
NOTE TO USERS 

This reproduction is the best copy available. 

UMI' 





Sur le chemin de Jerusalem: Etude archeologique et 

iconographique de mosai'ques paleochretiennes de la Syrie 

du Nord 

Rafah Jwejati 

Department of Art History & Communication Studies 

McGill University, Montreal 

February 2009 

A thesis submitted to McGill University in partial fulfillment of the requirements of 

the degree of PhD in Art History. © Rafah Jwejati, 2008 



1*1 Library and Archives 
Canada 

Published Heritage 
Branch 

395 Wellington Street 
OttawaONK1A0N4 
Canada 

Bibliotheque et 
Archives Canada 

Direction du 
Patrimoine de I'edition 

395, rue Wellington 
OttawaONK1A0N4 
Canada 

Your file Votre reference 
ISBN: 978-0-494-66555-8 
Our file Notre r6f6rence 
ISBN: 978-0-494-66555-8 

NOTICE: AVIS: 

The author has granted a non
exclusive license allowing Library and 
Archives Canada to reproduce, 
publish, archive, preserve, conserve, 
communicate to the public by 
telecommunication or on the Internet, 
loan, distribute and sell theses 
worldwide, for commercial or non
commercial purposes, in microform, 
paper, electronic and/or any other 
formats. 

L'auteur a accorde une licence non exclusive 
permettant a la Bibliotheque et Archives 
Canada de reproduire, publier, archiver, 
sauvegarder, conserver, transmettre au public 
par telecommunication ou par Nnternet, preter, 
distribuer et vendre des theses partout dans le 
monde, a des fins commerciales ou autres, sur 
support microforme, papier, electronique et/ou 
autres formats. 

The author retains copyright 
ownership and moral rights in this 
thesis. Neither the thesis nor 
substantial extracts from it may be 
printed or otherwise reproduced 
without the author's permission. 

L'auteur conserve la propriete du droit d'auteur 
et des droits moraux qui protege cette these. Ni 
la these ni des extraits substantiels de celle-ci 
ne doivent etre imprimes ou autrement 
reproduits sans son autorisation. 

In compliance with the Canadian 
Privacy Act some supporting forms 
may have been removed from this 
thesis. 

Conformement a la loi canadienne sur la 
protection de la vie privee, quelques 
formulaires secondaires ont ete enleves de 
cette these. 

While these forms may be included 
in the document page count, their 
removal does not represent any loss 
of content from the thesis. 

Bien que ces formulaires aient inclus dans 
la pagination, il n'y aura aucun contenu 
manquant. 

1+1 

Canada 



Remerciements 

Je voudrais remercier mes professeurs, Docteur John M. Fossey et Docteur 

Chantal Hardy, pour avoir cm en mon projet d'etude et I'avoir suivi avec une 

attention soutenue. Pour m'avoir librement accorde leur temps et leurs 

competences, je leur suis sincerement reconnaissante. Je voudrais aussi 

remercier Monsieur George Kellaris qui s'est interesse a mon travail; sa 

connaissance de la mosa'i'que du Proche-Orient et des questions qu'elle souleve 

commande le respect. 

A Montreal, au departement d'histoire de I'art et de communications de 

I'Universite Mc Gill, j'ai rencontre en la personne de Maureen Coote, I'amabilite 

d'accueil et la competence a toute epreuve qui font I'honneur et la reputation de 

I'universite. Elle gere les dossiers avec efficacite, qu'elle en soit ici remerciee. 

En Syrie, Docteur Michel Maqdissi, Directeur scientifique a la Direction des 

Antiquites et Musees de Syrie, m'a accorde aide et soutien; Monsieur Ghazi 

Alloulou, Directeur des Antiquites a Maarret-en-Nouman, s'est toujours montre 

cooperatif; a tous les deux j'exprime ma reconnaissance. 

Remerciements 



Je voudrais remercier Nnstitut allemand d'archeologie a Damas pour I'accueil de 

son equipe en place et pour la richesse des ressources de sa bibliotheque. 

L'institut est devenu I'arret oblige de toute recherche qui concerne la Syrie. Je 

voudrais dire ma gratitude a Patrick Godeau pour la photographie du materiel des 

mosa'i'ques au musee de Maarret-en-Nouman, a Hussam Zayyat pour toutes les 

reproductions, a Hadi Madwar pour sa competence en informatique et a Samia 

Madwar pour la mise en page finale de la these. 

Mes remerciements vont chaleureusement a mes amies, Leila Al Bassit, Kirsten 

Abd El Latif, Anne-Marie Bitar, Emmanuelle Cappelli, Frederique Chauvy, et 

Christiane Delplace pour avoir forme un des comites de lecture les plus 

sympathiques que je connaisse. 

A ma petite famille, Bachar, Bilal, Samia et Hadi, vous m'avez aidee, encouragee 

et tout donne sans compter; sans vous, je n'aurais pas pu terminer. 

Quand on entame un travail comme celui-ci, qui prend des annees d'elaboration 

et qui demande beaucoup d'abnegations, on connaTt necessairement des phases 

de decouragement, de lassitude et de doute. On est souvent tente d'abandonner. 

A mes parents qui m'ont appris a tenir mes engagements, je voudrais dedier 

Remerciements 



'etude qui suit, a mon pere et a ma mere qui auront tout fait durant leurs vies 

pour que leurs enfants etudient 

U 
Remerciements 



Table des matieres 

Resume & Abstract 

Introduction 

Chapitre 1: Historiographie I. L'etude du contexte 16 

Chapitre 2 : L'eglise de 

Temanaa 

II. L'etude de la mosa'ique antique 31 

III. La Syrie du Nord aux IVe et Ve 43 

siecles 

Le site 57 

Les mosa'iques conservees au Musee 60 

L'edifice : restitution 

Etude du repertoire 

Style et facture 

Datation 

Conclusion 

Chapitre 3 : Le baptistere de Le site 

Beseqla 

65 

69 

81 

86 

87 

89 

Table des matieres 



Les mosai'ques conservees au Musee 90 

Chapitre 4 : L'apostolion de 

Tell Aar 

Etude du repertoire 

Les inscriptions 

L'edifice : restitution 

Style et facture 

Conclusion 

Le site 

L'edifice : restitution 

93 

101 

109 

125 

127 

128 

129 

136 

Les mosai'ques conservees au Musee 142 

Etude du repertoire 

Style et facture 

Les inscriptions 

Conclusion 

Chapitre 5 : Les pelerinages 

145 

157 

161 

184 

186 

Table des matieres 



o Chapitre 6 : Conclusion 

Table des illustrations 

Ouvrages de Reference 

Abreviations 

Bibliographie 

Appendices La mosai'que de Temanaa 

La mosai'que de Beseqla 

La mosai'que de Tell Aar 

207 

214 

219 

220 

221 

236 

263 

276 

^ ^ r 

Table des matieres 



Resume 

"Sur le chemin de Jerusalem » est I'etude de trois mosa'i'ques de pavement mal 

connues, aujourd'hui exposees au Musee de Maarret-en-Nouman en Syrie du 

Nord. Une enquete va determiner la provenance de ces mosa'i'ques et le cadre 

architectural auquel elles appartenaient. Notre etude fera la genese des rapports 

entre I'architecture et le programme decoratif de ces constructions 

paleochretiennes. Le catalogue raisonne de chaque mosa'fque permettra de les 

situer dans le temps : leur repertoire iconographique s'echelonne du troisieme 

quart du IVe siecle et jusqu'a la deuxieme moitie du Ve siecle. Cette periode 

coincide d'une part avec le developpement de I'evangelisation des campagnes 

de la Syrie du Nord et d'autre part avec le mouvement des pelerinages vers les 

Lieux Saints de Palestine. C'est pourquoi I'etude s'interessera aux liens qui 

mettent en rapport I'iconographie de ces mosa'i'ques de pavement avec ces deux 

phenomenes sociaux majeurs. 

Dans I'eglise de Temanaa le decor du pavement offre une representation 

cosmographique de I'univers dans I'Antiquite tardive. A Beseqla ou la mosaVque 

decorait le sol d'un baptistere, on decouvre le « photisterion » le plus ancien qui 

nous soit connu. A Tell Aar, la mosa'i'que pavait le sol d'une basilique a cinq nefs 
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et transept et contenait une inscription qui atteste sa fonction d'Apostohon, a une 

date relativement ancienne. 

La richesse iconographique de ces documents materiels accroTt singulierement 

notre connaissance du christianisme primitif. 
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Abstract 

"Sur le chemin de Jerusalem" is the comprehensive examination of three 

unknown mosaic pavements, exhibited in the Museum of Maaret-en-Nouman in 

Northern Syria. A comparison with other known documents brings together 

elements of evidence to their provenance, to the type of building they had 

adorned, and to the underlying links between architectural organization and 

mosaic ornamental decoration in an ecclesiastic environment. The picture 

catalogue detailing the size and composition of each of the three mosaics dates 

the iconographic material from the third quarter of the fourth century to the first 

half of the fifth century, that period in time which witnessed the Christianization of 

the North Syrian countryside and a great development of Christian pilgrimages to 

the Holy Sites of Palestine. 

The mosaic of Temanaa features the cosmographic representations of late 

antique Near East. With the mosaic of Beseqla, we find the earliest dated 

example of a decorated pavement of a paleochristian baptistery. Tell Aar is the 

fragmentary mosaic of an unusually early example of a five-aisle transept basilica 

housing apostolic remains. 
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The exceptional quality of these documents demonstrates how close attention to 

material history can effectively increase our knowledge of the growth and 

expansion of early Christianity. 



Introduction 

Lorsque Constantin le Grand choisit la petite ville grecque de Byzantion pour sa 

nouvelle capitale, il entrouvre effectivement pour la pars orientalisde I'Empire 

(Lafontaine-Dosogne, 1987 :1) une page exceptionnelle de son histoire. Entre le 

IVe et le Vle siecle, deux siecles de paix durable et de prosperity vont faire de la 

Syrie byzantine une des provinces les plus riches de I'Empire (Tate, 1989). A ce 

palmares s'ajoutera egalement le rayonnement du christianisme. De 

Constantinople, mais plus encore d'Antioche, le legs spirituel de cette epoque 

sera en effet a la mesure des transformations que la region aura connues. Les 

eglises des 'Villes Mortes', dont les vestiges ne cessent d'emerveiller, en sont les 

temoins eloquents. 

On annonce regulierement la mise au jour d'une de leurs mosaTques. Par 

pavements presque entiers ou restes minuscules, les decouvertes—lorsqu'elles 

sont documentees— enrichissent singulierement notre connaissance du 

repertoire de I'art Chretien, qui prend ainsi corps d'annee en annee. Cependant, 

certaines mosaTques d'eglise, recuperees fortuitement dans les annees 90 et 

deposees au Musee de Maaret-en-Nouman (Syrie du Nord) ne figurent pas 

encore dans ce repertoire. Mises a mal par une exposition hative et sans grande 

methode, elles demeurent encore aujourd'hui meconnues. Notre etude voudrait 
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combler cette lacune. A I opportunity de verser au debat une documentation 

archeologique inedite s'ajoute le desir de mettre en lumiere la richesse 

exceptionnelle des mosa'i'ques en question. Restituer a ces sols antiques la 

valeur historique qui leur a ete injustement derobee, tels sont la finalite et le 

souhait profonds de notre entreprise. 

Temanaa, du nom du site ou le pavement fut trouve, est une mosa'i'que 

enigmatique. Ne disposant d'aucun document de fouille, nous n'avons pour 

I'apprehender que son repertoire decoratif, expose en panneaux decoupes. A 

partir de la mosa'i'que elle-meme, la disposition generate des differents tapis et 

compositions mises en oeuvre nous amenera a reflechir sur I'archeologie du 

monument, c'est-a-dire sur I'orientation, les divisions architecturales et 

I'organisation de I'edifice. Ainsi, a defaut de plan d'architecture, le decor servira a 

mettre en lumiere comment la mosa'i'que pouvait s'accorder a I'edifice: repartition 

du pavement en nef centrale, bas-cotes et sanctuaire. L'analyse conduira a 

suggerer une ordonnance liturgique susceptible de replacer le pavement dans 

son contexte d'origine. 

Anepigraphe, la mosa'i'que ne nous livre aucun renseignement sur I'autorite 

ecclesiastique sous I'egide de laquelle I'eglise fut placee, sur la fonction qui lui fut 

destinee, sur les commanditaires qui la financerent, non plus que sur leurs 
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motivations. Cependant I'examen du programme iconographique de la mosa'i'que 

devra necessairement poser les questions relatives a la fonction de I'eglise et a 

sa place dans I'histoire. Or, comme element de reponse, le decor comporte un 

indice de taille : un motif architectural particulierement suggestif. L'origine de ce 

motif, sa date d'apparition sur les mosa'fques et son expansion poseront le 

probleme de son identification : nous formulons I'hypothese qu'il rappelle le Saint-

Sepulcre tel qu'il apparaissait aux pelerins du IVe siecle. Done pour examiner sa 

validite, aborderons-nous la representation du Saint-Sepulcre dans le chapitre 

consacre a cette mosa'i'que. 

Beseqla, denommee 'Bsakla' dans le Musee, decorait le sol d'un baptistere. Nous 

le savons car deux de ses inscriptions nous livrent le nom cpooTicrriipiov pour 

designer le batiment auquel elle etait destinee. « La designation du baptistere par 

le nom cpcoTioTiipiov, « lieu de lumiere », est atteste ailleurs dans des pavements 

de chapelles baptismales.. » (Voute, 1988 :171). Les inscriptions livrent aussi le 

nom du clerge qui patronnait I'execution des travaux, le nom du commanditaire 

qui les a finances et les deux dates—etonnamment precoces—auxquelles les 

travaux furent executes. Puisque nous sommes fixes sur la destination de la 

mosa'i'que, les problemes qu'il nous faudra aborder dans ce chapitre sont d'une 

autre nature. La disposition de cet ensemble en fragments indifferemment places, 

selon I'espace du musee, rendra necessaire une reconstitution en un ensemble 
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coherent, reconstitution qui sera proposee en confrontant notre baptistere avec 

d'autres baptisteres dans I'Antiquite. L'etude developpera plusieurs hypotheses 

sur I'archeologie du site, en proposant des schemas de restitution qui tiendront 

compte des caracteres propres aux baptisteres connus. En ce qui concerne le 

decor, tout le probleme sera de savoir si texte et image vont de pair, si le 

programme ornemental illustrait ou non la fonction liturgique a laquelle la 

mosaTque etait expressement destinee. Dans quelle mesure le repertoire 

traditionnel fut-il exploite pour traduire cette fonction? Y eut-il selection des motifs 

utilises? Telles sont les questions qui seront ici debattues. En filigrane, le chapitre 

sur la mosa'i'que de Beseqla eclairera I'environnement materiel de la liturgie du 

bapteme a ses debuts. 

Tell Aar, troisieme ensemble de panneaux exposes en vrac, presente autant de 

difficultes de lecture que les deux precedents, avec quelques specificites 

supplementaires. Un croquis esquisse avant la decoupe de la mosa'i'que nous 

apprend que I'edifice de plan basilical se developpait en cinq nefs et comportait 

un transept. Le pavement etait ainsi abrite dans une eglise atypique—nous le 

verrons—de caractere etranger a la Syrie du Nord. Si Ton excepte I'eglise 

d'Antioche qui a completement disparu, ce type d'architecture est plus commun 

en dehors de la Syrie. Le mystere plane done sur la presence d'une eglise a 

transept a une vingtaine de kilometres d'Apamee sur I'Oronte. II s'amplifie, en 
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outre, lorsqu'on se penche sur I'epigraphie: a la fois abondante et difficile a 

comprendre, elle recele des informations ambigues: la mosa'i'que pavait 

notamment le sol d'un "ATTOOTOAIOV", terme inusite dans les dedicaces d'eglise 

jusqu'alors connues. 

L'appellation insolite de I'edifice, les dates precoces des inscriptions, le type 

architectural inhabituel nous incitent a la plus grande prudence. Car 

manifestement, I'eglise de Tell Aar n'etait pas anodine. Le materiau qu'elle offre a 

I'examen s'avere etre tout a fait exceptionnel. L'etude du monument nous 

commande de chercher avant tout une explication a la presence d'une eglise a 

transept en Syrie du Nord, en Apamene plus exactement; elle nous engage 

ensuite a rechercher ce qu'un 'ATTOOTOAIOV signifie pour I'histoire de I'Eglise et en 

quoi il differe des eglises habituellement appelees £KKAr|aia dans les inscriptions. 

Pour finir, le pavement execute a des epoques differentes nous interessera dans 

la mesure ou son repertoire iconographique attestera non seulement 1'evolution 

du style de la mosa'i'que dans la region, mais aussi celle des modes de pensee 

qui la sous-tendent. 

Le chapitre sur la mosa'i'que de Tell Aar esquissera done une presentation 

epigraphique des inscriptions, analysera le repertoire ornemental de la mosa'i'que 

conservee et, en fonction des diverses dates inscrites, tentera une restitution— 
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hypothetique—des tapis dans leur ordonnance generate. En conclusion, le 

chapitre presentera une synthese des liens qui, a Tell Aar, semblent regir decor, 

architecture et liturgie. 

A travers I'etude des trois pavements de mosa'i'que de Temanaa, Beseqla et Tell 

Aar, nous mettrons en evidence les divers facteurs qui en ont determine la mise 

en ceuvre. Parce que nous ne detenons pratiquement aucun indice sur leur 

genese, nous devons commencer la recherche a rebours. Leur provenance 

geographique d'abord, qui sert a les inclure dans un ensemble organique, devra 

etre determinee, car elle signe leur appartenance confessionnelle et 

administrative. Leurs attributs materiels ensuite, repertoire des compositions, 

motifs de remplissage et disposition dans ['edifice, precises par I'analyse et 

eclaires par des analogies, fourniront, quant a eux, I'indispensable repere 

historique. Une fois replace dans un cadre geographique et chronologique, leur 

programme iconographique, relevant de I'autorite ecclesiastique en charge et du 

commanditaire qui a finance I'entreprise, prendra tout son sens. Le decor, reflet 

de choix arretes, nous renseigne en effet sur les conventions mais aussi sur la 

mentalite de I'epoque, et nous permet de comprendre ce qu'il devait signifier aux 

yeux des fideles qui frequentaient I'eglise. 
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A la fin du IVe siecle et au Ve siecle surtout, le christianisme syrien a vu se 

developper le culte des martyrs et se multiplier, en consequence, les sites de 

pelerinage dans lesquels il etait pratique. « Heureux ceux qui souffrent 

persecution pour la justice, car le royaume des cieux est a eux » nous dit Mathieu 

(5,10-12). Les saints executes pour la foi, appeles fjapTug-«\emo\x\y>, etaient les 

temoins immediats de la divinite du Christ. Par leur mort violente surtout, ils ont 

ete favorises par un contact direct avec Dieu (Grabar, 1946). Le temoignage en 

faveur du vrai Dieu apporte soit par les corps de martyrs, soit par les reliques soit 

par les objets ou les lieux qui avaient ete ainsi sanctifies constitue le 

rapprochement entre Dieu et le fidele. 

Dans la conscience collective de la fin du IVe siecle le nom de martyr est 

etroitement associe aux honneurs rendus a tout fidele qui a verse son sang en 

temoignage de sa foi en Jesus Christ et pour sa defense. Parce que le martyr, 

associe a Jesus par sa souffrance, connaTtra le sort enviable d'etre regu au 

Paradis, on le proclame bienheureux et on lui temoigne admiration et meme 

veneration. Or, dans les premieres annees du Ve siecle, les reliques sont d'abord 

venerees dans les /ydprup/aconstrues pour elles et litteralement autour d'elles. 

Ceux-ci s'organisaient, de fait, en cercles concentriques autour d'un point unique. 

Aussi bien les monuments constantiniens sont circulaires, polygonaux ou 

cruciformes et en cela ressemblent aux mausolees imperiaux, tels le mausolee 

de Sainte Constance a Rome et le mausolee de Galla Placidia a Ravenne 
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(Lassus, 1967 :36). Par la suite les reliques furent introduites dans les edifices 

reserves jusqu'alors a I'office liturgique (Lassus, 1949 :174-176). 

Tous les monuments commemoratifs eriges a la memoire posthume d'un ou de 

plusieurs martyrs avaient une seule et meme fonction : celle de servir de 

sanctuaires a un espace sacre, afin de permettre aux fideles de venir en pelerins 

pour les contempler sans leur nuire et s'assembler a proximite pour y prier 

(Lassus, 1967 :36). De plus en plus nombreux dans les campagnes, ces 

sanctuaires alimentaient le calendrier des pratiques cultuelles. Jean Chrysostome 

y fait allusion dans son homelie sur les saints martyrs : 

« Les habitants des villes jouissent d'un enseignement sans relache mais 

les habitants de la campagne ne partagent pas une telle richesse. Dieu, 

consolant leur manque de predicateurs par I'abondance de martyrs, etablit 

qu'un plus grand nombre de martyrs fut enseveli chez eux. Sans doute, ils 

n'entendent pas continuellement la parole des maTtres, mais ils entendent la 

voix plus puissante des martyrs, qui s'elevent de leurs tombeaux vers eux 

(Jean Chrysostome, De Sanctis martyribus, 1, PG 50, 646) » Cf. Soler, 

2006:179. 

