres = 0, 75 mejidie = 18,5 cents;

- Jeunes = 10 piastres = 0,5 mejidie = 12,5 cents;

- Enfants = 8 piastres = 2/5 mejidie = 9 cents.

En 1932-1933, le salaire baisse, il est de 7 mejidie

(semaine) pour les meilleurs ouvriers et de 6 pour les autres
(15 novembre 1932) 40.

* Exemple de fa paie du 20 novembre 1931 (en livres) :
- Achille Demetriopoulos (homme atout faire, «House

boy», y compris charpentier et chauffeur) 13, 33 ; Hannah

Abdul Messiah (cuisinier armenien) II, 66 ; Abdul Messiah

(Chiefforeman) 16 ; Joseph 11 (2d Head Foreman) ; Habib

(chauffeur) 18,66 (?). Contremaitres (Fardel ; Farres ; Aref
etAbdullah, cousins de Farres) 26 41; Ouvriers 42 600. Pour
un total de 696.

Depense mensuelle pour l'ensemble du personne11oca1
= 2100 1ivres = 1680 dollars.

* Paie du 30 novembre 1931 :
- Ouvriers =1848, 19 mejidie =575 livres ;
- Contremaitres (4) =26 ;

- Chief Foreman + Maison = 601 ;

Personnel pour le mois = 165 = 55 par 10 jours
(semaine de travail) sans compter 1es chauffeurs.

- 656 au total pour les 10 jours.

Le problerne a la vue de ces deux paies est que 1es

ouvriers sont moins payes du 22 au 30 (251ivres de moins)

alors qu'ils sont aussi nombreux (toujours pres de 330) que

du 12 au 20 !
Atitre de comparaison, Ie chantier du pipe-line de Horns

paye 1 livre par jour ses ouvriers en decembre 1932, creant

une forte concurrence.

* Paie du gardien pour fa periode du 1/10/1938 au 31/
3/1940 (source = lettre de H. Seyrig a F E. Brown du
20 mars 1940) :

- 01/10/38 au 31/03/39 = 48,30 (soit 8, 05 par mois) ;

- 01/04/39 au 31/10/39 =56,35 (soit 8, 05 par mois) ;

- 01111/39 au 31/03/40 =30, 30 (soit 6,06 par mois).

40 - Une livre syrienne = 80 cents = 65 piastres turques = 3, 25 mejidie
(4,33 en 1932-1933); une piastre turque = un peu plus de 1,2 cents. En
janvier 1933, la livre vaut 5 mejidie au lieu de un peu moins de 3
precedemment,
41 - L'ennui etant qu' on ne connait pas toujours exactement la fonction de

tous ces gens.
42 - Cf. annexe 2 pour Ie nombre exact d' ouvriers, plus de 300 11 ce moment.

CLASSEUR «BUDGETS ET PLANS» (chiffres en dollars)

-1928-1929 :

Depenses de M. Pillet: 15430 (500 pour frais

de voyage; 750 pour l'Inspecteur europeen (?) ; 450 pour
I' Assistant indigene (?) ; 2000 pour l' entretien de
5 personnes 43).

- Salaire de M. Pillet: 3000.
- C. Hopkins: 2000.

- Representant de Yale (J. Johnson) : 1500.
- Representant francais 44 : 1000.

Pour un total de 22930 dollars.

-1929-1930 :

Depenses de M. Pillet: 14500.
- Salaire de M. Pillet: 3000.
- H. Rowell: 2000.

Representant de Yale 45 : 500 (plus 1000 indus dans
le budget de Pillet).

- Representant francais 46 : 1000.

Pour un total de 21000.

1930-1931 :

- Depenses de M. Pillet: 13100.

- Salaire de M. Pillet: 3000.
- Alan Little: 2000.
- Representant de Yale 47: 1500.

Representant francais (if appointed) : 1000.

Pour un total de 20600.

II est fort probable qu'on ait affaire ici ades budgets

previsionnels, ce qui explique les hesitations sur le nom des

membres de la mission.

On a aussi les projets de budget pour les saisons

1932-1933 et 1933-1934 (les deux datant d'avant 1932) et

le budget prevu de la saison 1933-1934.