La celebration de saints martyrs etait ainsi vue comme un devoir de memoire, le 

veritable culte ne commengant qu'a la date anniversaire de la mort du martyr 

(Delehaye, 1933:24). 
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Contemporains du culte des martyrs et des fetes des martyrs, les pelerinages 

aux Lieux Saints vont, en s'amplifiant, constituer une veritable topographie 

chretienne. Avec le developpement des rites—dont le culte des reliques—et le 

brassage de peuples que ces pelerinages rythmes et organises ont engendres, 

toute une economie se developpera sur les routes menant d'Antioche aux Lieux 

Saints de Palestine. A proximite des sanctuaires que Ton visite, arrets obliges, se 

developperont des lieux d'hebergement, des gTtes de passage, attestes a 

plusieurs reprises et en plusieurs endroits par I'epigraphie {IGLS, IV, 1610, 

notel), ou Ton mentionne urrraTOv pour UETOTOV, des reseaux routiers, des 

devotionalia (Vikan, 1995 :377), des souvenirs que Ton emporte et des reliques 

que Ton transporte. 

Notre these est que la mosa'i'que d'eglise du Ve siecle est redevable, en plus des 

parametres traditionnellement pris en compte, de I'affluence des pelerins sur les 

lieux : tributaire de leurs attentes, traduisant leurs projections, a la fois faite pour 

eux et grace a eux, elle materialise leurs motivations. Les mosa'i'stes devaient en 

effet choisir, dans leurs traditions d'atelier, le repertoire de motifs le plus 

approprie, le plus a meme d'attirer cette « clientele ». Aussi le vocabulaire image 

qui se rapproche le plus de la demande de ces visiteurs va-t-il etre puise et dans 

leur imaginaire et dans leur vecu. 

Introduction 
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La fonction de I'image de pelerinage est a la fois retrospective et prospective. 

Retrospective, elle porte essentiellement sur la memoire. Le pelerin souhaite des 

images qui lui rappellent par essence et avec une grande ressemblance ce qu'il a 

lui-meme vu au cours de sa peregrinatio. Que ce soit un evenement sacre tel 

I'Ascension ou un objet sacre tel le Saint Sepulcre, le role de I'image etait de 

rappeler a la memoire une experience vecue durant le pelerinage, support 

materiel permettant qu'on puisse la revivre et la faire partager (Vikan,1995 :379). 

L'image se devait de faire renaTtre retrospectivement a la fois la vision du locus 

sanctuset la presence, voire la participation active, de tout pelerin a la 

glorification dudit locus sanctus. 

Prospective, I'image doit s'employer a evoquer le but et la destination que le 

pelerin s'est fixe. Les monuments qui se trouvent situes sur la route qui mene a 

Jerusalem, a la fois temoins et revelateurs, vont ainsi afficher des 

caracteristiques identitaires et une iconographie qui serviront a les rattacher a un 

groupe sanctifie. De petites eglises de paroisse au depart, elles deviendront des 

« eglises saintes », qui receleront, sinon des reliques dignes d'etre honorees, tout 

au moins une imagerie—objet de culte, et constitueront un passage oblige pour 

tout pelerin soucieux de s'arreter en tout lieu qui temoigne d'evenements saints, 
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pour y prier et rendre les devotions a qui de droit, comme il importe de le faire, 

ainsi qu'il s'est engage a faire. 

Si I'iconographie, dans son sens le plus strict, s'interesse aux symboles et motifs 

qui represented un sujet, I'etude iconographique de nos mosa'i'ques mettra en 

lumiere et identifiera I'imagerie qu'avaient engendree le culte des martyrs et les 

pelerinages—plus particulierement lors des fetes pascales— vers les Lieux 

Saints. 

Comment et en quoi les mouvements de piete populaire vont modeler 

I'archeologie chretienne et son histoire de I'art, c'est ce que nous allons tenter de 

voir. Dans un dernier chapitre nous developperons le theme des pelerinages, 

entreprise que nous faisons remonter jusqu'a I'epoque de Constantin, premier 

pelerin. 

Mais auparavant, et pour commencer, nous consacrerons un chapitre a la revue 

historiographique des travaux qui ont faconne notre recherche. 
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Historiographie 

Les ensembles de mosai'que que nous voulons etudier sont parvenus jusqu'a 

nous sans aucun des reperes qui servent traditionnellement a I'etude methodique 

des pavements conserves in situ. Comme nous ne pouvons pas nous borner a 

les decrire dans I'etat parcellaire ou ils sont, nous devons circonscrire les lacunes 

de notre information, reconstituer par induction ce qui a disparu afin de remettre a 

sa place correcte ce qui reste. Ceci serait impossible si nous ne debutons la 

recherche par une etude preliminaire du contexte auquel ils se rattachaient. C'est 

pourqoi la premiere partie de I'historiographie s'interessera a I'etude plus 

generale des monuments, de leur regroupement et usages, tandis que la 

deuxieme partie traitera plus particulierement des questions soulevees par 

I'etude de la mosai'que antique. 

I. L'etude du contexte 

Les informations disparates a premiere vue, qu'elles soient topographiques, 

archeologiques ou epigraphiques, se completent en realite les unes les autres. 

Se recoupant souvent, elles concourent par leur interdisciplinarite a dessiner les 

contours approximatifs d'un contexte historique disparu. L'image de 

I'environnement archeologique dans lequel s'etaient developpes nos pavements 
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de mosa'i'ques commence a prendre forme, et nous aide a nous familiariser avec 

I'histoire culturelle et sociale de la region. 

Nous nous sommes reportes aux recherches faites par les expeditions 

archeologiques de la premiere moitie du XXe siecle. Paradoxalement, les 

recherches les plus anciennes sont celles qui sont les plus riches en substance : 

Architecture civile etreligieuse du 1er au Vlfc siecle du Marquis de Vogue de 

1865-1877 vaut de I'or; Early Churches in Syria, Fourth to Seventh Centuries de 

Howard Crosby Butler de 1929 est magistrale. 

Les travaux de grande envergure que nous avons consultes restent encore 

aujourd'hui inegalables pour I'intelligence de la region et de son histoire. Nous les 

avons assembles sous trois rubriques generates : topographie, archeologie et 

epigraphie. En guise d'historiographie, nous en ferons une synthese et 

mentionnerons, lorsqu'il y a lieu, les debats qu'ils ont souleves. 

1. Topographie 

Tout d'abord, quelle est I'origine de nos pavements de mosaTque? Les noms de 

sites qu'ils portent se trouvent-ils repertories sur les cartes de I'Etat- Major? A 

quel ensemble archeologique appartiennent-ils? Que savons-nous de la 
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morphologie de cet ensemble? La reponse a ces questions fut trouvee dans trois 

ouvrages-cle. 

1.1 Publiee en 1927,1'enquete magistrale de Rene Dussaud, Topographie 

historique de la Syrie antique et medievale, pourrait sembler depassee par son 

anciennete. Elle s'avere au contraire capitale pour notre enquete. Retragant les 

changements toponymiques de la Syrie depuis I'Antiquite jusqu'au debut du XXe 

siecle et maniant avec une facilite inou'ie les historiens de I'Antiquite aussi bien 

que les historiens arabes du Moyen- Age, Rene Dussaud fait Panalyse de 

I'origine des noms de lieux dans toutes les langues qu'a connues cette zone de 

passage. II localise sur le terrain des noms de villages obscurs, retrouve leur 

origine et les situe sur le systeme routier complique qui dessine les voies de 

communication de I'epoque. Grace a la topographie dressee par Rene Dussaud, 

nous avons pu localiser les sites antiques qui donnent leurs noms a nos 

mosaTques. Leur geographie semble etre, par ailleurs, etroitement liee aux 

developpements historiques de la region. 

1.2 Inventaire archeologique de la region au nord-est de Hama de Jean Lassus 

est le compte-rendu d'une expedition dont I'objectif etait la recherche de tous les 

vestiges visibles d'une region qu'on connaissait mal en 1935. Les archeologues 

de I'epoque etaient, en effet, plus tentes par I'Oronte et Apamee, les « Villes 
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Mortes » et le Massif Calcaire que par cette partie de la Syrie. Jean Lassus 

entreprit done la prospection de la region situee au nord-est de Hama et releva 

en tout 192 sites, couvrant un rectangle de 50km x 40km sur la carte de I'Etat-

major ottoman. Les vestiges rencontres appartiennent pour la plupart aux Ve et 

Vle siecles de notre ere. Forteresses, postes de garde, eglises et maisons 

attestent une forte densite de population. L'art decoratif du basalte, sur les 

chapiteaux, les portes et les linteaux, ne manque pas d'imagination et met au jour 

I'expression materielle d'une culture, avec ses idees et ses croyances. C'est 

d'ailleurs tout I'interet des monuments repertories dans cet inventaire: lorsque les 

vestiges ne sont pas artificiellement isoles de leur contexte, ils en deviennent les 

vecteurs sensibles; dans le cas present, ils apportent une lumiere nouvelle sur la 

christianisation des campagnes syriennes, apprehendee in situ. 

1.3 L'ouvrage de synthese de Georges Tchalenko, publie en 1953, Les villages 

antiques de la Syrie du Nordexplore les vestiges antiques du Belus, ce massif 

situe d'une part entre Apamee et Cyrrhus et d'autre part entre Antioche et 

Chalcis, couvrant tres exactement la region qui nous concerne. Cette recherche 

permet de mieux apprehender, a partir des donnees archeologiques, les rapports 

de I'homme a la terre, le peuplement et I'economie, I'architecture domestique, 

civile et religieuse. Ainsi, Georges Tchalenko, en revelant I'infrastructure d'une 
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'civilisation' rurale faite de communautes autonomes, nous aura initie a une 

veritable sociologie de I'Antiquite. 

2. Archeologie 

Comme nos mosa'fques decoraient des eglises, il convenait de nous familiariser 

avec I'architecture et I'organisation spatiale des basiliques paleochretiennes. 

Quels en etaient les traits essentiels et a quel type appartenaient-elles? Sous la 

rubrique « Archeologie », nous passerons en revue les travaux qui se sont 

interesses plus particulierement au developpement et a I'amenagement des 

eglises aux IVe et Ve siecles en Syrie du Nord. 

En cela les travaux de I'architecte Georges Tchalenko et de I'archeologue Jean 

Lassus sont incontournables. lis explicitent la structure et le programme des 

eglises que nous avons a etudier. Eglises syriennes a bema, publication 

posthume de 1990, complete Les eglises de village de la Syrie du Nord, ouvrage 

paru sous forme de planches et documents photographiques. CEuvre magistrale 

par son ampleur, elle porte a notre connaissance les dispositifs liturgiques 

propres aux eglises de la Syrie du Nord. La formation d'architecte de I'auteur 

confere a I'analyse structurale des eglises une intelligence decisive sur la 

constitution du sanctuaire tripartite, sur la fonction de Tare triomphal qui assure le 

20 
Historiographie 



raccord avec la nef, sur ia separation entre le sanctuaire et le vaisseau de 

I'eglise, materialisee par le rideau triomphal et le chancel. Architecture et liturgie 

vont de pair et relevent d'un programme de conception homogene. 

Georges Tchalenko analyse et recense avec minutie la presence d'un dispositif 

liturgique appele bema, estrade en fer a cheval amenagee au centre de I'eglise, 

attestee dans les eglises de paroisse a partir de la fin du IVe siecle. L'auteur 

observe que le bema, partout present dans les eglises de village en Antiochene, 

est absent des eglises de ville et n'est pas atteste en Apamene. En 

consequence, il lui attribue une fonction qui serait specifique a la liturgie 

d'Antioche. Cette hypothese, biaisee par le hasard et le nombre limite des 

decouvertes, fut remise en cause par les nouvelles decouvertes et ne peut done 

etre jugee definitive. Les fouilles plus extensives menees depuis en Apamene ont 

degage plusieurs eglises a bema. Les variantes de liturgie entre I'Antiochene et 

I'Apamene semblent ainsi plutot resider dans la disposition des sacristies : en 

Antiochene, le martyrium est plus souvent atteste dans la sacristie sud, alors que 

le diaconicon se trouve dans la sacristie nord; la sacristie sud qui s'ouvre sur le 

collateral par un arc abrite des reliquaires en forme de petits sarcophages. Dans 

les eglises d'Apamene en revanche, le martyrium est souvent situe dans I'annexe 

nord et le baptistere dans I'annexe sud. 
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Sanctuaires Chretiens de Syrie de Jean Lassus examine precisement le 

developpement du culte par le biais de I'organisation architecturale des eglises. 

Sur la base des donnees des grandes publications du Marquis de Vogue {Syrie 

centrale, Architecture civile etreligieuse du 1er au VIE siecle. 2 vol. in fol. Paris 

1865-1877) et de H.C. Butler {Publications of an American Expedition to Syria in 

1899-1900 et Early Churches in Syria, fourth to seventh centuries, Princeton 

1929), et a partir des edifices etudies, I'archeologue reussit a rendre intelligible le 

developpement du christianisme et de la pratique religieuse a I'interieur des lieux 

de culte de la Syrie du Nord. Les pratiques rituelles liees au culte des Apotres, 

culte des martyrs et culte des ascetes, sont mis en rapport avec I'architecture des 

monuments conserves. Au-dela de la distinction par regions, Syrie du Nord et 

Syrie du Sud, Jean Lassus, suivant en cela H.C. Butler {Early Churches in Syria, 

1929), analyse I'amenagement de I'espace dans les eglises : la repartition du 

sanctuaire en une abside flanquee de deux sacristies serait, a I'origine, un choix 

d'ordre esthetique, ne du desir d'harmoniser vaisseau de I'eglise et abside. La 

creation de ces deux annexes a eu des repercussions sur la forme et le 

deroulement de la liturgie. L'architecture chretienne materialise le programme 

liturgique. Au Ve siecle, la forme de I'edifice est choisie avec sa fonction 

liturgique : la basilique est la forme typique d'assemblee des fideles, la rotonde 

ou I'octogone sont adoptes comme edifices commemoratifs, le plan cruciforme va 

de pair avec le culte des martyrs. 
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A I'appui de ces etudes de portee generate, deux monographies plus recentes 

viennent etayer notre connaissance des monuments Chretiens de I'Antiochene. 

2.1. Deir Denes, monastere d'Antiochene est une monographie architecturale de 

grande precision. Jean-Luc Biscop dresse I'inventaire de tous les monuments de 

ce site (avec les blocs de pierre de taille presentes en catalogue) et examine leur 

agencement. Le monastere de langue syriaque du Ve siecle correspond, dans 

son organisation, au couvent rural typique : articule autour d'une cour en systeme 

clos, il comprend eglise, tour de surveillance, habitations et huileries. L'analyse 

des installations liturgiques dans leurs details aboutit a une meilleure 

connaissance de I'organisation vraisemblable de la vie monastique de I'epoque 

en question. 

2.2 Deir Seta, prospect/on et analyse d'une ville morte inedite en Syrie est une 

monographie d'un site de pelerinage de I'Antiochene. Le complexe cultuel est 

forme de quatre eglises, un baptistere, un martyrium au-dessus d'un tombeau 

collectif, un monastere dedie a Saint Phocas et une grande basilique qui date du 

Vle siecle. La these de Wedad Khoury examine I'articulation de ces differents 

edifices et elle en conclut que I'organisation architecturale etait destinee a 

accueillir des pelerins en grand nombre. Ainsi, I'archeologue a pu identifier en 
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Deir Seta un centre de pelerinage. La prospection etant strictement 

archeologique, I'etude de ce site ne s'etend pas a la fonction cultuelle des 

monuments. 

3. Archeologie de I'Apamene 

Nos trois pavements proviennent de I'Apamene et non de I'Antiochene, qu'en est-

il de la distinction faite entre les eglises antiochiennes et les eglises de 

I'Apamene? Y a-t-il trace de specificites regionales et en quoi affectent- elles le 

decor des pavements? 

3.1 « Eglises d'Apamene », paru en article dans le Bulletin des Etudes Orientales 

en 1972, dresse un bilan des eglises connues d'Apamene. L'auteur, Jean 

Lassus, analyse les caracteristiques qui distinguent structurellement les eglises 

du nord (antiochenes) des eglises du sud (apamenes). Sauf exception, I'eglise 

antiochene est une basilique orientee a trois nefs et a colonnade double. Son 

sanctuaire est semi-circulaire, flanque de deux annexes adossees a un chevet 

droit. Le sanctuaire est sureleve par rapport au vaisseau de I'eglise, separe de la 

nef par un chancel. Un bema occupe la partie mediane de la nef centrale, face a 

I'abside. A partir du Ve siecle, on accede a I'eglise par trois portes a I'ouest, une 

au nord et une au sud. Quant aux eglises d'Apamene, ce sont aussi des 

basiliques orientees a trois nefs et a sanctuaire tripartite, mais le chevet n'est pas 
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toujours ferme : I'abside est souvent saillante. L'annexe au nord, ouverte sur le 

collateral nord par une porte, sert de chapelle des martyrs. Le vaisseau est 

souvent ceint d'un collateral tournant termine, a Test, par des absides ou encore 

precede a I'ouest d'un narthex. Toutes les eglises repertoriees comportaient des 

tribunes. L'acces a I'eglise se faisait par une porte a I'ouest et deux autres sur la 

face sud. D'apres I'auteur, ces differents traits denotent des rites differents. 

3.2 Jean-Pierre Sodini remarque, dans son etude « Les eglises de Syrie du 

Nord », qu'en ce qui concerne les rites et la piete, « I'Antiochene et I'Apamene 

paraissent exacerber leurs differences des que celles-ci sont recensees avec 

precision » (Sodini, 1989 :371). II attribue les antagonismes entre Antioche et 

Apamee a leurs juridictions religieuses, transposant les particularismes des villes 

au plan religieux. 

Cette question est examinee plus en profondeur dans un travail de synthese 

dirige par Pierre et Marie-Therese Canivet. 

3.3. Huarte. Sanctuaire Chretien d'Apamene (IV>-Vfc 5-^foumit un exemple sans 

parallele d'un ensemble ecclesiastique dont le developpement s'etale sur deux 

siecles. Sous tous les aspects -topographique, archeologique, architectural, 

decoratif, et bien sur cultuel-, les auteurs documentent la transformation d'une 

eglise de paroisse avec baptistere et tombeau collectif en un ensemble 
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ecclesiastique monumental, qui avait ete prevu et finance par I'eveque 

d'Apamee. Cet ouvrage collectif de 1987 est ne de I'intervention de plusieurs 

experts en conclusion des campagnes de fouille menees depuis 1966; leur 

recherche archeologique est aujourd'hui la reference obligatoire et indispensable 

pour la connaissance de I'Apamene et son histoire religieuse. La precision de la 

documentation et I'expertise des differents collaborateurs contribuent ensemble a 

la justesse de I'analyse. Les comparaisons a faire avec les ensembles de 

mosa'i'que que nous traitons sont multiples, les renseignements, fournis par cette 

etude, sont done inestimables pour nous. 

4. Epigraphie 

Etant donne que nos mosa'i'ques portent des inscriptions grecques, nous nous 

sommes tournes vers le corpus epigraphique de la Syrie pour y chercher des 

elements de comparaison, des exemples mais surtout des reperes 

chronologiques. Les inscriptions repertoriees dans notre region et a I'epoque qui 

nous concerne nous ont appris bien plus : 

4.1 Inscriptions grecques etlatines de la Syrie (IGLS) est le recueil d'inscriptions 

devenu la reference la plus sure pour toute recherche archeologique en Syrie du 

Nord. RR. PP. Jalabert et Mouterde y ont recense les inscriptions de la Syrie 

antique dans un corpus raisonne et les ont organisees selon les divisions 

26 

Historiographie 



administratives de la Syrie antique (I. Commagene, Cyrrhestique; II. Chalcidique 

et Antiochene; III. Region de PAmanus, Antioche; IV. Laodicee, Apamene,..). lis 

ont pu determiner les limites administratives qui separent I'Antiochene de 

I'Apamene par la date des inscriptions, calculee selon I'ere cesarienne d'Antioche 

(48 av. J.C.) ou I'ere seleucide (312 av. J.C.), et etablir ainsi I'appartenance des 

monuments a tel ensemble geographique ou tel I'autre. Les inscriptions nous 

renseignent aussi sur le mode de financement et le patronage des monuments, 

de meme qu'elles montrent en filigrane, derriere les invocations, les prieres et les 

formules utilisees, la pensee religieuse des populations dans ses differents 

courants dogmatiques. Le corpus epigraphique de cette region a revele, par 

exemple, que I'evangelisation des campagnes avait debute a une date 

etonnamment haute. Une de nos mosaTques, 'Beseqla' corrobore ce phenomene. 

4.2 Cependant, sur ce point, les opinions divergent. Frank R. Trombley soutient 

que, si I'evangelisation a commence de bonne heure, la pratique des cultes 

pai'ens, attestee par I'epigraphie, n'avait pas encore disparu a la fin du IVe siecle 

et meme au-dela (407 ap. J.C). Ainsi, dans Hellenic Religion and 

Christianization, c. 370-529 (1994, derniere edition 2001), il a verse au dossier de 

la christianisation des campagnes toutes les inscriptions recemment mises au 

jour et a fait valoir dans cette serie epigraphique la preuve d'une continuity dans 

les pratiques cultuelles pa'i'ennes. L'abandon de ces cultes serait a dater de 
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I'epoque de la conversion des temples du Massif Calcaire antiochien. Parce-que 

celle-ci n'est pas toujours inscrite ou commemoree, on en cherche la trace dans 

les spolia incorpores aux edifices Chretiens dates. On aurait ainsi un terminus 

ante quern. Cela etant, Trombley introduit une deuxieme distinction dans la 

lecture des inscriptions : I'arret des sacrifices dans les temples ne signifie pas 

necessairement un changement radical dans les comportements religieux des 

populations. I_e temoignage epigraphique de baptemes d'adultes au moins 

jusqu'a la fin du Ve siecle demontrerait, selon I'auteur, que la pratique privee de 

cultes paTens etait, malgre tout, encore vivace en Syrie du Nord. Qu'il se trouve 

des adultes non encore baptises a la fin du Ve siecle prouve, aux yeux de 

I'auteur, que la christianisation de ces contrees n'etait pas encore achevee. 

4.3 Pierre-Louis Gatier, par contre, conteste I'argument d'une resistance pa'i'enne 

au-dela du lllesiecle. Dans son article de 2006, intitule « La christianisation de 

I'Antiochene dans I'Antiquite tardive », il s'appuie sur des enquetes recentes 

(Tate, 1992; Callot, 1997; Griesheimer, 1999) pour constater I'absence de traces 

« de devotion aux cultes traditionnels apres Constantin ». II accepte, en 

revanche, la chronologie proposee par Tchalenko, selon laquelle la 

christianisation atteint Antioche et son territoire au cours du IVe siecle, pour se 

repandre du nord au sud, progressivement et etape par etape. Si le patriarcat 

d'Antioche est bien implante, la christianisation de la Phenicie, de la Palestine et 
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de I'Arabie, c'est-a-dire du sud de la province, paraTt encore incertaine dans la 

premiere moitie du Ve siecle. Nous verrons, quant a nous, que I'evangelisation 

des campagnes s'est acceleree avec I'implantation des monasteres et des sites 

de pelerinage, attestee en Apamene, au sud de I'Antiochene, plus tot que ne le 

laisse entendre cette analyse. 

4.4 Pauline Donceel-Voute recense quatre-vingt inscriptions d'eglise. En ce sens, 

son ceuvre, Pavements d'eglises byzantines de la Syrie et du Liban, a aussi 

contribue a enrichir le corpus epigraphique de la region a I'epoque byzantine. La 

synthese de cette documentation souvent inedite permet de mettre en evidence 

les proprietes caracteristiques des inscriptions en mosa'i'que: chrismes et croix, 

formules d'accueil, identite du clerge, choix des qualificatifs qui leur sont 

attribues, identite des donateurs et formules de donation, termes d'architecture et 

emplacement des inscriptions dans I'edifice, mosa'i'stes et fautes d'orthographe (!) 

Nous retiendrons que les dedicaces livrent tres souvent le nom des donateurs et 

le motif de leur don et nous renseignent sur la composition du clerge en fonction. 

Les inscriptions comprenant des noms de particuliers possedent, a nos yeux, un 

interet supplementaire: celui de signaler leur appartenance a la foi chretienne. Si, 

comme le pense Lassus (Lassus, 1948) les noms propres sont inscrits pour 

glorifier le donateur et le clerge en fonction, il nous semble qu'ils commemorent 

aussi les liens de foi unissaient ces fideles a leur paroisse. 
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4.5 L'emplacement des inscriptions dans I'edifice et les renseignements sur la 

hierarchie ecclesiastique sont examines plus en profondeur dans un article recent 

du Professeur Rudolf Haensch sur« le financement de la construction des 

eglises et I'evergetisme ». II en ressort que la portee des inscriptions est 

etroitement Nee a leur emplacement dans le pavement de I'edifice, ce qui rectifie 

les observations de Madame Donceel-Voute (p.473). 
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II. L'etude de la mosaique antique 

Glen Warren Bowersock (Bowersock, 2006) considere la mosaique antique aussi 

expressive d'une culture que ses oeuvres litteraires, son epigraphie ou son 

architecture. Le temoignage de la mosa'i'que sur les traditions artisanales et son 

illustration du patrimoine mythologique ou emblematique, lui conferent le statut 

de document historique. Aujourd'hui, la mosa'i'que fait partie integrante de 

I'histoire culturelle et sociale d'une region. C'est ce qu'avance la tendance 

contextuelle de I'histoire de Part. Ainsi, Christine Kondoleon et Janet Huskinson 

(Huskinson, 2004) s'interessent a la maniere dont les contemporains percevaient 

une mosa'i'que, et, par voie de consequence, ce que celle-ci nous apprend de 

leurs interets. La mosa'i'que est ainsi vue en agentde I'espace qu'elle decore, et 

non plus en instrument, passif et neutre, sans rapport avec lui. 

a) Analyse technique 

Antioch Mosaic Pavements (Princeton, 1947) de Doro Levi a developpe les 

principes et la methodologie qui president a l'etude de la mosa'i'que antique. La 

decouverte dans les annees quarante des mosaTques d'Antioche couvrant cinq 

siecles d'histoire I'avait conduit a elaborer un systeme general de datation des 

mosa'i'ques. L'etude d'un pavement de mosa'i'que doit proceder d'abord au 

depouillement et a la description des differents tapis qui le compose, ensuite a 

inventorier d'une maniere systematique les compositions mises en jeu et a 
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dresser un repertoire de leur programme ornemental (aussi appele « motifs de 

remplissage »). L'analyse systematique de tous les elements de ce decor (origine 

et date d'apparition, evolution et localisation) permettra de cerner les ensembles 

de mosa'iques qui offrent les paralleles les plus convaincants. Ainsi arrive-t-on a 

definir un style d'epoque et une certaine chronologie pour la mosa'i'que. 

La genese du decor et le choix des motifs exploites revelent, selon Janine Baity, 

le repertoire et le gout d'une epoque. L'auteur s'inscrit dans la mouvance de Doro 

Levi dont I'ouvrage Antioch Mosaic Pavements (Princeton, 1947), a la fois 

magistral et fondateur, a fait ecole. Son article, Les mosa'iques de Syrie au Ve 

siecle et leur repertoire (1984), fait valoir les tendances qui caracterisent la 

mosa'i'que de pavement au Ve siecle. L'analyse chronologique est etablie a partir 

du corpus des mosa'iques d'Antioche dont les pavements dates fixent revolution 

stylistique. Ceux-ci servent des lors de jalons chronologiques. Avec cet article, le 

repertoire des 'themes favoris' s'enrichit de plusieurs ensembles mal connus ou 

inedits pour I'epoque (1983): I'eglise d'Epiphanie (Hama), l'eglise-/773/fy/7cv7de 

Dibsi Faraj, la « basilique ancienne» de Huarte et I'eglise de Qumhane. 

Mosa'iques d'eglise, ces ensembles sont savamment inseres dans le courant de 

la mosa'i'que du Ve siecle grace a diverses comparaisons avec des mosa'iques 

profanes. 
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Si les paralleles etablis sont interessants et la methode de datation des plus 

rigoureuses, cette approche a des limites : le parametre chronologique ne peut, a 

lui seul, rendre compte des developpements stylistiques. La theorie des 'themes 

favoris d'une epoque' n'analyse pas les raisons pour lesquelles certains motifs 

sont en vogue, tandis que d'autres tombent en desuetude. Ce type d'etude 

permet de mesurer I'expansion qu'ont connue certains motifs mais ne I'explique 

pas. En effet, lorsqu'on envisage les motifs separement, leur appartenance a un 

ensemble structure disparaTt. Pourtant, c'est dans leur association a d'autres 

motifs qu'ils doivent etre considered, c'est a ce moment-la qu'ils forment un decor 

a proprement parler. De meme, I'ensemble decoratif que constituent les 

mosaTques devrait etre apprehende dans son contexte spatial: il ne peut etre 

dissocie de I'edifice qui I'abrite. Une villa n'est pas decoree de la meme maniere 

qu'une eglise. Le decor est-il completement independant de I'edifice pour lequel il 

a ete fait? 

Quels motifs furent selectionnes, de quelle maniere ils ont ete combines pour 

former un ensemble et a quelles fins ont-ils ete reutilises, telles sont les questions 

qu'on gagnerait a poser pour pousser I'etude de ces mosa'i'ques du Ve siecle. 

b) Au-dela de I'analyse stylistique et materielle d'une mosa'i'que, lorsqu'on 

interprete des mosa'i'ques historiees, on se heurte tres rapidement a un dilemme: 
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comment doit-on apprehender leur repertoire? S'agissant de mosa'i'ques 

d'eglises, est-ce un langage purement decoratif ou a-t-il une valeur symbolique? 

Le debat n'est pas neuf, on le discutait deja a I'epoque byzantine (Maguire, 

1987 :1). Saint Nil du Sinai", par exemple, ne voyait pas I'utilite de decorer les 

eglises d'animaux et de plantes, il n'y accordait sans doute aucune signification 

symbolique. Jean Diarinomenos, a la fin du Ve siecle, ne comprenait pas qu'on 

interprets la colombe dans I'art Chretien comme un symbole ou une metaphore 

du Saint-Esprit. De meme, Severe, patriarche d'Antioche entre 512 et 518, 

accuse d'avoir fait fondre les colombes en or et en argent suspendues au-dessus 

des autels, disait que le Saint-Esprit ne devait pas etre designe sous forme de 

colombe. 

De nos jours, deux ecoles s'affrontent. Pour certains, dont Frangois Baratte 

(Mosa'i'ques romaines etpaleochretiennes du Musee du Louvre 1978), toute 

etude de mosai'que, pour avoir un caractere scientifique, doit d'abord etre une 

etude de documentation dont le but essentiel porte sur le classement et 

I'etablissement d'une typologie. Les compositions mises en ceuvre, les motifs de 

remplissage et les facteurs techniques qui sous-tendent la production servent a 

inserer I'objet d'etude dans un classement general. L'origine des motifs qui nous 

interessent ici, par exemple, est a rechercher dans le repertoire de la mosai'que 
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romaine. Les motifs figures sont seulement des ornements : un vase d'ou jaillit un 

rinceau de vigne avec des grappes de raisin est considere comme un motif 

vegetal decoratif d'origine hellenistique, sans plus. On ne lui attribue pas de 

caractere specialement religieux. 

Pour d'autres, dont Andre Grabar {Martyrium. Recherche surle culte des reliques 

et I'art Chretien antique, I. Architecture ;\\. Iconographie etplanches, 1972), les 

mosa'i'ques d'eglise different des mosa'i'ques seculieres, car leur iconographie est 

avant tout une representation. L'etude des mosa'i'ques doit depasser la 

documentation. Dans le choix specifique des themes et I'agencement des 

differents motifs mis en jeu, I'interet de l'etude reside dans I'interpretation du sens 

cache, c'est-a-dire la valeur symbolique attribuee aux motifs, qui devrait etre 

recherchee dans les fondements de la doctrine chretienne et les elements de la 

liturgie chretienne. « Le christianisme, ainsi que le juda'i'sme de I'epoque, 

n'avaient au fond aucune raison de se doter d'un art religieux, et pourtant ils en 

ont cree un, et une iconographie » (Grabar, 1979 :7). L'etude d'une mosa'i'que 

d'eglise ne peut se limiter a une etude de repertoire, car les motifs omementaux 

ont une multiplicity de sens. Dans les mosa'i'ques du Proche Orient, Andre Grabar 

propose, par exemple, que le rinceau de vigne, lorsqu'il decore le champ 

transversal de la nef devant I'abside, symbolise le paradis; de meme que, 

lorsqu'ils meublent le sol du sanctuaire, les arbres fruitiers, les roses, et les 
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oiseaux ne sont pas des motifs ornementaux choisis au hasard, mais, habitants 

de Yhortus conclusus, apparaissent comme autant d'allusions a un paysage 

paradisiaque. L'analyse, ou se croisent decor et liturgie, pose ici le probleme du 

programme iconographique. 

Cette notion de programme iconographique est particulierement sensible en ce 

qui concerne les mosaTques d'eglises. L'e/cKArja/ades inscriptions de pavement 

se refere a la fois a une structure physique et a un espace spirituel. « L'ensemble 

des Chretiens unis en Christ par I'Esprit fut designe de bonne heure par le terme 

d'ecc/es/a {EgWse) » (Lietzmann, 1937 : 46). E/cKArja/cr s\gri\f\e aussi assemblee 

des fideles. La mosa'i'que se developpe done dans un espace liturgique qui a une 

hierarchie propre : I'entree a I'ouest par exemple ne jouit pas de la meme 

sacralite que le sanctuaire. Des lors, on est en droit de se demander si le decor 

de I'entree est interchangeable avec celui du sanctuaire, s'il est, en d'autres 

termes, indifferencie. 

L'engouement pour des representations d'histoire naturelle aux IVe et Ve siecles 

ne constitue pas en soi les bases d'une iconographie religieuse. Limite au depart 

aux canevas geometriques, le repertoire de la mosa'i'que a exploite par la suite le 

decor vegetal (representations d'oiseaux, d'animaux, de rinceaux de vigne, 

d'arbres et de fleurs) issu du repertoire hellenistique. Si la mosa'i'que d'eglise du 
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IVe siecle - surtout geometrique- est un refus de la mosa'i'que pai'enne et de ses 

images, celle du Ve siecle en emprunte I'imagerie avec, toutefois, une grande 

retenue vis-a-vis de I'art figuratif. Dans cette evolution de style des mosai'ques, le 

statut de I'image semble aussi en jeu. Doit-on alors faire correspondre un sens 

Chretien aux motifs ornementaux qui ont ete selectionnes? La mutation 

symbolique d'une amphore -motif hellenistique- en un calice -motif religieux- ne 

s'etant pas encore proprement operee, quoique Ton retrouve des I'epoque des 

catacombes aux premiers siecles I'usage de ces motifs dans un contexte 

funeraire, il convient de chercher ailleurs la reponse a cette question. 

Dans cette intention, Henry Maguire se propose de confronter les textes 

litteraires de I'epoque etudiee aux ceuvres d'art qui represented la nature dans 

un univers religieux. Les textes litteraires informent I'historien sur I'importance et 

la formulation des images de la nature (les decors de vegetation et d'animaux) et 

la maniere dont celles-ci sont congues. Earth and Ocean. The Terrestrial World in 

Early Byzantine Art(1987) s'interesse aux schemas de pensee qui ont prevalu 

dans certaines representations byzantines de la nature. Les ecueils dans 

1'interpretation proviennent de ce qu'une image -qui agit comme une metaphore-

peut prendre plusieurs significations, selon le contexte dans lequel elle apparaTt; 

et inversement, diverses images peuvent representer un seul concept, aussi 

complexe que 'la Creation', par exemple. Henry Maguire se demande, a la place 
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de I'artiste, quels outils celui-ci utilisait pour evoquer les idees de I'epoque 

relatives a la geographie du monde terrestre, a sa creation, a son organisation et 

a son symbolisme. 

Le corpus de mosa'i'ques, Les pavements des eglises byzantines de Syrie et du 

Liban, de Pauline Donceel-Voute recense toutes les mosa'i'ques d'eglise de Syrie 

et du Liban connues en 1988, celles issues de fouilles de sauvetage comme 

celles connues « dans le cadre de fouilles archeologiques classiques », et les 

examine une a une. Chaque mosa'fque est d'abord repertoriee sur la carte du 

Proche-Orient et identifiee. Les conditions de sa decouverte, son etat de 

conservation et son actuel lieu d'hebergement sont ensuite mentionnes. La 

description des tapis par les compositions et motifs mis en ceuvre, suivie de 

I'analyse iconographique et epigraphique, permet a I'auteure de suggerer une 

datation. La disposition de la mosa'i'que dans son contexte architectural laisse 

entrevoir le programme iconographique qui devait la regir. 

La synthese de la seconde partie de I'ouvrage fait valoir les connexions aussi 

bien entre le decor et I'architecture, qu'entre le decor et la liturgie. L'ouvrage de 

Pauline Donceel-Voute reussit ainsi a retracer les debuts de I'iconographie 

byzantine a travers les mosa'i'ques d'eglise du Proche-Orient. 
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Les pelerinages 

Si tous les travaux que nous avons consultes mentionnent certes des sites de 

pelerinage, des eglises de pelerinage, ou prennent acte de la presence de 

pelerins occidentaux en Orient, rares sont ceux qui se sont penches sur 

I'influence des pelerinages sur la terre qui accueillait les pelerins. Selon Beat 

Brenk, Peregrinatio est un phenomene historique qui devrait interesser aussi bien 

I'archeologie chretienne que I'histoire de I'art, parce qu'il eclaire les rapports entre 

I'architecture, la pratique du culte, les institutions, la vie quotidienne, les patrons 

et les fideles (Brenk, 1995 :69). Aussi, pour examiner les interactions creees par 

les pelerinages, nous avons d'abord consulte les relations de leur voyage vers 

les Lieux Saints qu'ont redigees les premiers pelerins, notamment le journal de 

voyage d'Etherie, premiere pelerine {Etherie. Journal de Voyage, 1971). Les 

recits des premiers pelerins nous renseignent de maniere detaillee sur les 

modalites des pelerinages des IVe et Ve siecles. lis nous informent sur les sites 

qu'on visitait et les rites qu'on y observait. Leur temoignage livre des donnees sur 

la duree et les conditions du voyage, les routes et le transport, les gttes et les 

auberges, autant que sur les conditions d'accueil que reservaient les hotes a 

leurs visiteurs. Toute I'infrastructure developpee et mise en place pour accueillir 

I'afflux des pelerins s'en voit ainsi eclairee. 
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Par ailleurs, l'« Histoire Philothee » ecrite en 444 par Theodoret, eveque de Cyr 

nous fait entrevoir la vie des moines et ascetes de Syrie et nous introduit en 

milieu rural de la Syrie du Nord au premier quart du Ve. Ne a Antioche et ayant 

passe une bonne partie de sa vie religieuse en Apamene, c'est en temoin 

oculaire que Theodoret raconte les combats de ces hommes et femmes qu'il tient 

pour des modeles de vertu chretienne. Plus qu'un conte hagiographique, son 

recit circonstancie de leurs vies nous plonge dans I'ambiance et la pensee de 

I'epoque. Le pouvoir spirituel et I'attraction que ces 'athletes de Dieu' ont exerces 

sur la population locale et sur les pelerins sont largement documentes. La 

narration rapporte des details vecus, rappelle des personnages que Theodoret a 

connus personnellement aussi bien que les sermons que Ton adressait aux 

pelerins (Canivet, 1977, Tomel :22). 

Tous les travaux de Peter Brown sur la question enrichissent cette reflexion. La 

societe etle sacre dans I'Antiquite tardive examine les rapports de la societe 

villageoise au monde exterieur et analyse la montee au pouvoir de personnages 

que I'auteur nomme les « saints hommes » de la societe romaine tardive: 

«...la Syrie etait la grande province pour les stars de I'ascetisme. Ce fait 

demande en lui-meme explication. L'Egypte avait ete le berceau du 

monachisme. C'est en Egypte que la theorie et la pratique de la vie 

ascetique furent les mieux structurees et connurent les developpements les 

plus complexes. Pourtant, les saints hommes qui donnerent leurs traits a 
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I'ideal du saint dans la societe vinrent de Syrie, plus tard d'Asie Mineure et 

de Palestine - non d'Egypte. » (Peter Brown, 1985 : 65). 

L'article du Dictionnaire d'archeologie chretienne etde liturgie, intitule 'les 

pelerinages' est on ne peut plus exhaustif. Le XII congres international 

d'archeologie chretienne (Bonn, 1995), dedie au theme « Peregrinatio - voyages 

et motivations des pelerins », alimente notre connaissance des pelerinages grace 

aux contributions diverses des chercheurs. En dernier lieu, Pierre Maraval 

formule une synthese geographique et historique de ce theme dans Lieux saints 

et pelerinages d'Orient (2004). 