43 - Lui-rnerne, Serge Dairaines son secretaire, Jotham Johnson, Clark
Hopkins et sa femme, Susan.
44 - Dairaines ?
45 - Alfred Bellinger.
46 - Andre Naudy, Ie secretaire de Pillet ou Antoine Walter, Ie photographe
de la mission ?
47 -Rowell?
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Projet pour 1932-33 Projet pour 1933-34 Budget 1933-34

U Salaires

i Hopkins 4000 Hopkins 4000 Hopkins (directeur) 4000
Brown 1000 Rostovtzeff 1000 Du Mesnil (adjoint) 1200
Architecte 1000 Architecte 1500 Brown (assistant) 1200

I Walter 1000 Architecte asst 1000 Pearson (Architecte) 1500
Naudy 1000 Photographe 1000 Bacquet (restauration) 1000

Assistant scientifique 750
Voyage Hopkins 500 Voyage Hopkins 500 Voyage Rostovtzeff 500
Fonctionnement 3000 (7 pers.) /d. 3000 Id. 3500 (9 pers.)
Dep. de Yale 1000 Id.1000 Id. 1000

IV Ouvriers

6120 3500 6120

III/ Transports

Personnes 500 500 500
Bagages et fret 200 200 200
Materiel (retour) 400 400 400

IV/ Poste et telegraphe

80 80 80

Fermeture du camp

50 50

Photographie

100 100

VIV Transports des objets,

conditionnement, assurance

850 850 850

I VIIU Imprevus

1200 1200 1200
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ANNEXE2

EFFECTIFS DES OUVRIERS, SAISON 1931-1932
(source =camet de Hopkins)

Date Hom. Jeu. Contr. Date Hom. Jeu. Contr. Date Hom. Jeu. Contr.

1931 5 126 186 5 22 153 182 5
octobre 6 126 186 5 23 153 181 5
22 6 3 7 126 168 5 24 152 182 5
23 23 11 8 125 185 5 25 153 182 5
24 23 11 9 126 187 5 26 153 180 5
25 33 18 10 126 189 5 27 151 181 5
26 33 17 11 151 183 5 28 153 181 5
27 33 16 12 151 183 5 29 153 180 5
28 64 71 13 151 184 5 31 153 179 5
29 71 80 14 151 178 5
30 73 80 15 151 176 5 fevrier
31 73 80 16 151 174 5 1 153 180 5

17 148 173 5 3 153 182 5
novembre 18 150 175 5 4 152 181 4

2 119 153 4 19 150 177 5 5 153 181 4
3 117 150 ? 20 150 175 5 10 153 180 4
4 117 149 ? 22 152 181 5 12 153 179 4
5 117 149 ? 23 152 181 5 13 152 179 4
6 117 148 4 24 150 174 5 14 152 179 4
7 117 147 ? 25 152 180 5 15 152 178 4
8 117 146 4 26 152 178 5 16 152 178 4
9 117 147 4 27 153 180 5 17 152 178 4

10 117 147 4 28 152 181 5 18 152 178 4
12 125 206 5 29 153 179 5 21 143 157 4
13 123 203 5 30 151 180 5 22 142 157 4
14 123 205 5 23 141 156 4
15 123 205 5 1932 24 140 150 4
16 123 204 5 janvier 25 137 145 4
17 123 204 5 1 152 184 5 26 142 151 4
18 121 204 5 2 150 184 5 27 140 152 2
19 121 203 5 3 152 178 5 28 140 152 2
20 122 203 5 4 151 178 5
22 125 204 5 5 147 172 5 mars
23 125 204 5 7 148 178 5 1 102 89 2
24 125 204 5 8 148 180 5 3 101 88 2
25 126 203 5 9 150 178 5 5 101 89 2
26 126 203 5 11 151 182 5 6 100 89 2
27 126 204 5 12 151 180 5 7 99 82 2
28 126 204 5 13 150 178 5 8 98 89 2
29 126 203 5 14 148 175 5 9 98 89 2

30 126 203 5 15 148 170 5 31 20
16 150 179 5

decernbre 17 150 181 5 avril

2 127 204 5 18 150 179 5 10 21

3 126 195 5 19 150 179 5 28 8
4 126 189 5 21 153 182 5

Abreviations : Hom. : hommes ; leu. : jeunes et enfants ; Contr. : contremaitres.

Le camet de la saison 1931-1932 a ete choisi car il etait Ie plus complet. Toutefois Ie nombre d' ouvriers manque pour certaines dates sans
que l' on connaisse toujours la raison de cette omission. II y a certes du 6 au 10 fevrier des jours de repos speciaux 11 cause du Ramadan,
mais Ie travail se poursuit normalement entre Ie 10 et Ie 30 mars.



222 4

220 5 .