Pour conclure cette historiographie, nous entamerons I'etude des trois 

pavements inedits conserves au Musee de Maaret-en-Nouman. A la suite de 

I'approche developpee par Pauline Donceel-Voute, nous voudrions, pour notre 

these, etablir une hypothese de liens entre les mosa'i'ques a I'etude et le 

phenomene des pelerinages. Nous allons esquisser quelques traits du contexte 

socio-economique et religieux des mosa'i'ques, tels que nous I'ont livre les travaux 

prestigieux que nous avons consultes. 
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Figure 1. La Syrie byzantine (D'apres Dentzer, 1988) 
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III. La Syrie du Nord aux I Verne et Verne siecles 

Au Ve siecle, le Diocese d'Orient comprenait onze provinces ecclesiastiques, 

dont la Syrie Premiere et la Syrie Seconde. II y avait un seul eveche pour la 

province antiochene, dont la ville episcopate, Antioche, etait aussi le siege du 

Patriarcat. Le patriarche d'Antioche etendait son autorite en theorie sur soixante-

seize eveques et huit choreveques (Soler, 2006 :141). Apamee, capitale de 

I'eveche pour I'Apamene (Tchalenko, 1990 :13), fut elevee, au milieu du Ve 

siecle, au rang de metropolitanat (Ulbert, 1989 :440). « Apamee, ecrit Canivet 

(1989 :131), possedait un eveque au moins depuis le concile de Nicee (325)...». 

Nous nous interesserons a leurs territoires, plus connus sous les vocables 

d'Antiochene et Apamene, car ils forment ensemble le substrat geophysique et 

economique des mosa'fques de notre region d'etude. 

Ces deux provinces a forte implantation chretienne jouissaient d'une densite 

demographique importante. Leur peuplement s'etait fait graduellement, avec une 

expansion notable entre 330-50 et 550 (Tate, 1988); paysans et cultivateurs 

composaient I'essentiel de la population. Ceux-ci, habiles artisans, exergaient 

egalement la taille de la pierre (Diehl, 1925 :29-32). Grands batisseurs, ils ont su 

developper des techniques de construction telles qu'ils exercerent une influence 

profonde sur I'architecture ecclesiastique de la region (Jean Lassus, 1947 11). 

C'est a eux qu'il faut attribuer des innovations importantes, telles les arcades sur 
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colonnes, qui seront appelees par la suite a caracteriser les edifices religieux 

(Strzygowski, 1936 :83). 

Nettement distincts des formes architecturales civiles, ils constituent les normes 

canoniques importees par le clerge (Lassus, 1947 :80). En harmonie avec la 

distribution tripartite du chevet deux files de colonnes constituaient dans le 

vaisseau trois nefs dont I'ouverture axiale du centre et dans les bas-cotes 

realisait une proportion de 2 a 1; quant aux dimensions de la nef proprement dite, 

a I'exclusion de I'abside, le rapport est au minimum de 3 a 1. Ce sont la les 

proportionsqukjonviennent particulierement bien au type basilical tel qu'enonce 

par V i t r u v ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ B i tripartite de la salle, la claire-voie qui sert a 

I'eclairage de la nef centrale, le sanctuaire sureleve flanque de deux annexes 

pour completer le plan rectangulaire de I'edifice, la voute en demi-coupole 

couvrant le sanctuaire, Tare triomphal qui separe le vaisseau de I'eglise de son 

sanctuaire : tels sont les traits caracteristiques des basiliques chretiennes dans 

les villages de la Syrie du Nord. 

Les constructions que les batisseurs syriens ont leguees a la posterite, a la fois 

belles et solides, ont contribue a asseoir leur renommee si bien que Howard 

Crosby Butler n'hesita pas a parler de 'renaissance de I'architecture' lorsqu'il 

evoqua les eglises syriennes des Ve et Vle siecles : 
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« One might almost say that a renaissance of the art of architecture was 

brought about by these Syrian architects of the fifth and sixth centuries, 

showing a remarkable degree of independence of any influence from the 

Capital of the Byzantine Empire. ... The Syrian churches, while they may 

have boasted of mosaics and wall paintings, were not dependent, as the 

Byzantine churches were, upon these superficial adornments for beauty of 

effect, and, even in their ruins, present examples of careful composition and 

design, both exterior and interior, adorned with a wealth of purely 

architectural ornament, all wrought in a simple, truthful and beautiful use of 

natural building materials. » Butler, 1929:3 et4. 

Semites hellenises, ils parlaient le syriaque, dans une aire linguistique qui 

s'etendait « au long du Croissant fertile sans interruption, d'Antioche a 

Ctesiphon » (Soler, 2006 :149). La langue syriaque etait le principe linguistique 

qui unifiait le milieu syrien a I'occident comme a I'orient de I'Euphrate, formant 

avec I'hebreu biblique et I'arabe I'une des principales langues semitiques 

occidentales. Ses racines remontent aux petits royaumes arameens a partir du 

royaume de Damas et jusqu'a Alep et le Taurus (Leroy, 1964 :19). C'est au 

christianisme que le syriaque doit sa place de choix parmi les langues semitiques 

(Leroy, 1964 :21). Si les Syriens parlaient cet arameen Chretien, le grec 

demeurait la langue officielle de I'administration imperiale, de la religion et du 

commerce (Butler, 1929 :10). 
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L'Antiochene 

La topographie du 'Massif Calcaire' est montagneuse et aride; I'economie est 

basee sur deux cultures, la vigne et I'olivier, chaque agglomeration possedant 

ses propres huileries, pressoirs et entrepots pour la transformation de I'olive et du 

raisin (Tchalenko, 1953). Mais les etudes plus recentes (Tate, 1992) suggerent 

que I'economie fut plus diversifiee, car basee sur un reseau important de 

commerce de denrees vouees a I'exportation. A I'appui de cette theorie, on 

invoque le systeme complexe de communications interieures qui assure le 

transport et la commercialisation de la production locale. 

Le territoire de la cite d'Antioche fut - a cette epoque d'epanouissement et 

d'expansion du christianisme - le foyer d'une activite edilitaire impressionnante, 

avec ses carrieres, ses edifices et ses architectes et 'techniciens de la 

construction' (cf. Julianos et Markianos Kyris). Nous citerons, pour memoire, 

I'exemplaire le plus illustre, celui du sanctuaire octogonal construit sur le lieu de 

I'ascese de Saint Symeon le Stylite. Mort en 459, celui-ci fut glorifie par la 

construction de deux monasteres, une basilique cruciforme et un baptistere, 

eriges entre 476 et 490. Le sanctuaire de Saint Symeon devint ainsi et de loin le 

centre de pelerinage le plus grand et le plus important de la region 

mediterraneenne (Brenk, 1995 :71). Moins spectaculaires sont les centaines 

d'edifices religieux - monasteres, sanctuaires de pelerinage, cathedrales et 
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eglises de paroisse- plus ou moins bien conserves, qui ornent le paysage. Les 

collines du Massif Calcaire, abandonnees des le Vlle siecle, les ont 

miraculeusement sauvegardes. 

L'Apamene 

Si I'histoire d'Apamee, metropole de la Syrie Seconde, est bien connue des 

archeologues, celle de son territoire Test moins. La plaine de I'Apamene, 

d'occupation quasi continue, n'a conserve que relativement peu de vestiges 

antiques. Murs et linteaux ayant disparu, nous decouvrons les sites de rApamene 

a travers leurs sols, qu'on met au jour regulierement lors de travaux de 

construction de routes ou d'expansion de villages. 

Nous savons que la cite d'Apamee « s'appuyait sur I'economie d'un arriere-pays 

tres riche. » (Canivet, 1987 :266). Grace a I'elevage de chevaux et bovins, la 

culture de la vigne et de I'olivier, et celle des cereales, les villages beneficiaient 

d'une economie diversifiee dont I'opulence est relatee par les auteurs anciens 

(Canivet, 1987 :266). 

Nous avons egalement un apergu de son systeme routier. Waddington, au debut 

du XXe siecle, avait suivi le trace de la voie romaine de Beroa (Alep) a Emese 

(Horns). II avait confirme que celle-ci traversait I'ancienne Chalcidene, 
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comprenant quatre eveches - Beree, Chalcis du Belus, Anasartha et Gabboula -

et passait par Chalcis (Kinnesrine), Androna (Anderrine), Seriane (Seria ou Ezri) 

et Salaminias (Salamie). Toutes les stations de cette voie que les Bedouins 

utilisent encore portent des noms qui figurent dans I'ltineraire d'Antonin 

(Waddington, 610). Deux autres voies romaines allaient de Chalcis a Epiphania 

par Arra (Maarret-en-Nouman) et Cappareas, de Chalcis a Apamee, par 

Temmelisus ou Teumessus. A part les routes memes, de nombreuses pistes 

offraient un acces aux sites importants (Tchalenko, 1953, 1: 87). 

Ainsi done, I'Apamene jouissait des voies de communication nord-sud qui 

traversaient I'Antiochene et de celles plus a Test qui reliaient la Chalcidene a la 

Syrie Seconde. 

Certains sites sont exclusivement routiers, situes sur les grandes voies de 

communication qui servent a relier les agglomerations du 'Massif Calcaire' au 

monde exterieur et a recevoir et heberger les pelerins. lis se distinguent par leurs 

bazars, auberges, andronesel couvents. D'autres sites encore relevent des 

domaines ecclesiastiques et se developpent autour d'une eglise avec ses 

annexes cultuelles, ses dependances economiques et ses terres. Dans la partie 

sud du Massif Calcaire, toutes les grandes pistes convergent sur El-Bara, qui 

etait le centre de la region dans I'Antiquite (Tchalenko, 1953, 1:88). 
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ElBara (Caperturi dans I'Antiquite, cf. Dussaud ,1927 :191) constitue un bon 

exemple du developpement des villages de la region au Ve siecle (Tchalenko, 

1953 :388). Deux vastes plaines fertiles I'entourent, couvertes de champs, 

d'oliviers et de vignobles. Situe au carrefour des routes interieures qui relient, 

d'ouest en est, la cote a I'Euphrate et, du nord au sud a travers la montagne, 

Seleucia a Arra (Maarret en Nouman), le village est devenu une agglomeration 

dont I'activite commande un territoire d'une quarantaine de kilometres carres. La 

presence d'une source d'eau et I'acces aux voies de communication font de cette 

petite agglomeration le foyer d'au moins cinq eglises - trois autres eglises ne sont 

plus identifiables -, avec a proximite une grande basilique extra-urbaine, 

probablement un sanctuaire de pelerinage (Tchalenko, 1953 :380, note 2). 

Howard Crosby Butler nous dit qu'EI Bara, mentionnee dans la liste des villes 

representees aux premiers conciles de I'Eglise, etait aussi le siege d'un eveque 

(Butler, 1929 :9). 

Nous percevons le fait religieux en Apamene du Nord (Gebel Zaouyie) par le 

biais de ses vestiges epigraphiques. Les questions relatives a I'histoire -

tourmentee - de I'Eglise d'Orient et ses querelles theologiques depassent 

largement le cadre de notre these. II n'est pas question de les aborder ici mais 
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d'esquisser un cadre general relatif au processus de christianisation des 

campagnes, tel qu'il transparaTt dans les inscriptions publiees dans les IGLS. 

Bien qu'on s'accorde a reconnaTtre que la christianisation de I'Antiochene etait 

largement entamee au milieu du IVe siecle, precedant en cela celle de I'Apamene 

(Tate, 1992; Gatier, 2007; Canivet, 1987), les campagnes, demeurees longtemps 

pai'ennes, ne connurent leur veritable evangelisation qu'avec I'implantation des 

monasteres, ainsi que nous le relate Theodoret, eveque de Cyr, dans son 

Histoire Philothee (400-425). 

Pourtant les inscriptions qui sont parvenues jusqu'a nous attestent les debuts de 

I'evangelisation a une date beaucoup plus haute. Ainsi, dans le quartier nord de 

FrTkya, un linteau contient la formule monotheiste : « Eig Qzoq uovoc;.... » datee 

du mois de Loos de I'an 675 des Seleucides, c'est-a-dire364 de notre ere {IGLS, 

IV, 1415). La multiplication des inscriptions qui invoquent Dieu Un sur les 

demeures est une preuve tangible de christianisation (Canivet, 1987 :271). Pour 

Frank Trombley, les termes « Eic; Qzoq » sur un linteau de porte signifient plus 

precisement la conversion au christianisme du proprietaire (Trombley, 2004). 

D'autres inscriptions de FrTkya fournissent des exemples d'une christianisation a 

ses debuts. Le « Christ medecin » est invoque, theme frequent qui, en Syrie, 
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rappelle le bapteme {IGLS, IV, 1418); de meme, 1'acronyme « ixOuc; » pour 

« Jesus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur », lorsqu'il apparaTt seul, semble revetir un 

pouvoir magique, prophylactique et protecteur {IGLS, IV, 1419 et 1420). 

Les inscriptions indiquent generalement, par la frequence des citations de textes 

bibliques, surtout tirees des Psaumes, une culture religieuse certaine. Des 

psaumes entiers sont parfois graves sur les monuments, mais on en rencontre le 

plus souvent des bribes ou des citations approximatives, qui correspondent aux 

formules dites au cours de la Messe (Voute, 1988 :129). Certaines formules 

sommaires semblent se repeter, telles les lettres XMI~ qu'on interprete par« Le 

Christ ne de Marie » et qui sont souvent accompagnees d'un cercle inscrit de la 

croix avec I'A et I'D {IGLS, IV, 1700) ou qui sont placees entre deux croix : ce 

sont des monogrammes qui n'offrent pas, somme toute, une tres grande variete. 

D'autres formules, telles la tres frequente KupiE Bori,0i, sont parfois combinees 

avec d'autres formules : on les trouve soit transcrites de plusieurs manieres soit 

amalgamees; ainsi le 'Kupis Bor|0i TI-|V iao5ov' qu'on traduit 'Seigneur, secourez 

I'entree de cette demeure' est utilise a la place de la formule habituelle 'Seigneur, 

protegez I'entree de cette demeure' {IGLS, IV, 1445, 1496 et 1497). La formule 

UTTEP euxns dont la traduction commune est « pour accomplir le vceu... » permet 
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toutes les demandes d'intercession et toutes sortes d'invocations familiales. Les 

noms propres cites nous renseignent sur leur origine greco-semitique. 

Un grand nombre de ces inscriptions semble traduire un desir de communication 

'personnelle'. Meme dans les dedicaces anonymes, I'invoquant s'adresse 

directement a Dieu lorsqu'il inscrit ses vceux sur la pierre ou dans la mosa'i'que: 

« Celui qui habite sous la protection du Tres-Haut. Ayez pitie de moi selon votre 

grande misericorde. II n'y a qu'un Dieu, qui secourt celui qui grave et celui qui 

lit... »(/GLS, IV, 1488). 

De maniere generate, le corpus epigraphique de cette region revele le souci de la 

part des villageois recemment christianises d'associer Dieu et le Christ aux 

moments qui leur paraissent les plus marquants de leur vie. Lorsqu'ils entament 

la construction de leur maison, par exemple, lorsqu'ils la terminent ou lorsqu'ils 

enterrent leurs proches, ils ne manquent guere de graver sur la pierre leurs 

vceux, leur fidelite et leur confiance, en meme temps que leur reconnaissance a 

la Toute-puissance divine. En un mot, chaque epigraphe grave laisse une trace 

de leur piete. 

Nous sommes, en revanche, peu renseignes sur les cultes qu'on pratiquait en 

Syrie : aucune dedicace a la Sainte Croix, quelques unes seulement a la Trinite; 
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le culte des Archanges est seulement atteste a Huarte et a Antioche; peu de 

dedicaces aux Apotres (Sodini, 1989 :348). A defaut d'inscriptions, 

I'amenagement de martyria a I'interieur des eglises temoigne neanmoins de 

1'importance du culte des reliques preservees dans des reliquaires (Sodini, 

1989 :353). 

Par ailleurs, les dedicaces des eglises, inscrites au sol dans le pavement, livrent 

des informations sur le financement de I'entreprise. Les membres du clerge, 

principal commanditaire des mosa'i'ques d'eglise (Voute, 1988 :466), sont 

nommes en tete des dedicaces pour avoir autorise ou organise les travaux de 

pavage. Pour les contemporains, ces noms servaient a identifier le clerge en 

charge de leur eglise. Pour nous, la formulation des inscriptions nous renseigne 

sur la hierarchie des charges car les qualificatifs sont attribues en fonction des 

titres (Voute, 1988 :467): ainsi on retrouve I'eveque auquel sont soumis les 

pretres, diacres et sous-diacres. Dirigeant le culte, les 'episcopes' gerent les 

affaires de I'eglise avec I'aide des diacres. Parfois un 'econome' est mentionne. 

Les TT£pio5£UTai sont souvent mentionnes. Pretres charges par les eveques de 

visiter les eglises de leur diocese, ceux-ci etaient en mission itinerante, prenant 

souvent part a la conduite clericale et a la gestion des eglises. Lors de leurs 

deplacements, les periodeutes intervenaient souvent dans la consecration des 
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eglises rurales (Canivet, 1987 :50). lis sont souvent mentionnes par leur nom 

propre suivi de leur titre dans les dedicaces commemorant I'achevement des 

travaux de mosai'que. A Huarte, par exemple, un periodeute figure dans 

I'inscription principale de I'Eglise de Photios et dans i'inscription du baptistere 

(Canivet, 1987 :49 et 51; Voute, 1988 :91 et 98). De meme, un periodeute etait 

present lors du pavage a I'eglise Saint-Georges de Houad (Voute, 1988 :140); a 

Rayan, il est mentionne dans I'inscription de dedicace la plus proche du 

sanctuaire (Voute, 1988 :262). A I'eglise Saint-Jean-Baptiste a Oum Harta'ine 

(Voute, 1988 :199), a I'Eglise Hors-les-Murs a Dibsi Faraj (Voute, 1988 :80), et a 

I'eglise de Tell Aar (voir plus loin), il est aussi expressement nomme pour sa 

participation aux travaux. 

Le role et I'influence des periodeutes dans le choix et la diffusion de certains 

types de decors ne sauraient etre negligeables. Cela expliquerait, en partie du 

moins, que le programme et I'execution des decors se soient harmonises vers la 

fin du Ve siecle (Tchalenko, 1953 :17). 

Le financement du pavage d'une eglise relevait aussi de la communaute des 

fideles par le biais de son conseil des anciens. A Has, I'inscription fait etat de 

'decaprotes', les Dix Premiers du village; a Huarte de 'pentaprotes', les Cinq 

Premiers (Voute, 1988 :118). Les donateurs peuvent aussi etre des particuliers 
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qui, assumant les frais de pose ou de refection de mosai'ques, souhaitent inscrire 

leur nom et leurs vceux adsanctos. 

Ainsi, les mosai'ques de I'Apamene, avec les nombreuses decouvertes recentes, 

sont un temoignage de I'epanouissement de I'economie regionale de la fin du IVe 

jusqu'au debut du Vle siecle, epanouissement qui s'est traduit par la croissance 

de sa demographie, le developpement de ses villages, la construction de ses 

eglises et I'activite soutenue de ses ateliers de mosa'i'que. Les pavements des 

eglises de Khirbet Muqa (Baity, 1969), Huarte (Canivet, 1987), Soran (Voute, 

1988 :301), Murik (Baity, 1995), Qoumhane (Jouejati, 1999, non publie) et 

Tayyibet el Imam (Zaqzuq et Piccirillo, 1999), pour ne nommer que quelques 

exemples parmi les mieux conserves, proposent toutes un programme decoratif 

en rapport etroit avec I'architecture et la liturgie. 

Simples revetements de sol dans des eglises rurales, ces mosai'ques de 

pavement permettent neanmoins de saisir sur le vif une periode de production 

artistique peu commune, qui a reussi a exprimer par son repertoire les exigences 

du clerge conjuguees a la foi simple et exuberante des fideles. 
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L'eglise de Temanaa 

Localisation: Carte du Levant. 1/50.000, NI-37-XIX-4a: « Mouqa ». 

Lat: 35°27'44" N; long.: 36°42'56". Altitude: 420 m. 

Bibliographie: Dussaud, Topographie, « Temania » sect. 1 B de la carte VIII; 

Lassus (/nventa/re, 1935:102-103) « 24. Temanya » Burton and Drake, 

Unexplored Syria, 2 volumes, 1872 (London): II, 204. 

Farioli Campanati, Raffaella, 1993-1994. "Citta, Edifici e Strutture architettoniche 

nei Mosaici Pavimentali del Vicino Oriente: Giordania e Siria" in: 

FelixRavennaA^Z 1-2/1994 1-2, p. 259-291 

Le site 

Temanaa est une bourgade moderne de la Syrie du Nord d'aspect modeste, sans 

grand interet. Dans le releve des monuments conserves de la region au nord-

ouest de Hama, Jean Lassus indique que Tell Temanya est « un tres gros village 

en cones,... construit au sommet d'une ondulation de terrain, et visible de tres 

loin » (Lassus, 1935: 102). Malgre I'absence de mines visibles, il avait trouve une 

porte en basalte ornee de six panneaux decores, et un grand linteau orne d'une 

composition de grandes feuilles stylisees (Lassus, 1935: Fig. 110). On retiendra 
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de cette notice I'altitude du site qui en fait un haut-lieu et la presence de vestiges 

sculptes que I'archeologue jugea de style original. 

Situee a mi-chemin entre les villes modemes de Hama et de Ma'arret en-

Nouman (Epiphania et Arra de I'Antiquite), Temanaa se trouve a une vingtaine de 

kilometres au nord de Tayyibet El-Imam et a une vingtaine de kilometres a Test 

de Huarte: sa localisation la place au coeur de I'Apamene de I'Antiquite. 
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Circonstances de la decouverte 

C'est en 1990 que Ton a mis au jour a Temanaa, suite a une decouverte fortuite, 

des mosai'ques d'eglise. Lors de la fouille de sauvetage, on decoupa le 

pavement, helas sans le documenter, pour le transporter vers les ateliers de la 

Direction des Antiquites et des Musees a Damas en vue de le restaurer. Les 

fragments furent deposes par la suite dans le Musee de Ma'arret en-Nouman. II 

ne se trouve, a notre connaissance, aucun document qui livre des donnees 

precises sur les conditions de la fouille de sauvetage, ni de I'etat in s/tude la 

mosaTque (dimensions au sol, etat de preservation de ses differentes parties, 

releve, plan de la decoupe, croquis, voire photos), sans parler d'autres vestiges 

archeologiques (tels que pieces de monnaie ou tessons) qui auraient pu livrer de 

precieuses indications sur le contexte archeologique et la datation de Temanaa. 
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Les mosa'i'ques conservees au Musee 

Nous allons enumerer les tapis de mosai'que tels qu'ils se trouvent au Musee: 

1. Au sol, on voit un tapis central fait d'une grande composition figuree dans 

une double bordure en cable a bords droits et meandre de svastikas (a). Un 

tapis d'octogones irreguliers borde le cote est et le cote ouest du tableau (b). 

Figure 3. Temanaa. Tapis central 
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2. De part et d'autre du tapis central, a gauche comme a droite, deux tapis sont 

faits d'un meme quadrillage orthogonal. Le tapis conserve, a gauche de la 

mosaTque centrale, mesure 7,40m x 1,94m; a droite il est de 5,00m x 1,94m. 

On retrouve le meme quadrillage dans le premier tapis du collateral sud de 

I'eglise de Mezra'a el-Oulia (Voute, 1988: 181 et fig. 152). Les deux collateraux 

de cette eglise sont egalement etroits et ne mesurent pas plus que deux metres. 

Cet exemple conforte notre hypothese que ces deux tapis devaient paver les nefs 

laterales. 
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3. Accroches au mur du fond de la galerie, quatre tapis forment le pavement du 

sanctuaire de I'eglise. Un tapis fait d'un quadrillage oblique de carres, 

alternativement gris/jaune sable et rose saumon/jaune sable, encadre les 

tableaux du sanctuaire. On ne sait pas s'il faisait le tour de I'abside semi-

circulaire. 

Figure 5. Temanaa. Pavement du sanctuaire 

Un tapis transversal, precedant I'abside, met en scene deux animaux feroces 

(taureau a bosse gris et lionesse rose saumon) affrontes de part et d'autre d'un 

arbre, sur fond blanc. Endommage, ce tapis a subi une refection recente. 
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Plus haut, sur un fond rouge, deux tapis de paons gris a I'aile rouge sont 

affrontes a gauche et a droite de remplacement de I'autel. 

Le troisieme tableau occupe le fond de I'abside. Inscrit dans une ligne de paires 

tangentes de lotus tournoyants tete-beche adjacents, alternativement rouge/rose 

saumon/blanc et gris/brun/blanc, le tapis met en scene deux faisans rouges au 

cou gris et au corps tachete de noir de part et d'autre d'un canthare anse, couleur 

cuivre. 

4. Quatre fragments d'un tapis de quadrillage orthogonal sont accroches au 

mur lateral du musee. 

Figure 6. Temanaa. Pavement du narthex (?) 
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Ceux-ci sont sensiblement de meme largeur (variant entre 1,92m et 2,1m). On 

suppose qu'ils formaient un seul tapis continu, dont la longueur attestee (par 

simple addition de la longueur des quatre panneaux) est 7,36m. 
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L'edifice: restitution 

Le plan de l'edifice doit etre deduit de la mosa'i'que. II nous apparatt 

vraisemblable, a 1'examen du pavement et par confrontation a d'autres exemples 

connus et repertories, que l'eglise de Temanaa etait du type de petite eglise a 

trois nefs et a abside saillante. II n'est pas rare que I'abside apparaisse librement 

a I'exterieur de l'edifice (Lassus, 1947: 57 et 63, fig. 32). L'autel est dresse sous 

Tare de I'abside et non au fond du chceur: e'est l'emplacement usuel et 

caracteristique de I'installation liturgique d'Apamee (Voute, 1988: 493). 

L'eglise devait etre precedee soit d'un narthex soit d'un collateral tournant. II est 

etabli que I'amenagement d'un narthex sur la facade ouest de l'eglise est chose 

courante en Apamene (Lassus, 1972; Voute, 1988: 493; Canivet, 1987). On en a 

pour exemples l'eglise du Ve siecle de Jerade (Lassus, 1947: 31), l'eglise E.5 d'EI 

Bara (Fourdrin, 1992: 171), I'eglise nord de Medjleya (Lassus, 1972: pi. V, 2) et 

l'eglise Ancienne de Huarte. Celle-ci est une basilique a abside saillante et trois 

nefs, precedee d'un narthex (Voute, 1988: 91 et fig. 64). « Nef et bas-cotes 

avaient une longueur de 7,50m; la largeur de la nef etait de 4,30m, celle du bas-

cote sud de 2m et celle du bas-cote nord de 1,30m. » (Canivet, 1987: 239). 
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0 1 2 3 4 0 

Figure 7. Plan de l'E:glise Ancienne Huarte (d'apres Voute, 1988: 96, fig. 64). 

Avec I'exemple de I Eglise Ancienne de Huarte, nous disposons d'un type 

architectural qui conforte les hypotheses formulees pour I'edifice de Temanaa, 

dans des dimensions quasi-identiques. La proximite geographique avec Huarte 

est a noter, elle s'avere en effet un des facteurs essentiels de similitude dans 

I'amenagement liturgique. 

On peut ajouter a ce dossier I'exemple de I'eglise de Khirbet Muqa (395), peu 

eloignee de Temanaa, de dimensions similaires, dont I'abside saillante et le 

narthex ont ete identifies par le decouvreur (Baity, 1969: 8,9). Pour cette raison, 

nous avons prefere I'hypothese d'un narthex a celle d'un collateral tournant, autre 

dispositif connu des eglises de I'Apamene. 

Ainsi, la distribution des tapis s'accorde aux divisions architecturales de I'edifice 

que sont les trois nefs, I'abside saillante et le narthex. Un grand tableau figure 
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orne la nef centrale, une mosa'i'que geometrique les nefs laterales et le narthex; 

la scene de deux quadrupedes opposes est placee dans I'espace correspondant 

au presbyterium. Deux paons se font face de part et d'autre de ('emplacement de 

I'autel. Dans un bel arrangement heraldique, une paire de faisans de part et 

d'autre d'un cratere orne le chevet. 
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Etude du repertoire 

Le repertoire decoratif de I'eglise de Temanaa offre une grande variete de 

compositions. Nous les etudierons en les regroupant selon les trois grandes 

categories presentes: compositions lineaires, compositions isotropes et 

compositions libres. 

Les compositions lineaires 

1. La ligne d'octogones irreguliers et carres adjacents 

Lorsqu'elle forme des motifs de bordure, cette composition presente de tres 

nombreuses variantes, dans lesquelles les octogones sont soit secants, soit 

tangents, soit adjacents a des losanges, carres ou rectangles. 

On retrouve cette composition a Huarte dans I'Eglise de Photios de 483 (Voute, 

1988: 97, fig. 66 et 67). On la voit aussi au portique de la grande colonnade 

d'Apamee (469) (Duliere, 1974: 29). 

2. Le meandre de svastikas 

Frequent en compositions de surface (Voute, 1988, 27, Fig.7), tel qu'atteste dans 

la nef ouest de rEglise-martyrium de Saint-Babylas de Qaousiye (387), le 

meandre de svastikas est plus souvent utilise en motif de bordure, compose 

surtout d'une ligne torsadee et d'un cable a bords droits. II est atteste dans trois 
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monuments dates (Baity, 1984: 441), I'Eglise-martyrium de Saint-Babylas de 

Qaousiye (387), la synagogue d'Apamee (391/392) et I'eglise de Khirbet Mouqa 

(394/395). 

Cette composition jouit de la faveur des mosa'istes dans la decoration des 

bordures, a cote des motifs plus traditionnels, tels les postes, les carres poses 

sur la pointe et la ligne de solides en perspective. Pour le jeu de la tresse formant 

chaTnon de liaison, nous avons deux proches exemples: dans la mosa'i'que du 

chceur de I'eglise Sud de Has (de date inconnue, Voute, 1988: 121, fig. 83) et 

dans la grande bordure ouest de la nef de Hir esh-Sheikh, datable stylistiquement 

du premier quart du Ve siecle, bien que certains de ses motifs apparaissent plus 

tard; pour Madame Voute on aurait ici un exemplaire 'precoce' (Voute, 1988: 131, 

et 126, fig. 93). 

Le grand tableau central de I'eglise Nord a Huarte (487) (Voute, 1988: 103) est 

encadre de la meme maniere par un meandre de svastikas en tresse et cable 

avec carres aux angles et tableautins rectangulaires sur les cotes. Un second 

exemple est fourni par la mosa'i'que de Has, eglise Sud (sans date.Voute, 1988: 

121, fig. 83). 
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3. Le cable a bords droits 

Cet element etait appele autrefois « bandeau arc-en-ciel » ; on a prefere ensuite 

le terme de cable qui rend mieux compte du 'relief que fait apparaTtre le motif. Le 

cable est present dans le repertoire de la mosa'i'que orientale au milieu du llle 

siecle. A partir du IVe siecle, il constitue, avec la tresse a deux brins, une des 

bases du systeme decoratif (Jouejati, 1999, non publie). Le cable a bords droits 

sert ici au remplissage du meandre de svastikas et a un reseau de cadres, a 

I'interieur desquels, dans chaque rectangle, s'inscrit une image. 

4. La tresse a deux brins sur fond sombre 

Ce motif est I'element le plus stable du repertoire, de I'epoque hellenistique a 

I'antiquite tardive. On le trouve surtout dans les bordures et encadrements, 

rarement en composition couvrante. II apparatt sous deux formes dans la 

mosa'i'que de Tell Aar (375): en motif de bordure d'un long tapis geometrique et 

en motif de remplissage d'un carre inscrit dans un rectangle. Une tresse a deux 

brins conjointement a une ligne en dents de scie encadre une scene de chasse 

celebre, la «Worcester Hunt» (Levi, 1947: PI. CLXXIIIb) du Ve siecle. 

5. Le guillochis lache a ame droite et ceillets 
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II est atteste dans la bordure du collateral nord de la Basilique A a Deir es-Sleib 

(Voute, 1988, 65, fig. 36), dont I'ensemble architectural est date de la deuxieme 

moitie du Ve siecle. 

On le voit egalement dans le bel ensemble de Tayyibet el Imam (Piccirillo, 1999), 

date par une inscription a 441, ou il encadre le panneau figure devant le 

sanctuaire. Avec ce second exemple, on date effectivement ce motif dans la 

deuxieme moitie du Ve siecle. Le troisieme exemplaire nous est fourni par la 

bordure des vignettes topographiques de la mosa'i'que de chasse de 

Megalopsychia, datee au troisieme quart du Ve siecle (Kondoleon, 2001: 8 et 

114). 

6. La ligne en dents de scie 

D'origine hellenistique comme toutes les bordures telles les filets denteles, la 

ligne brisee en filet double, la ligne de postes ou la ligne de chevrons, la ligne de 

dents de scie bi-colores est tres frequemment exploitee en bordure de panneaux 

figures. Les exemples abondent: a I'eglise des Saints Martyrs de Tayyibet el-

Imam (441); a Huarte (481), et a Mezra'a El-Oulia dont la mosa'i'que est attribuee 

au dernier tiers du Ve siecle. 
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7. La ligne de paires tangentes de lotus tournoyants tete-beche adjacents, 

determinant des cercles 

Faisant son apparition en meme temps que le semis a fleurettes, le guillochis est 

un motif floral dont I'origine est geometrique. Doro Levi le denomme meme 

'pseudo-floral' (Levi, 1949:453-455) parce qu'il s'agit d'un ruban dont I'ondulation 

inscrit chaque fois une fleur, formant ainsi une serie continue de fleurs dessinees 

dans des directions opposees, tete-beche. La division de la partie superieure du 

calice en trois triangles de couleurs alternees entre deux lignes courbes signale 

bien la transformation du motif de schema geometrique en un motif floral. Bien 

que I'origine de ce motif soit occidentale, son expansion geographique atteste de 

la faveur dont il a joui ailleurs. La variante qui inscrit un cercle entre les deux 

fleurs est attestee a Apamee (Levi, 1949: 452, fig.174 no.16). La composition de 

lotus tournoyants est utilisee en bordure des cotes du portique de la grande 

colonnade d'Apamee (469)(Duliere, 1974: 29). 

Les compositions isotropes: ces compositions geometriques sont extensibles en 

longueur comme en largeur. 

1. Le quadrillage de bandes 

Le quadrillage de bandes, qu'il soit orthogonal ou oblique, reflete une certaine 

permanence dans le decor des pavements. D'execution relativement simple et 
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economique, il represents un decor de choix pour le revetement de grandes 

surfaces. 

Le quadrillage de bandes de carres et rectangles de Temanaa est presque 

identique a celui dans le bas-cote sud de I'eglise de Photios de 483 a Huarte 

(Voute, 1988: 93, fig.61). Un second exemple nous est offert par le premier tapis 

du collateral sud de I'eglise de Mezraa El-Oulia du dernier tiers du Ve siecle 

(Voute, 1988: 180, fig. 152). 

2. Le quadrillage de bandes obliques de carres 

A Khirbet Mouqa (394/395), il occupe, comme a Temanaa, le champ lateral nord 

du chceur, encadrant egalement un panneau a composition antithetique. A 

Mezraa El-Oulia (dernier tiers du Ve siecle), il est situe dans la sacristie sud. 

3. La ligne en semis 

Aucun des monuments dates de la fin du IVe siecle ne compte dans son 

repertoire en fond de remplissage la composition a semis de fleurettes. Ce n'est 

que dans les premieres decennies du Ve siecle que celle-ci fait son apparition; ce 

type d'ornement est d'ailleurs considere comme une grande innovation dans le 

decor mosa'i'que des pavements et son succes va perdurer jusqu'a la fin de 

I'Antiquite. Ce motif se prete a une multitude de variantes dont quelques unes 
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sont attestees a Antioche dans la Maison du Banquet Servi et a la Maison du 

Lion Enrubanne (datees entre 425 et 450, Levi, 1947: Planches CXXVI et 

CXXVII): semis de fleurettes, roses ou boutons de roses, fleurettes a croix 

incluse ou fleurettes a croix incluse alternant avec roses. 

Un semis regulier de boutons de rose alignes dans I'axe de lisibilite du tableau 

orne I'extremite ouest du « corridor» S dans I'eglise de la Citadelle a Dibsi Faraj 

(Voute, 1988, 73, fig. 43), dans I'etat de I'edifice attribue au milieu du Ve siecle. II 

y represente un champ aere ou se promenent differents oiseaux. De meme, un 

semis irregulier de fleurettes avec touffes et arbustes dessine les paysages des 

tableaux animes de I'eglise Nord a Huarte (486/487). 

Motifs de remplissage 

Les motifs du style arc-en-ciel, ainsi appeles parce qu'ils mettent en jeu 

I'opposition ou la juxtaposition de couleurs, sont absents. C'est que la vogue de 

l'arc-en-ciel s'essouffle dans la seconde moitie du Ve siecle et cede la place au 

semis a fleurettes (Baity, J., 1984, pp. 444-449). 

L'iconographie de la mosai'que de Temanaa comporte des images. 

a) Ainsi, le meandre de svastikas inscrit des tableautins a decor nilotique 

minimum. Les tableautins mettent en scene des creatures aquatiques par paires 
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de poissons, de palmipedes ou de poules d'eau, deux a deux dans un decor 

vegetal. Le paysage nilotique, constitue d'une vegetation luxuriante typique, dont 

la fleur de nelombo et le lotus, d'une faune aquatique caracteristique (crocodiles, 

mangoustes, serpents et oiseaux aquatiques: canards, ibis,..) et peuple de 

scenes portuaires (avec pecheurs, barques et riviere poissonneuse), derive du 

repertoire hellenistique (Baity, 1995: pp. 245-254). Mais si le sujet meme-

glorification du Dieu Nil et representation de sa vallee - s'est progressivement 

desagrege au cours des siecles, seul le repertoire decoratif en sera retenu: 

oiseaux couches dans les fleurs de nelombo, canards et serpents, echassiers 

evoluant dans un paysage de papyrus (Donceel-Voute: 455, fig. 439), elements 

isoles ou dans un rinceau de vigne. lis serviront de decors a des tableautins: 

c'est precisement le cas de Temanaa. Dans un arrangement parfaitement 

symetrique, les elements derivant de ce theme sont traites d'une maniere 

hautement stylisee. La representation de creatures variees et coloriees cede le 

pas ici a la tendance purement omementale. C'est encore une fois a Huarte dans 

I'eglise Ancienne (anterieure a 469) qu'on retrouve des compositions 

antithetiques de volatiles issues du « theme nilotique minimum » (Donceel-Voute: 

94, fig. 62). 

b) Le champ central est dessine sur fond blanc a semis regulier de boutons de 

roses, disposes dans un axe ouest-est. Des demi-boutons s'alignent sur ses 
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longs bords. II est compose de quatre scenes distinctes: la premiere, a 1'extremite 

ouest, represents deux quadrupedes, probablement des moutons, I'un rose 

saumon I'autre gris, affrontes de part et d'autre d'un grenadier; la seconde, a 

I'extremite est, illustre un edicule central entre deux paons vus de profil. Visible 

du sud, la troisieme scene met face a face un gros bceuf a bosse et un cerf aux 

bois elegamment dresses, de part et d'autre d'un poirier; la derniere scene, lisible 

du nord, est une poursuite d'animaux, une lionne bondissant a la rencontre d'une 

gazelle, separee d'elle par un autre pommier. 

c) Les scenes animalieres du panneau central de notre pavement sont 

representees dans une composition antithetique plusieurs fois, affrontees de part 

et d'autre d'un arbre ou d'un vase, ou en plein mouvement. Ici le repertoire des 

quadrupedes representes est typique de I'epoque. Les deux moutons a grosse 

queue nouee de part et d'autre d'un arbre rappellent au detail pres la composition 

ornant le centre de la nef de Rayan (Voute: 1988: 262 et fig. 242). Le pavement 

de cette eglise de I'Antiochene, renove a plusieurs reprises au cours du Ve siecle, 

comporte deux inscriptions datees de 411 et 472. 

Les exemples de poursuite et de confrontation d'animaux abondent dans cette 

region. On evoquera seulement I'exemple de Huarte pour I'extraordinaire 

similitude des deux compositions: du detail du narthex de I'eglise Ancienne 
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(anterieure a 469), on retiendra non seulement la poursuite de la biche par la 

lionne, entrecoupee par le dessin de I'arbre, mais aussi la presence incongrue de 

I'oiseau stationnaire a hauteur du feuillage de I'arbre (Voute, 1988: 96, fig. 65). 

d) Les paons 

Le theme de paons affrontes est traite sur un nombre important de monuments 

Chretiens. En mosa'i'que, il apparaTt frequemment (13 fois en Syrie), utilise pour 

les seuils, signalant ainsi I'entree ou le passage a un espace distinct 

(Voute, 1988: 479). Dans notre pavement, les paons affrontes apparaissent dans 

deux emplacements: ils encadrent le pavilion dans la partie orientale de la nef 

centrale, au seuil du sanctuaire; ils sont a gauche et a droite de I'autel, au milieu 

du sanctuaire. 

e) Les arbres fruitiers, dont la tradition de representation, en particulier dans la 

description du paradis terrestre est souvent attestee, apparaissent frontalement 

et sont representes en sombre sur fond clair. Bien que Ton distingue les differents 

fruits qu'ils portent, leur rendu stylise les coupe de tout realisme. Elements 

decoratifs de ponctuation, ils sont orientes sur trois axes, le quatrieme etant dans 

I'axe central represents sur le pavement du chceur. Cependant, au-dela de leur 

role de simple decor, ils paraissent neanmoins participer a une demonstration 

iconographique (Grabar,1979: 47) car les memes arbres - grenadiers, poiriers et 
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pommiers - (Voute, 1988: 195, fig. 171 et 172), organisent de fagon semblable le 

decor d'un tapis de la mosaique d'Oum Harta'i'ne (500 ). 