500 m

K7 : '->=~ R. : t .1L.:. T. : ( or. !3 ~...,...o..:....;J.L:....





v ;...u.-
VII ":"L..I.J.>JI 0';" J'...rt ~ W)·..:J.I~Li
VII :·...:"I~I~Li

,~~r - ,~" ..r'~ ~ '-"".J"'.J.J.JII.J.J~ ~ a..WI i...)..,...JI4-i)J1 i...}~1 ~I~ r- I."... ~L::.i - ,
..................................... : : J~! ..J..A...,! / ..,;.,~ ..r.-:!"!

'-"".J"'.J.J.JI I.J.J~ ~ J",J;y~ - "
'" c:=-1!~ ~4- / "';"..).)..r.-:!"! / .))4 .l4;L.

'-"".J"'.J.J.JII.J.J~ ~ ~)JI y411 - r

£.V b-J!~ ~4-
'-"".J"'.J.J.JII.J.J~ ~ f~1 ~ - £.

00 ......................................................•.... ',)..Y.- ~~ ,)~ / ~ ~ L. / ,)~ ..l4;L. / "';"..).)..r.-:!"!
,-"".,W.J1 I.J.J~ ~ M5 0J'..).-1 ~ ~I.J ~I.J ~)I f:jL:J1J~ ..:,,~ ~L...i - 0

1\' ..,;.,~..r.-:!"!

,-"""w.JII.J.J~ ~ ~..J..~11 ~AI •~~I;r o-,!~..:,,~ - i

~o - J,J.Jj!J,)y! / ~'-~Jl5'

'"'' i~ '-"".J"'.J.J.J1I.J.J~ ~ ,-",,~Lo '-"".J"'.J~~ ..:,,~I - V
'·V ~J!J ,)/j..J"'"

~.J.l.o ~Li.l ~~ YI.,j.J"'')'.J if'-'..)l;.J)a;" ''-''''J'''.J.J.J1I.J.J~ ~ li~lijl ¥oo ~ (WIO) .J (W9) .:,L....Li.l1 - 1\
"V y,J!J~~

'-""J"'.J.J.JII.J.J~~ ~I 0).....J1..:-.,+i - ~

'£,O :'.~'-~Jl5' 10Y!~T

~I.J~I.J~I-'.
, 00 ...............................••...••....•........•......••.....••..•••••••••.....•••...•.••...•••.. 'J,J.Jj!J,) Y!

i...).J"'" ~ ~~I i.~1 dll...U ~I~ ~ I ~I.J~I d l '-"".J"'.J.J.J1I.J.J~ \J" - "
'i. . YU':fJj / c:=-1!~ ~4- / d~ J.)5,)4-

yl~1 ~I.J~ I '-"".J"'.J.J.J1,I.J.J~ ~ ~I..:,,~~I - '"
,~~ ~..,;J::'!..J-'".r.'.J,J

~..)WI.J i...}'il ..:,,~I ~I.J~ I '-"".J"'.J.J.J1 I.J.J~ ~ i.~1 ..:,,~~I - ,r
" . V ~..,;J::'! "';~.J,J / "';"J.)..r.-:!"!

'-"".J"'.J.J.JII.J.J~ \J" o-,!~ i....;",J; -;;~ - ,£.
"'0 ~!,)Li..l&,,,r J '~M ..r'~ ~ '-"".J"'.J.J.J1I.J.J~ ~ ~I ~"A;JI - '0
"'~ :..lJ":J!,)~J

,~ri .J "" 1\ l,!"'~ ~ '-""J"'.J.J.J1I.J.J~ ~ 4-i)J1 ~...;"~I~I ..:"L..).> J)\.>~I i.~1 ..:"I~I - \i
""r ..,.....4-,)~

1.J.r'~ \J" ..:"I~~.J ~)JI..:"l....-;.tI..) a"A>J1 ";;lJ)1 : 4;~ ..rJ1..J.Jpl.J '-""J"'.J.J.JII.JJ~..) ~..wI":"Lfil - \'II
""~ ~ : ,))4 ~L. I..:,,~I 0';"

~;....~ ~ a"A>JI";;lJ)1 J)\.> \J" '-"".J"'.J.JJII.JJ~ ~ 4-i)J1 ~...;"~I~I j.&. ..JJ); - ,1\
"£.0 .....................................................................................•.•........ ,)J: ~~,)4-



Deja parus:

Doura - Europos Etudes I 1986

(Syria - HS n" 16)

Doura - Europos Etudes II 1988

(Syria - HS n" 17)

Doura - Europos Etudes III 1990

(Syria - HS n° 20)

Fouilles de Shabwa I 1990

(BAH - T CXXX1V)

Fouilles de Shabwa II 1991

(Syria - HS n" 19)

En preparation:

Fouilles de Shabwa III 1998

(BAH)

\ce Design & Printing, Liban
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