Doit-on considerer I'association des memes arbres sur plusieurs pavements 

d'eglises simplement le recours ornemental a un theme millenaire ou la reprise 

de ce decor dans I'edifice Chretien lui donne-t-il egalement un sens plus precis ? 

Decrivant la mosaique de I'eglise de Saint Serge a Gaza, un ecrivain du Vle 

siecle mentionne des poiriers, des grenadiers et des pommiers dessines dans les 

parties superieures de I'eglise, qui portaient des fruits luisants, florissant 

pareillement a toutes les saisons, sans crainte de I'hiver et sans manquer de 

fruits de la pluie meme en plein ete (Maguire, 1987: 7). Dans I'iconographie 

chretienne, la representation d'arbres fruitiers evoquerait des images du paradis 

ou les fruits sont murs et abondants a toute saison. 

f) Le pavilion circulaire de la partie orientale du champ central dans la nef 

centrale est dans la lignee des rotondes funeraires romaines (Grabar, 1966: 11-

12) dont I'archetype derive de I'hypogee hellenistique. Depuis longtemps le culte 

aux heros a ete celebre par le developpement de structures dont la fonction et le 

dessin relevaient a la fois de temples, sanctuaires et mausolees 

(Krautheimer,1975: 33). Les heroa etaient soit des salles basilicales pourvues 

d'absides, soit des rotondes voutees, elevees sur un podium et precedees d'un 
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portique a colonnades. Ces amenagements cultuels sont les antecedents directs 

des martyria Chretiens. Monumentale, I'architecture funeraire chretienne pre-

constantinienne s'inspire et imite les mausolees et heroa romains. 

Ce theme architectural apparaTt en mosai'que deja en I'an 441 dans I'eglise des 

Saints Martyrs a Tayyibet el Imam (Piccirillo, 1999: fig.5). L'edicule y est depeint 

sur podium, avec un treillis dans les entrecolonnements, des colonnes 

corinthiennes, une voute conique et une lampe suspendue au-dessus d'un 

agneau. II figure le Saint-Sepulcre. « Au Mont Nebo, a Madaba, a lunca, le 

temple de Jerusalem figure au milieu des animaux pacifies » (Grabar,1966: 115). 

Doit-on considerer la mosai'que de la nef centrale de Temanaa avec l'edicule 

comme repere central de son axe ouest-est comme une evocation de la terre et 

ses habitants ou Jerusalem est au centre de la terre? 

« L'auteur de XExpositio cherche a expliquer I'organisation materielle de 

I'eglise par des commentaires theologiques. L'abside, c'est le del, ou I'autel 

figure le trone de Dieu; le vestibule, en avant de l'abside -qestroma- c'est le 

Paradis, curieusement considere comme participant« du ciel par sa 

hauteur, de la terre par son essence ». La nef, c'est toute la terre. « Le 

bema, qui est au milieu de la nef, joue le role de Jerusalem, qui est au 

milieu de la terre. » L'autel du bema represente le Golgotha; le siege de 

I'eveque est la place du grand pretre, fils d'Aaron. Et I'allee qui va du bema 

vers l'abside, le seqaqone, est la voie de la verite qui va de Jerusalem vers 

le ciel ». (Lassus, 1951: 91) 
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Style et facture 

Le decor du pavement de Temanaa accompagne et ordonne I'espace. Couvrir 

bas-cotes et narthex (?) d'une seule composition geometrique produit une 

ordonnance certaine de I'espace. Le bestiaire en poursuite dans la nef centrale 

contraste effectivement avec les oiseaux paisibles, heraldiques du choeur. C'est 

un programme iconographique coherent, a la fois sobre et serein avec un gout 

evident pour la symetrie, qui participe a I'articulation de I'espace et contribue a sa 

hierarchisation. 

Tant par les compositions mises en ceuvre (quadrillage de bandes, meandre de 

svastikas aux tableautins figures, quadrillage oblique de carres denteles), que par 

le repertoire ornemental (semis de boutons de rose, scenes de poursuite 

animaliere et scenes nilotiques, arbres fruitiers dans la meme association: 

grenadier, pommier et poirier), I'ensemble des mosa'i'ques est d'un traitement 

semblable a la mosa'i'que qui orne le sol de I'Eglise Ancienne de Huarte, 

anterieure a 469 (Voute, 1988: 99). Par extension, il est egalement associe a la 

mosa'i'que des deux autres eglises du meme site, le Michaelion (483) et I'eglise 

de Photios (486/7). 

La mosa'i'que de I'Eglise Ancienne de Huarte presente le plus de ressemblances 

avec la mosa'i'que de Temanaa. On notera, par exemple, le meme agencement 
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de scenes qu'on peut lire de I'ouest, du sud et du nord, la meme maniere 

d'evoquer le paysage par un semis de fleurettes et par de grands arbres a 

intervalles reguliers. L'encadrement du champ central par un meandre de 

svastikas habite est particulierement significatif, on le verra. Aussi, la disposition 

d'un oiseau renverse au-dessus de la tete d'un fauve est une parmi les 

nombreuses singularites dans le dessin qui amenent a croire que les mosa'iques 

de Huarte et Temanaa furent executees par un meme atelier, a des epoques 

rapprochees. Une telle facture se retrouve aussi dans la mosaTque du portique de 

la grande colonnade a Apamee, datee par une inscription a 469. C'est pourquoi 

469 est la date que Ton retiendra pour la limite basse de la mosaTque de 

Temanaa. 

Cependant, la mosaTque de Temanaa presente un motif architectural, qu'on ne 

rencontre pas souvent dans la mosaTque locale de pavement. Ce motif peu 

habituel demande a etre etudie de plus pres. Comment expliquer sa presence? 

Dans un tableau animalier en composition libre, I'inclusion d'un motif architectural 

- si insolite soit-elle - n'est pas quelconque. En outre, le caractere formel du 

dessin, de la symetrie de ses elements au soin minutieux du detail, et son 

emplacement central - dans la zone sacree de la basilique, en face du sanctuaire 

- represente comme un lien important du programme iconographique de toute la 

mosaTque. II convient done d'en identifier le type iconographique et de rechercher 

L'eglise de Temanaa 
82 



f\ le moment et le contexte qui I'ont vu apparaTtre. Ces donnees nous permettront 

de mieux cerner ce en quoi sa representation est significative. 
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Proposition de lecture de la representation architecturale 

Le «kiosque» de Temanaa est un edicule sur podium, de plan circulaire. Sa 

fagade se compose de quatre colonnes de style 'corinthien' (rendu par les petits 

traits dessines sur le haut des chapiteaux). Celles-ci supportent une coupole au-

dessus d'une porte basse, flanquee de grilles basses ajourees. A I'interieur brille 

la flamme rouge et jaune d'une lampe suspendue. Le « kiosque » est flanque de 

deux paons vus de profil. 

Figure 9. Temanaa. L'edicule 

Tant par son emplacement que par sa morphologie, le plus proche exemple de 

cet edicule en mosaTque se rencontre dans le tapis precedant le sanctuaire de 

« I'eglise des Saints Martyrs », dont le pavement fut decouvert par Monsieur 
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Zaqzuq a Tayyibet al-lmam, village moderne situe a une vingtaine de kilometres 

deTemanaa (Zaqzuq-Piccirillo, LiberAnnuusXL\X-'\999). 

Si on admet que I'edicule au centre du tableau de la mosa'ique de I'eglise des 

Saints Martyrs represente le Saint-Sepulcre, on identifiera aussi I'edicule de 

Temanna au monument constantinien. Bien que d'une version plus simple, 

minimale meme, la mosa'ique de Temanaa reproduit bien le motif de I'eglise des 

Saints Martyrs qui est date de 442. 
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Datation 

Le repertoire de la mosa'ique de Temanaa a utilise les compositions et les motifs 

de remplissage caracteristiques de la mosa'ique de la Syrie du Nord de la 

deuxieme moitie du Ve siecle. 442 est la date donnee de la mosa'ique de Tayyibet 

al-lmam ou se trouve le plus ancien exemple connu a ce jour de I'edicule « Saint-

Sepulcre » sur un pavement de mosa'ique d'eglise. On a aussi vu ci-dessus que 

I'organisation architecturale, le repertoire iconographique, ainsi que 

I'amenagement liturgique de notre eglise etaient comparables a ceux de Peglise 

Ancienne de Huarte, dont le pavement serait « anterieur de tres peu a ceux du 

portique d'Apamee, dates de 469 » (Voute, 1988: 99). 

Nous proposons done que la mosa'ique de Temanaa fut executee dans une 

fourchette chronologique entre 442 et 469. 
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Conclusion 

Par son ornementation, I'eglise de Temanaa appartient vraisemblablement a la 

serie d'eglises de I'Apamene, construites dans la deuxieme moitie du Ve siecle. 

Petite eglise a trois nefs et -semble-t-il- abside saillante, precedee d'un narthex, 

elle temoigne par sa mosa'i'que d'un developpement iconographique important et, 

semble-t-il particulier, a la region dont elle est issue. La mosa'i'que de Temanaa, 

comme les trois mosa'iques de Huarte, organise le decor selon les idees 

cosmographiques de I'epoque, ou Ton croyait le monde terrestre entoure d'eau. 

Le geographe du Vle siecle, Cosmas Indicopleustes, reconcilie dans Topographie 

Chretienne\a geographie de Strabon avec les ecrits bibliques. II y explique que la 

terre que nous habitons est entouree de I'ocean. Dans la mappemonde d'un 

manuscrit au Vatican (MS.gr.699, fol.40v.), la terre habitee apparaTt au centre du 

diagramme, sous forme d'un rectangle encadre d'une large bande qui represente 

I'ocean, a Test se trouve le paradis terrestre (Maguire,1987: 22). La mosa'i'que de 

pavement de Temanaa figure une nef centrale, habitee du bestiaire de la 

Creation, evoque la Terre et en son centre, Jerusalem. Le meandre autour, aux 

scenes nilotiques, evoquant I'Ocean. Le sanctuaire porte en lui toute Pimagerie 

relative a la Creation et au paradis promis. 

Notre eglise est dans le sillage de Huarte dont I'ensemble ecclesiastique 

comportait un sanctuaire de I'archange Saint Michel, le Michaelion, repertorie 
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dans la liste des Lieux Saints pour avoir abrite un tombeau collectif de reliques de 

martyrs (Maraval, 2004: 347), et de Tayyibet el Imam, dont I'Eglise des Saints 

Martyrs represents des monuments temoins immediats de la divinite du Christ. 

Non loin, les eglises d'Apamee, une autre metropole sur la route de Jerusalem, 

possedaient un fragment de la Cro/xet les reliquaires des saints Come et 

Damien, de Saint Theodore d'Euchai'ta, des Quarante Martyrs de Sebastee et 

des martyrs inconnus (Maraval, 2004: 346). Ce sont la assurement des eglises 

de pelerinage. 

Dans leur quete de visiter tous les lieux saints pour honorer la memoire de tous 

les martyrs, les pelerins empruntaient necessairement leurs chemins et faisaient 

halte meme aupres des sanctuaires de martyrs locaux. L'eglise de Temanaa, 

situee sur leur passage, simple sanctuaire de renommee locale, abritant peut-

etre un tombeau de martyr ou ses reliques, participait par sa mosaTque a la 

tradition iconographique des Lieux Saints du christianisme. Lorsqu'elle illustre 

dans la nef centrale en face du sanctuaire un martyrium, elle se range dans la 

serie d'eglises en Syrie du Nord dont la vocation eut ete de commemorer par des 

ceremonies religieuses ponctuelles la passion et la resurrection du christ. 
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Le baptistere de Beseqla 

Localisation: Carte du Levant, 1/50.000, feuille NI-37-XIX-4a, « Maaret enn-

Naamane ». Lat.: 35°36'13" N; long.: 36°34'81" E; altitude: 623m. 

Bibliographie: inedit. R. Dussaud, Topographie, carte X, A.3.; PPAES, carte 

'Division I', p.55 «Bsakla». 

Le site 

Situe au sud-est du Gebel Zawiye a proximite de Maaret-en-Nouman, le village 

moderne fait partie du territoire de Has et Kfeir Ruma ou plusieurs sites 

archeologiques ont ete reperes (Griesheimer, 1997). Le terrain ou fut trouvee la 

mosa'i'que surplombe la vallee. II est aujourd'hui plante de figuiers, grenadiers et 

oliviers. 
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Les mosai'ques conservees au Musee 

La decouverte fortuite de la mosa'i'que en 1998 mena a une fouille de sauvetage 

qui fut suivie par le prelevement du pavement de son site d'origine. Apres 

restauration, celui-ci fut depose au Musee de Maaret-en-Nouman sous forme de 

sept fragments importants: deux grands tapis carres, I'un au sol avec une partie 

vide au milieu (Fig. 10, a), I'autre dans une niche au mur (Fig. 10, b), auquel il 

manque toute la partie gauche; deux fragments sont disposes a I'emplacement 

de la mosa'i'que disparue; deux autres panneaux rectangulaires ont ete poses 

contre les murs lateraux (Fig. 10, d et e), et un fragment a ete dresse contre un 

pilier (Fig. 10, c). On voit, en outre, un morceau rectangulaire pose dans la 

lunette du mur (Fig. 10, f). Celui-ci conserve le dessin partiel d'un paon 

becquetant dans un rinceau de vigne (on notera le petit oiseau au-dessus du dos 

du paon). Comme on peut observer la presence de traits obliques de couleur 

rouge a gauche et ceux a droite d'un demi-cercle, on en conclut qu'ils formaient 

les cotes opposes d'un octogone irregulier. Ce fragment provient done d'une 

composition d'octogones qui inscrit des medaillons figures. Tant par sa 

composition que par son omementation, le fragment provient d'un repertoire 

stylistique plus tardif que le reste des fragments. II ne semble pas faire partie de 
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la mosa'i'que dont proviennent les autres fragments avec lesquels il est expose. 

(Figure 10). 

11I s'agirait tres vraisemblablement d'un panneau recupere d'une autre mosa'i'que, place a cet 

endroit parce que son dessin s'accommode bien avec la niche murale; c'est du moins une 

explication suggeree par Monsieur Pierre-Louis Gatier qui nous paraTt fort plausible. 
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Figure 10: Beseqla. Les fragments conserves au Musee 

a) panneau aux medaillons 

b) panneau aux deux inscriptions 

c) panneau dresse contre le pilier 

d) panneau a gauche de la niche, avec damier et canthare 

e) panneau a droite de la niche, avec inscription 

f) panneau au paon becquetant 
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Iztude du repertoire 

La mosaTque principale de Beseqla s'organisait vraisemblablement en deux 

grands panneaux formant un tapis, I'un presentant un quadrillage a motifs 

geometriques, I'autre presentant une composition centree dans un carre. Ce tapis 

est inscrit dans un quadrillage de carres sur la pointe. 

Le panneau au sol, encadre par une bordure de calices trifides tete-beche, 

represente une composition centree inscrite dans un carre, formee d'un cercle 

d'entrelacs a deux brins, tresse et cable, qui determine huit medaillons rayonnant 

autour d'un medaillon central, malheureusement disparu. Des sept medaillons 

conserves, cinq sont ornes de motifs arc-en-ciel, alternativement des nceuds 

d'Heracles, des trefles et un entrelacs quadrilobe; un medaillon contient deux 

poissons se faisant face, un medaillon est abTme. Les espaces residuels sont 

decores de chevrons arc-en-ciel. Les ecoingons portent en vis-a-vis un canthare 

anse dans lequel prennent naissance deux tiges d'hederaet une pelte a decor 

vegetal (Fig. 11). 
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Figure 11: Beseqla. Composition de medaillons. Panneau (a) 

Le tapis depose verticalement au mur (panneau b) est encadre d'une chamette 

de fuseaux, cercles et carres tangents en entrelacs, ornes de filets denteles arc-

en-ciel et damiers bi-chromes. Quant au champ central, il est dessine par un 

quadrillage orthogonal d'etoiles a quatre pointes tangentes, determinant des 

losanges couches et dresses, les etoiles chargees d'un carre inscrit par les cotes. 

Les carres sont ornes de solides en relief divergents, les losanges sont charges 

de motifs d'orfevrerie, ces motifs blancs sur un fond sombre, d'aspect metallique, 

appeles par Doro Levi « silver plate » (Levi, 1947: 429). 
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Figure 12. Beseqla. Tableau aux inscriptions. Panneau (b) 

Au milieu du tableau s'inscrit dans une cartouche la dedicace de I'edifice dans un 

texte de six lignes. L'inscription qui commemore la fin des travaux de pavage est 

placee dans une tabula ansata dans I'encadrement du panneau. 

Les trois fragments restants constituaient en fait une suite, a I'origine ils devaient 

etre alignes. Un examen attentif de la mosa'i'que suggere que les trois panneaux 

aujourd'hui separes etaient organises en enfilade dans le pavement d'un long 

couloir, vestibule ou portique. Le tapis au losange est necessairement a Test; le 

bandeau rose et blanc qui le borde est dessine par une ligne noire, visible sur le 

cote est (Fig. 13). Cette bordure le rattache au long tapis suivant. 
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Figure 13. Beseqla. Losange inscrit. Panneau (c) 

Cette composition geometrique, losange inscrit dans un rectangle, porte un decor 

vegetal dans les triangles rectangles aux quatre coins du tableau, a savoir une 

feuille d'hecfera, blanche sur fond rouge, stylisee. Le losange est charge en son 

milieu d'un carre de meandres de svastikas obliques qui inscrivent un carre. De 

part et d'autre du carre, quatre triangles isoceles portent un ornement blanc sur 

fond rouge. 
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Le tapis suivant est orne de deux carres juxtaposes, I'un decore d'un damier dont 

les couleurs gris/rose/blanc font apparaTtre une croix emboTtee, la section sous 

celui-ci est ornee d'un petit canthare a anses en S et feuilles d'hedera sur un fond 

en chevrons gris/rose/blanc (Fig. 14). 
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Figure 14. Beseqla. Damier et canthare. Panneau (d) 
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L'ensemble de ce pavement est inscrit dans un rinceau de lierre. On notera en 

haut le reste du bandeau rose et blanc et, juste au-dessous, le depart du rinceau 

avec les deux boucles dans les coins nord-est et sud-est. 

Le rinceau d'hedera entoure aussi le tapis suivant qui presente un quadrillage 

orthogonal d'octogones secants, determinant des hexagones avec des svastikas 

inscrits (Le decor geometrique, 1985: 263, pl.171f). Son axe de lisibilite nous est 

donne par I'inscription qu'il contient. Puisque nous voyons la ligne noire qui 

dessine le debut du tableau (Fig. 15), grande fut la tentation d'allonger ce tapis 

afin que la tabula ansata de I'inscription en soit au milieu et de restituer aux coins 

nord-ouest et sud-ouest deux boucles telles qu'on les voit a Test (voir Fig. 14). 

Nous nous en sommes abstenue; d'une part nous ne voulions pas presumer de 

la longueur du tableau, d'autre part nous avons en exemple un tableau similaire 

dans la mosa'i'que de Khirbet Mouqa, ou I'inscription est placee dans le premier 

tiers du tableau et non en son milieu. 
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Figure 15. Beseqla. Tableau a I'inscription. Panneau (e) 

Plusieurs compositions et motifs de la mosa'i'que de Beseqla se rencontrent dans 

la mosa'i'que de Khirbet Mouqa (Baity, 1969), datee par inscription a 394/395: 

d'abord la composition rayonnante inscrite dans un carre, ensuite le quadrillage 

orthogonal d'octogones secants (dans les deux exemples, il contient une 

inscription), le damier faisant apparaTtre une croix, I'amphore ansee aux tiges 

d'hedera et le decor arc-en-ciel des espaces residuels. Ainsi, ces deux 

ensembles presentent des analogies aussi bien dans leurs compositions que 

dans leur ornementation. 

Le quadrillage orthogonal de quatre etoiles trouve son parallele dans le champ 

central de la mosa'i'que de Ktisis dont la bordure est aimee d'oiseaux et de 
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grosses fleurs et le centre le buste de Ktisis dans un octogone irregulier (Levi, 

1947: 347; pi. CLXXXI, a). 

Quant au losange inscrit dans un rectangle, on en rencontre un tres proche 

parallele dans le tapis d'entrecolonnement de la mosa'i'que de Hir esh-Sheikh, 

attribue au debut du Ve siecle (Voute, 1987: 130, fig. 105). Le rinceau d'hederaet 

la bordure de calices se retrouvent dans le pavement de Brad (Voute, 1987: 41, 

fig. 17). L'eglise y est datee par inscription de 402 ap. J.-C, alors que sa 

mosa'i'que au remplissage mixte, geometrique et floral, serait, d'apres I'auteure, 

datable du premier tiers du Ve siecle. Avec la mosa'i'que de Beseqla, datee par 

ses inscriptions de 404, qui integre aussi bien le decor geometrique que le decor 

floral/vegetal, nous pouvons effectivement rabaisser la date d'apparition de ce 

style a la premiere decennie du Ve siecle et ainsi proposer que la mosa'i'que de 

Brad soit contemporaine et non posterieure a I'edifice qui I'abritait. 
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Les inscriptions 

Inscription 1: 

Le quadrillage orthogonal d'etoiles a quatre pointes tangentes inscrit en son 

centre un cadre rectangulaire portant une inscription. 

Dimensions : H. 57 cm; la. 120 cm. Rouge surfond blanc, le texte est compose 

de six lignes etroitement espacees. Longues majuscules serrees, les lettres sont 

rectangulaires (H. 5-6 cm; la. 4-5 cm). 

3 >"' *t***S9ii.?*> . 3 * . 
M-

ayiou 

JVbh'\'\ • •• ".' !iL ':"';- - l / i ' - "̂  A-, i (PWTiaTripiou anou5r| MEOIKO: 

1^JBjWffiiarn^W*^?'• '•" -V-g •#>••£ *±.} T0U euAapeoTOTOu TTP£O(3UT-

jwBh?ifc.".r"*t1'.''/«'. „•*/.;"•'« ' /" ' . .""*.- ' f- epou Kai MapTEivou 5IOK6VOU 

Figure 16. Beseqla. Inscription de dedicace 

Voici une traduction du texte2 : « Ayant fait des vceux aux saints, Mareianos, fils 

de Theodoseios, a pave de mosai'ques la basilique du saint baptistere par le zele 

de Messika le tres pieuxpretre et de Martinos le diacre. » 

2Le dechiffrement et la traduction des trois inscriptions qui suivent furent faits par M. Georges 

Kellaris; qu'il en soit ici vivement remercie. 
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/«% Dans le meme alignement, une seconde inscription est inseree dans la bordure 

du tableau, en son centre, entre deux carres. 
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Inscription 2: 

Dimensions: H. 57 cm; la. 78 cm. Dans un rectangle trace par une epaisse ligne 

noire, le texte est gris sur fond blanc, compose de six lignes soulignees d'un 

interligne jaune. Les lettres sont formees de majuscules rectangulaires (H. 6-7 

cm; la. 4-6 cm). Les caracteres sont regulierement espaces. 

Mapiavoc; 0eo5o-

aiou £u£au£vo-

<; ei|jr|(p(jda£v 

'ETOUS £KK£5£KC(TOU 

'EnTaKoaiocrrou iv5. 

TpiTH? £T£A£Q0r| 

Figure 17. Beseqla. Inscription dans la bordure du tableau 

«Marianos, fits de Theodosios, pour accomplir un voeu, a acheve de paver de 

mosai'que-l'an sept cent seize, troisieme fnd/ct/on.» 

716 de I'ere seleucide correspond a I'an 404/405. 

Note : Bien qu'elles soient inserees dans le meme tapis, ces deux inscriptions ne 

sont pas realisees par la meme 'main'. On notera a I'appui I'orthographe diverse 

des noms : Mareianos, fils de Theodoseios de la premiere inscription et le 
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Marianos, fils de Theodosios de la seconde. II s'agit sans aucun doute du meme 

personnage, mais, I'iotacisme etant un phenomene recurrent, le mosa'i'ste de la 

premiere inscription transcrit le son T en 'ei'. Le mosa'i'ste de la seconde 

inscription fut plus lettre; on remarquera la morphologie correcte du texte. 

Inscription 3: 

Le quadrillage orthogonal d'octogones secants porte une inscription dans une 

tabula ansata. 

Dimensions: H. 71 cm; la. 80 cm. Le texte, noir sur fond blanc, est compose de 

sept lignes en majuscules fines (H. 6-10 cm; la. 3-5 cm), tantot serrees, tantot 

espacees, irregulieres et mal inscrites. L'inscription, fortement endommagee, est 

difficile a dechiffrer. 

Figure 18. Beseqla. Inscription mutilee 
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Voici ce que nous avons pu restituer du texte: 

ETOYZ AMJ YnEP EY-

[X]HZ EAYT[QN] OAAA-

[ZI]OE [K]AI BAZI[A]-- -Z 

[E]4JH[0>]QZAN 

- IIPEZ- -BY 

[TJEPOY 

Eroug ai/j Limp su/x/ng sauTcofv] OaAaaiog KaiBaaiAfeiog] sijjncpcaaav 

- - -Trp£<jf3uT£pou; 

«Z. 'an 701, a la suite d'un vceu a eux, Thala(si)os et Basilfeos]. ont fait paver 

de mosai'que pretre ». 

Que nous apprennent les inscriptions de Beseqla? 

En premier lieu la vocation de la mosai'que est etablie par deux de ses textes : 

elle pave la 'basilique d'un saint baptistere'. La formule, quoique inhabituelle, n'a 

rien pour surprendre; elle rappelle I'expression « baptisterii basilica » mentionnee 

dans la RealLexikon zurbyzantinischen Kunst(Baptisterium: 461-462). Afin de 

resoudre les difficultes d'interpretation du terme 'basil/ke', Glanville Downey avait 

cherche dans les auteurs du Vle siecle a comprendre le sens dans lequel ceux-ci 

I'utilisaient. II en en avait conclu que le terme 'basilikd decrivait un batiment en 
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reference a son plan (Downey, 1937 :197). Ainsi 'la basilique d'un saint 

baptistere' doit etre comprise comme un saint baptistere de plan basilical. 

Ceci dit, Marianos, fils de Theodosios, a fait paver de mosa'ique, c'est dire qu'il a 

finance les travaux de pavage. Ensuite, la mosa'ique est datee selon I'ere des 

Seleucides et par I'indiction. Or, les inscriptions de la region publiees dans les 

I.G.L.S. ne comportent I'indiction qu'a partir de la seconde moitie du Ve siecle 

(Voute, 1988 : 118, note12, 13). Datee de la troisieme indiction, notre mosa'ique 

se place chronologiquement au tout debut de I'usage des indictions pour dater 

les monuments. 

La troisieme inscription (Fig. 18) n'est pas complete, mais, datee, elle nous 

fournit un repere chronologique, toujours precieux : I'an 701 de I'ere seleucide 

correspond a I'annee 389 de notre ere. La mosa'ique fut commissionnee par deux 

commanditaires, Thalasios et Basileos. 

Thalasios n'est pas inconnu. Ce nom apparaTt deja dans la longue inscription de 

I'eglise «a l'inscription» de Has, datee de I'an 700 de I'ere seleucide, dans la 

deuxieme indiction (Voute, 1987 : 117 etTchalenko, 1953, pi. CXLIX.39): 

«Sous le pretre Barbeousos, et sous les diacres Thalasios, Marinos et Dios, 

en I'annee 700, (sous) les decaprotes Theodoras, Marao..., X, Diogenes, 
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Marinos, Mokimos, X, Signones, Markellinos et X; (en la 2e annee) de 

I'indiction; ...nes et Markellos, mosa'i'stes (?)... dans le Christ ont mosa'i'que 

ce panneau. O Christ sois secourable». 

La proximite geographique de Has et Beseqla, conjuguee aux dates rapprochees 

700 et 701, amenent a une quasi-certitude que le Thalasios des deux inscriptions 

identifie le meme personnage. Ainsi savons-nous que le diacre de I'une est le 

commanditaire de I'autre. Le diacre Thalasios de Has a du etendre son activite et 

participer aux travaux de construction du baptistere de Beseqla. 

De la mosa'i'que de Has il ne reste malheureusement que le panneau a 

I'inscription, dont on ne connatt meme pas Templacement exact dans le 

pavement d'origine. La mosa'i'que fournit, malgre tout, certaines similitudes avec 

la mosa'i'que de Beseqla. La bordure en bande gemmee de fuseaux et cercles 

alternes rappelle la bordure du second panneau de Beseqla, celui qui contient les 

deux inscriptions. De meme, le remplissage arc-en-ciel de filets denteles est 

similaire, le remplissage des losanges par des motifs d'orfevrerie de meme. 

Enfin, la mise en page des deux mosa'i'ques paraTt etre analogue. 

Contemporaines et presentant des similitudes, on peut se demander si les 

mosa'i'ques de Beseqla et de Has furent executees par le meme atelier. 
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Les mosai'stes nommes dans I'inscription de Has a cote des noms du clerge et 

des decaprotes (conseil municipal des dix 'premiers' d'une agglomeration) 

seraient des maftres mosai'stes (Voute, 1988 :119). La facture technique a Has 

est certainement de qualite superieure. A Beseqla aussi, les schemas 

geometriques complexes, de pose serree et precise, demandent une grande 

maTtrise : c'est une indication que des maTtres mosai'stes I'avaient mise en 

ceuvre, vraisemblablement les memes qu'a Has. 
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L'edifice: restitution 

De maniere generale le baptistere rural, en Apamene, est au sud-est de I'eglise; 

en Antiochene, par contre, il est au nord-est (Sodini, 1988). Dans certains cas, 

une absidiole saillante marque la direction vers Test. Si en Antiochene les cuves 

baptismales sont placees a I'est contre le mur dans I'abside (Dufay les appelle 

'cuves absidiales'), elles sont au centre de la piece en Apamene (Deir Soleib, 

Huarte), parfois entourees d'un deambulatoire (Sodini, 1988; Fourdrin, 1996). 

L'installation liturgique consiste en une cuve posee sur le sol dont les dimensions 

ne permettent pas l'immersion totale (Dufay, 1989 : 642). Ceci eclaire les 

explications de Theodore de Mopsueste : «le pontife debout approche la main, la 

pose sur ta tete et dit (...) 'au nom du Pere'; et en meme temps qu'il te parle, il te 

fait t'enfoncer dans l'eau» (Homelie catechetique, XIV). 

De son etude des baptisteres ruraux de la region d'Antioche, Bruno Dufay note 

I'architecture individualisee qui les distingue des simples annexes flanquant 

I'eglise (Dufay, 1988). Issu d'un modele unique, leur plan est carre, traite en 

elevation de deux manieres. Developpe en cube, done avec etage et petites 

fenetres, le baptistere est un batiment bien degage, independant de I'eglise (Dar 

Qita, eglise des Saints Paul et Mo'i'se de 515; Herbet Hatib de 532/3). Developpe 

en parallelepipede, le baptistere est alors plus modeste, sans fenetres, et le plus 

souvent accole a I'eglise (Qasr Iblisu). 
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Figure 19. Les baptisteres ruraux en Antiochene, d'apres Dufay,1988 

U 
Le baptistere de Beseqla 

110 



Restitution du baptistere de Beseqla 

Un baptistere devait mesurer 21 coudees en longueur et 12 coudees en largeur 

(la coudee mesure 50cm). Ce sont les dimensions prescrites par le Testamentum 

Domini Nostri Jesu Christ/', I, 19, (Krautheimer, 1993 : 41, note 59 citant 

Rahmani, 1899 : 23). 

A partir des mesures des fragments conserves au musee on peut resituer leur 

plan d'origine. Si on restitue un quatrieme cote a la bordure quadrillee des deux 

panneaux principaux (voir ci-dessous Fig. 20), les mesures de la mosa'i'que 

seraient les suivantes : 

largeur: 50 + 530 + 50 = 630cm, 

longueur: 50 + 530 + 430+ 50= 1060cm, 

soit 6,30m x 10,60 m pour la prescription testamentaire de 6,00m x 10,50m. 

Par comparaison, les deux salles annexes a la Basilique Ancienne de Huarte 

mesuraient ensemble 11,50m sur 6,00m; soit pour la salle a Test qui etait le 

baptistere (6,00 x 4,00m), alors que la salle a I'ouest etait carree avec 5,50m de 

cote. Ces dimensions, on le voit, sont tres proches de celles restituees pour le 

baptistere de Beseqla. 
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Les baptisteres de cette epoque etaient, d'une maniere generale, constitues 

d'une seule piece, pourvue, selon les cas, d'un hall d'entree, parfois d'une abside 

sur un des petits cotes {Real Lexikon zur byzantinischen Kunst, Baptisterium: 

461-462). Et lorsque la salle est sans divisions architecturales, ce qui est le plus 

souvent le cas, ce sont alors les tapis de mosa'ique qui, par leur decor, 

organisent le sol en des espaces distincts. 

, ' 0 1m 
* — - - ' - - " - - < , v , > > , ; i i i i i n 

Figure 20. Beseqla. Restitution du tapis central (Dessin: Hussam Zayat) 
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La partie manquante du tapis semble correspondre a I'endroit reserve a la cuve 

baptismale, amenagee done au centre de la piece. 

Notre restitution du second groupe de fragments en fonction des mesures et de 

la continuity des motifs de la bordure consiste en un long couloir. L'enfilade des 

trois tapis (Fig. 21) etait vraisemblablement situee au nord du photisterion. 
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Figure 21. Beseqla. Restitution de la mosa'i'que du vestibule (?) (Dessin: Hussam 

Zayat) 
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Deux dates marquent les travaux de I'ensemble de ce pavement, 389 et 404. 

Comment expliquer cet ecart? Et comment s'accordaient les deux ensembles de 

mosa'i'que de Beseqla? Plusieurs hypotheses peuvent etre envisagees. 

L'enfilade des tapis dates de 389 a pu constituer un long couloir qui precedait le 

baptistere, sans lui appartenir. On peut voir une disposition semblable dans le 

second baptistere de Huarte. Un deambulatoire y precede au nord et a I'ouest le 

baptistere, auquel on accede par deux entrees pratiquees dans les murs qui les 

separent. Si Jean Lassus s'en etonna en 1987 et considera cet amenagement 

comme exceptionnel pour la Syrie (Canivet, 1987 :131), Fourdrin, dans une etude 

plus recente, a propose un second exemple, deambulatoire pourvu de deux 

portes d'acces autour d'un baptistere, a cote de I'eglise sud de Ruweiha, datant 

de la premiere moitie du Ve siecle. En outre, il suppose qu'un autre monument a 

El Bara, considere de fonction inconnue pour le moment, pourrait bien aussi avoir 

aussi ete un baptistere a deambulatoire (Fourdrin, 1996). 
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Figure 22. Plans comparatifs des edifices de Huarte (1); Ruweiha (2); et El-Bara 

(3) (d'apres Fourdrin, 1966). 

En raison des dates connues par les inscriptions qui presentent un ecart de 

quinze ans, on peut emettre I'hypothese que la disposition de nos mosa'iques de 

389 appartenaient a I'annexe d'une eglise (la sacristie sud ou son portique?) et 

qu'en 404 le photisterion de 404 se soit 'greffe' a I'annexe, lors de travaux 

d'agrandissement ou d'extension rendus necessaires par I'expansion de la 

pratique baptismale. On retrouve un tel amenagement dans plusieurs exemples 

confirmant I'existence d'un baptistere ainsi lie a la basilique a son angle sud-est: 

Bamoukka, saint Serge de Dar Qita, Deir Seta, (Lassus, 1947 : 222). 
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Cette hypothese permet de tenir compte de I'ecart entre les deux campagnes de 

travaux. Dans un contexte de christianisation, on imagine facilement qu'entre 389 

et 404 le nombre croissant de personnes a baptiser ait pu amener le clerge a 

pourvoir I'eglise d'un baptistere en ajoutant I'annexe. 
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Les baptisteres de I'Antiquite tardive 

Le photisterion est un «lieu de lumiere». Baptiser, c'est done «illuminer»; les 

catechumenes qui veulent etre baptises, 01 UEAAOVTEK; cpurrî EaGai, vont renattre 

des tenebres: les nouveaux baptises sont appeles les «nouveaux illumines* 

(Donceel-Voute, 1988: 98). On retrouve cette designation dans les inscriptions a 

Huarte en Apamene, a El Koursi sur la rive orientale du Lac de Tiberiade, a Jiye 

et en Evron en Phenicie, et a Ras Siagha au Mont-Nebo. Cette liste 

geographique montre bien que I'appellation 'lieu de rillumination' ou 'lieu de 

lumiere' n'est pas circonscrite a une region determinee ou a un rite particulier; 

mais affecte au Proche-Orient toutes les contrees christianisees: c'est une 

appellation liturgique. La notion «lieu de lumiere» evoque, en effet, a la fois 

purification par I'eau et renaissance; des tenebres on renaTt a la lumiere. 

«Le baptistere le plus ancien dont la date soit connue est celui de Qasr 

IbfTsu (441 et non 431), mais la plupart date du Vlesiecle» (Sodini, 1989: 

363). 

On trouve a Huarte, un exemple particulierement bien etudie de deux baptisteres. 

Le premier est accole a I'Eglise Ancienne sur son cote septentrional (Voute, 

1988: 96, fig. 64). II s'agit d'une salle rectangulaire (6m de large et 11,50m de 

long), au centre de laquelle est creuse un bassin au contour cruciforme sous un 
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baldaquin (Canivet, 1987: 119). Sa mosai'que, vraisemblablement anterieure a 

469, porte un decor figure. 

La reconstruction de I'eglise vers 470 deplace et elargit le nouveau baptistere, 

(Fig. 23) appele photisterion dans I'inscription commemorative datee de 514/515 

(Feissel, 1994: 289). II est construit a quelques metres au nord de I'ancien. Son 

plan est un carre irregulier de 8,70 m environ de cote, a I'interieur duquel un 

deambulatoire est separe de la piece principale par quatre piliers en equerre; le 

bassin est amenage au centre avec une marche a chaque point cardinal. 

Figure 23. Restitution axonometrique du baptistere de Huarte (F. Traumecker-

Laroche) d'apres Fourdrin, 1996:6) 

A Jiye (573/574), Installation appelee «saint baptistere » par I'inscription 

(Contenau, Syria, Tome I, 1920: 295-305) se trouve a Test de I'eglise dans un 
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edifice independant auquel on accede par des marches situees a Test du 

collateral nord. La mosa'ique est rectangulaire et s'organise en plusieurs 

panneaux figures autour d'un medaillon. II n'y a nulle trace d'une cuve 

baptismale; on ne peut done se faire une idee du dispositif de fonctionnement de 

cet edifice (Donceel-Voute, 1988: 358). 

A Ras Siagha, I'inscription datee de 530 mentionne le «saint diakonikon de dieu» 

(Piccirillo, 1997: 146), une chapelle baptismale occupant une bonne partie du 

collateral nord de I'Eglise de MoTse. Le bassin est cruciforme et occupe le centre 

de la chapelle. 

A El Koursi, datable de 585 (Donceel-Voute, 1988 :171), le baptistere, appele 

simplement photisterion sans autre attribut, occupe la sacristie sud de I'eglise. Un 

bassin de forme ovoi'de est accole a son mur oriental. 

Dans tous les cas cites, I'absence d'installation caracteristique, de plan typique 

ou meme de similarite dans le decor, donne forcement lieu a diverses 

interpretations. 
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Iconographie 

Rappelons que «baptiser, c'est illuminer»; il semblerait que les mosai'stes aient 

accorde un soin particulier au decor de I'inscription : un schema geometrique 

certes, mais qui met en evidence des etoiles (Fig. 24). 

Figure 24. Beseqla. Motif etoile 

Ornees de motifs d'orfevrerie exploites ici pour leur eclat 'argente' (les motifs 

d'orfevrerie sont appeles « silverplate motives » en anglais, appellation qui traduit 

bien leur effet scintillant), ces etoiles sembleraient etre gemmees : I'effet 

etincelant de cette image s'en voit accru. Cela ne paraTt pas etre fortuit: toute 
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une problematique de lumiere definit le bapteme, c'est une image scintillante que 

I'on choisit. L'eau, cet autre element du bapteme, est egalement evoquee par le 

decor. Les canthares dans les encoignures (Fig. 25), les chevrons des espaces 

residuels qu'on retrouve tres souvent dans les scenes de bapteme des 

manuscrits syriaques (Leroy, 1964 : 105 fig.2, le Bapteme du Christ; 263 : 

manuscrit syriaque oriental 3372, la Naissance et le Bapteme du Christ); 

Figure 25. Beseqla. Canthare et lierre 
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Figure 26. Beseqla. Omementation allegorique 

Le canthare central sur un fond de chevrons (qui rappellent les vaguelettes, rides 

a la surface de I'eau, voir Leroy, 1964 :108 fig.4. La peche miraculeuse), I'usage 

exclusif de la plante d'hedera pour decorer vases et bordure : tous ces 

ornements font allusion a I'eau. 
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Figure 27. Beseqla. Canthare et Chevrons 

Reunis, ils composent un repertoire iconographique qui semble traduire par 

I'image les deux attributs inherents a la fonction liturgique d'un photisterion que 

sont I'eau et la lumiere. 
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Style et facture 

Le pavement du photisterion de Beseqla constitue un cas de figure interessant 

pour 1'evolution du style. En effet son ornementation associe deja au style arc-en-

ciel prevalent a la fin du IVe siecle des elements floraux et vegetaux et des motifs 

dits d'orfevrerie, qui connattront leur veritable expansion dans le courant du Ve 

siecle (Fig. 28). Notre mosai'que pose done un jalon entre ces deux styles, 

indicatif d'une periode de transition. 

Figure 28. Beseqla. Canthare, hedera, chevrons 

Quant aux canevas exploites ici, on retrouve a Beseqla le schema novateur des 

compositions centrees qui cotoie les quadrillages geometriques en usage a la fin 

du IVe siecle. Si par son decor le pavement de Beseqla marque bien cette phase 

charniere entre deux epoques, il retrouve toute sa specificite lorsqu'il adopte un 
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repertoire ornemental qui evoque la fonction liturgique de I'edifice. En matiere de 

decor, la mosa'ique de Beseqla illustre le souci d'harmoniser et d'unifier 

vocabulaire iconographique et fonction liturgique. Le decor semble evoquer les 

caracteres propres du rite. 
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Conclusion 

Avec le photisterion de Beseqla, nous avons aujourd'hui Pexemple d'un batiment 

qui fut reserve, tres tot au Ve siecle, en 404, a la fonction du bapteme. Aussi petit 

qu'il fut, I'edifice cultuel s'accordait par ses dimensions aux prescriptions du 

Testamentum Domini. Et si, comme nous le pensons, la cuve baptismale etait au 

centre du tapis, le baptistere de Beseqla s'inscrirait alors dans I'amenagement 

type des baptisteres de village en Apamene, (Sodini, 1989 : 372), tels qu'on les 

construira par la suite. II est vrai que Beseqla se trouvait au nord de I'Apamene, a 

la lisiere de I'Antiochene, mais la presence d'un baptistere amenage par des 

particuliers a une date si precoce, jette une lumiere nouvelle sur I'evangelisation 

des campagnes de la Syrie du Nord, phenomene qu'on avait cru jusqu'a 

maintenant plus tardif. 
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L'apostolion de Tell Aar 

Localisation: Carte du Levant, 1/50.000, feuille « Maarret ev\n-Namane», NI-37-

XIX-4a: « Tell Ar ». Latitude: 35° 29"55', longitude 36° 41 "15', Dussaud, 

Topographie, carte VIII secteur B1: « Tell Ar ». 

Bibl.: P. Metri Haji Athanassiou, La Syrie chretienne dans lepremiermillenaire, 

Tome III, Section I, 1997, Encyclopedie historique et archeologique du Patriarcat 

dAntioche, p.229: « Am Aar » (en arabe). 

Janine Baity, « Reflexions sur la chronologie: A propos d'un groupe de mosa'i'que 

de Syrie du Nord » in: La mosa'i'quegreco-romaine, VII, Tome I, Institut National 

du Patrimoine Tunis -1999, pp. 141-150. 
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Le site 

Situe a 8 km au nord de Khan Sheikhoun, Tell Aar est un tell plat et cultive, de 

dimensions moyennes, qui donne son nom a une petite vallee, faisant partie 

d'une vaste plaine argileuse a affleurements basaltiques, qui s'etend vers I'ouest 

jusqu'a I'Oronte (Lassus, 1935). A Test, au loin, on voit Tell Turki. Au nord de Tell 

Aar, se trouve encore aujourd'hui un 'weli', petite construction conique en pise de 

culte musulman. La mosai'que fut trouvee dans un terrain plat a mi-chemin entre 

le tell et le 'weli'. 

Deja en 1929, le Professeur E. Honigmann avait emis des doutes sur la 

localisation d'une bourgade, 'MaYapcrrapixwv Kwuri' (Syria, 10, 1929: 282), 

mentionnee dans une inscription du Coemeterium de Concordia (IG XIV 2334). 

On crut longtemps que cette localite fut « Magharat Ariha » et on chercha en 

consequence a I'identifier avec un village pres de Riha dans le Gebel Zawiye. 

S'appuyant sur un reseau d'indices, dont la proximite a Kafartab, aussi 

mentionnee dans I'inscription, Professeur Honigmann emit, au contraire de Rene 

Dussaud, I'hypothese que 'Mavapcn-apixcov Kcoun' etait en fait le Jidar Ma'rtarikh 

se trouvant a I'ouest de 'Muqa' et au sud-est de Sheikh Mustapha, a 36°30 de 

latitude sur la carte anglaise Asia 1: 250.000, a un endroit que la carte de I'etat 

Major de 1920 laissait sans appellation et que Dussaud supposait etre Kafartab. 
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Le comte du Mesnil du Buisson qui fouillait au printemps de 1930 le tell de Khan 

Sheikhoun confirma I'hypothese du Professeur Honigmann et identifia le site 

avec le la Mar'tarekh moderne: 

« Le site de Mar'tarekh est situe a 8km au N.-N.-O. de Khan Sheikhoun dans une 

petite vallee. La piste qui y conduit passe pres des mines de Kafer Tab; elle 

paraTt avoir ete une voie importante, car on remarque en un point des ornieres 

profondes dans le rocher calcaire. La region traversee est aujourd'hui cultivee, 

mais deserte. Sur le site nous n'avons trouve que des bergers; les edifices...sont 

abandonnes et presque en mine L'entourage du bassin est fait de materiaux 

antiques remployes, parmi lesquels des futs de colonnes en calcaire et en 

basalte. La mosquee dite Maqam el-Arba'in doit recouvrir une ancienne eglise 

des Quarante martyrs (sic). » (Syria, 12, 1931: 99). 

La latitude de Tell Aar 36° 29' 55", que nous avons mesure a I'aide d'un GPS) et 

la latitude 36°30'de Mar'tarekh (contenue dans les releves pris dans les annees 

trente) sont quasi-identiques. A cette donnee topographique precise, s'ajoutent 

('equidistance avec Khan Sheikhoun, la proximite de Kafartab et la presence du 

Tell Turki, encore visible aujourd'hui, avec un 'weli' dans le voisinage. Ces 

elements constituent un ensemble de preuves solides qui permettent de rattacher 

les mosa'fques de Tell Aar au bourg antique de 'MavapaTapixcov Kcour]'. 
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Si on reconnaTt la plus grande vraisemblance a ('identification du site avec le site 

antique, nous ne pouvons attribuer nos mosaTques a I'eglise des Quarante 

Martyrs. « Maqam el-Arba'in » en arabe veut dire 'sepulture des Quarante'. Nous 

avons un exemple du Xlle siecle pour cette appellation: le couvent des Quarante 

Martyrs aux environs de Mardin correspond a I'eglise des « Arba'in » (Leroy, 

1964:110, note 9). Mais, identifier I'eglise de Tell Aar a I'eglise des quarante 

martyrs, a la suite du comte du Mesnil de Buisson, reste pour le moment 

conjoncturel. 

Circonstances de la decouverte 

La mosa'i'que de Tell Aar fut decouverte par un paysan en 1988. 

Exceptionnellement grande - on nous parle de 800 m2 de surface pavee-, la 

mosa'i'que ne fut pas entierement degagee par manque de ressources et de 

moyens techniques. L'equipe de Kamel Shehade, alors directeur du musee de 

Maaret en-Nouman, enleva les parties jugees les plus importantes et les fit 

transporter aux locaux du musee pour les faire restaurer et pour les exposer. A 

cause de leur taille, les differents panneaux furent d'abord deposes dans la cour 

du musee, a I'air libre. Suite aux degradations dues aux intemperies et a 
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I'exposition au soleil, la Direction du musee decida de mettre les mosai'ques a 

I'abri. Ceci explique en partie pourquoi les tapis sont places actuellement sans 

egard a leur disposition originale, sur le sol, accroches aux murs ou tout 

simplement adosses aux niches contre les murs. 

Tres souvent, les bandes de raccord entre les tapis ainsi que les mosai'ques de 

couleur unie ne sont pas prelevees lors des fouilles de sauvetage. Les panneaux 

decoupes des differents tapis ne nous livrent done ni leurs veritables dimensions 

ni leur emplacement les uns par rapport aux autres. Les precedes d'exposition 

(accrochage aux murs, entassement dans les niches, superposition et 

juxtaposition de panneaux) lies aux interventions non documentees (restauration 

aleatoire) pretent done souvent a confusion, quand ils n'entravent pas toute 

tentative d'analyse. Nous avons pu prendre des photos de ces mosai'ques deja 

remontees sur beton et rassemblees dans la galerie ouest du musee. Les tapis y 

sont ordonnes par affinite de schema. 

Tous les tableaux figures sont rassembles sur le mur du fond qui se termine en 

arcade. Le decor des mosai'ques s'y pretait (Fig. 29). 
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Figure 29. Tell Aar. Les tableaux figures conserves au Musee 

Les tres longs tapis furent accroches sur les murs longs ou mis au sol (Fig. 30). 

(J Figure 30. Tell Aar. Les tableaux geometriques conservees au Musee 
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L'aspect 'ordonne' de cette presentation est evidemment fort trompeur. Pour ne 

prendre qu'un exemple, nous avons mis du temps pour nous rendre compte 

qu'au depart les tableaux jumeaux des paons ne pouvaient pas etre adjacents. 

Le fait que les paons tournent la tete du meme cote paraissait aussi incongru: 

toute composition antithetique comporte ordinairement des figures se faisant 

face, plus rarement se toumant le dos, mais jamais ils ne regardent dans la 

meme direction. Ce n'est qu'a la suite de questions posees a la Direction du 

musee qu'il s'est avere qu'un des deux paons est une refection 'a I'identique' 

(Fig. 31): les panneaux furent poses I'un a cote de I'autre pour montrer a quel 

point la restauration est reussie! 

Figure 31. Tell Aar. Les paons affrontes (restauration 'a I'identique') 
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Les fragments d'inscriptions sont pour leur part superposes les uns au-dessus 

des autres parce qu'ils portent une 'ecriture' (Fig. 32). 

Figure 32. Tell Aar. Les inscriptions 
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L'edifice: restitution 

Par chance, nous avons trouve un croquis de la mosai'que in situ, etabli a main 

levee avant la decoupe, et date de Septembre 1988 (Fig. 33). Pour inexact qu'il 

soit dans les details, ce plan apporte des eclaircissements de la plus grande 

importance pour I'intelligence de cet ensemble enigmatique. 

Le document trace un plan horizontal des vestiges du monument dont les limites 

et I'entree principale a I'ouest sont bien lisibles. II s'agit d'une basilique a cinq 

nets. L'amenagement interieur est indique par les bases de colonnes qui 

determinent le nombre de travees et la disposition des collateraux par rapport a 

la nef centrale. Bien que le sanctuaire ne soit pas dessine, il est precede, dans la 

nef centrale, d'une estrade; le decouvreur a meme precise entre parentheses que 

c'etait un 'bema'. Plus etonnants encore sont les bras d'un transept, qui font 

saillie de part et d'autre de I'estrade, et s'etendent au-dela du collateral nord et du 

collateral sud. Plusieurs tombes sont signalees dans la nef centrale. On ne 

connaTt cependant pas leur relation aux mosa'fques: leur sont-elles anterieures, 

contemporaines, ou posterieures? Les fouilleurs interroges nous ont affirme qu'il 

s'agissait de tombes islamiques, creusees dans la mosai'que, et done plus 

tardives. 
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Figure 33. Tell Aar. Croquis de I'eglise, dessine par Ahmad Gharib, Septembre 

1988 

U 
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L'edifice 

D'apres le croquis, I'eglise de Tell Aar est une basilique orientee a cinq nefs, 

separees par quatre rangees de dix colonnes et dix travees. Elle est precedee 

d'un narthex de meme largeur que les nefs laterales. L'entree principale se 

trouve au milieu de la facade ouest de la basilique. Nous ne savons pas si des 

portes s'ouvraient sur les bas-cotes. Une estrade occupe toute la septieme 

travee de la nef centrale. Au niveau de la huitieme travee, les nefs nord et sud 

s'elargissent en deux pieces carrees pour former un transept continu et 

debordant. Le sanctuaire n'y figure pas: il a disparu. On supposera qu'il affectait 

la forme d'une abside saillante. 

Un tel amenagement correspondrait, d'apres Michel Lheure (Lheure, 2007: 31, 

fig.27), au prototype « ideal » d'une eglise a transept paleochretienne. 

« Le terme transept avec ses composantes - croisee et croisillons ou bras - n'est 

cree en Europe continentale qu'a la fin du XlXeme siecle; jusque la, il etait alors 

evoque sous I'appellation de crux - la croix du Christ - bien que son origine soit 

anterieure au christianisme. » (Lheure, 2007: 9) 

Erigees sous I'egide de Constantin et de ses successeurs, les premieres 

basiliques chretiennes a transept se trouvent a Rome. Le transept le plus ancien 
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connu est celui de la cathedrale Saint-Jean de Latran a Rome, qui fut consacree 

en 324. Cette basilique devait comporter une nef a cinq vaisseaux et un 'faux 

transept' forme de deux chapelles basses (Lheure, 2007: 21 et fig. 15). 

Saint-Paul-hors-les-Murs est la deuxieme basilique majeure de Rome. 

Commencee en 324, agrandie a la fin du IVe siecle, elle etait precedee d'un 

atrium, s'ouvrant sur une nef a cinq vaisseaux aboutissant sur un transept 

occidental. Le tombeau de I'apotre etait abrite a la croisee, face a une abside 

centrale entre deux chapelles laterales (Lheure, 2007: 21). 

L'exemple le plus proche du plan de notre edifice est toutefois la basilique de 

Saint-Pierre. Construite entre 324 et 335, elle fut elevee a la gloire du prince des 

apotres, au-dessus de son tombeau. On sait d'apres les fouilles et les gravures 

que I'eglise, precedee d'un atrium, etait dirigee vers I'ouest comme celle de 

Saint-Paul-hors-les-Murs. A Test, cinq portails s'ouvraient sur les cinq nefs de la 

basilique menant a un grand transept continu et debordant, avec, au-dela de la 

croisee, etablie sur le tombeau de Saint Pierre, une courte abside en saillie 

(Lheure, 2007:21). 

On considere que ce type de basilique a transept est une combinaison entre le 

modele architectural d'un martyr/on, monument circulaire et celui d'une eglise de 
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type basilical (Lassus, 1947: 111, note 1). Les exemples romains cites sont des 

edifices amenages pour disposer le tombeau d'un apotre de maniere a magnifier 

aux yeux des clercs, comme a ceux des fideles, la presence de ces reliques 

apostoliques. L'importante longueur du transept, face a I'ouverture etroite de 

I'abside semi circulaire, devait faciliter en outre la circulation des pelerins 

(Lheure, 2007:21). 

Une inscription du pavement de mosai'que de notre basilique date son 

inauguration en 375 ap.J.Ch, ce qui nous permet de la placer au sein du groupe 

des toutes premieres basiliques paleochretiennes hors de Rome. De plus, une 

seconde inscription, inseree a I'occasion de la restauration du pavement en 428 

ap.J.Ch., la denomme « anocrroAiovv>. 

\Japostolion - io CXTTOOTOAIOV- designe a cette epoque une eglise dediee a un ou 

a plusieurs apotres. La meme appellation fut utiliseea la basilique de Saint Pierre 

a Rome (Sozomene, Historia Ecclesiastica, 8,17.3), a I'eglise de Saint Thomas a 

Scythopollis, Cyrille Scythopolitain (Vita SabaeSV, ib.75), a I'eglise de Saint 

Thomas {Chronicon Paschale: 320).1 

1Ces renseignements m'ont ete fournis par R.P. Michele Piccirillo, qu'il en soit ici vivement 

remercie. 

L'apostolion de Tell Aar 

140 



Ainsi done, il apparaTt clairement que la basilique de Tell Aar par son plan 

architectural en crux, par la date precoce de sa construction et par la qualification 

apostolique que le clerge lui attribue, abritait, dans son espace sacre, les reliques 

d'un ou plusieurs apotres. Son amenagement a destination funeraire lui confere 

done le rang d'une eglise de pelerinage. 
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Les mosaiques conservees au Musee 

Les parties hachurees du croquis indiquent I'emplacement originel des 

mosaiques aujourd'hui exposees. Ont ete conserves les tapis de la nef centrale 

portant les inscriptions a I'entree de I'eglise, a I'ouest comme a Test du 'bema' et 

dans la dixieme travee; les tapis des deux collateraux nord, deux carpettes 

d'entrecolonnements et les tapis a inscriptions du transept nord. La legende du 

croquis note « derobe » les mosaiques du collateral sud interieur; il en reste un 

long tapis « derobe » entre la troisieme et septieme travee et un tapis carre 

« derobe puis restitue » dans la huitieme. Le bas-cote sud exterieur n'a rien livre. 

On ne conserve du transept sud qu'un seul fragment. 

a) Dans la premiere travee de la nef centrale se trouve I'inscription datee de 375 

(voir plus loin ' les inscriptions'). A la limite orientale de la cinquieme travee se 

trouve une seconde inscription. Dans la sixieme et septieme travee le tapis 

porte sur un fond en semis de fleurettes une troisieme inscription, la plus 

grande, qui evoque la restauration du pavement datee de 428. A I'interieur de 

la dixieme travee nous proposons de restituer le panneau representant un 

edifice encadre a gauche et a droite par les deux panneaux de paons faisant 

la roue (PI. 53 et 60). 
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b) Le bas-cote nord, immediatement a gauche de la nef centrale, est recouvert, 

d'ouest en est, d'une mosaTque geometrique a composition couvrante, faite 

de deux tres longs tapis de motifs differents: etoiles de deux carres tangentes 

par deux sommets (PI.46) et bandes a carre d'intersection determinant des 

carres cruciformes (PI. 49), delimites par une bordure torsadee, dans un 

cadre commun de carres denteles. Plus a Test, entre la huitieme et la dixieme 

travee, un troisieme tapis est orne de cercles et losange inscrits dans un 

carre, dont la bordure est un rinceau de lierre (PI. 37 et 54). C'est grace au 

croquis etabli en 1988 que I'ordonnance de ces tapis nous est connue; sans 

cette indication, nous aurions ete en peine de les imaginer ainsi alignes. 

c) Nous proposons de restituer dans le bas-cote nord parallele tous les 

panneaux a decor geometrique, egalement traites selon le jeu regulier d'un 

motif par tapis: ecailles adjacentes (PI. 41), cercles et carres tangents (PI.42), 

octogones irreguliers et croix adjacents (PI. 43), octogones developpes 

cantonnes de carres (PI. 48), et losanges inscrits dans un rectangle (PI. 50 et 

51). Encadres sur leurs cotes longs d'une bande blanche de 13 cm de 

largeur, a la maniere de la mosaTque de Rayan (Tchalenko, 1953, T.lll,: 61, 

fig.23) datee de 411, ils sont separes les uns des autres par des bandes de 

raccord blanches de 10 cm de largeur. 
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d) Le transept nord est decore de la mosai'que des paons affrontes dans un 

rinceau de vigne (PI. 57), ainsi que de mosa'i'ques a inscription. 

e) Sont egalement conserves deux tapis dont la largeur s'apparente a la largeur 

usuelle d'un entrecolonnement: le quadrillage de carres faisant apparaTtre des 

croix (PI. 56) et le damier de triangles rectangles isoceles (PI. 47). 

f) Le bas-cote interieur sud porterait entre la troisieme et septieme travee le 

tapis au chrisme (PI. 34 et 45) et le medaillon portant une seconde inscription 

datee de 375 (PI. 35). Dans la huitieme travee se trouverait le panneau des 

deux paons affrontes dans un semis de fleurettes (disparus, on n'en voit qu'un 

fragment de la queue qui aide a les identifier) (PI. 59). 

g) Le transept sud porterait une mosai'que a decor figure qui evolue dans une 

composition en entrelacs a deux brins: on voit clairement un oiseau devant la 

tige d'un grenadier (PI. 33). 
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Iztude du repertoire2 

Le repertoire geometrique mis en ceuvre et le choix des motifs de remplissage 

arc-en-ciel des deux bas-cotes nord apparaissent dans la production de 

mosai'que de la seconde moitie du IVe siecle, attestee a Antioche: Par exemple, 

la composition de bandes a carres d'intersection qu'on trouve a la 'maison des 

masques' (Levi,1947: 307, pi. CXXII.B) et a I'eglise de Qoussiye (Voute,1988: 

27). lis annoncent la production des ateliers d'Apamee de la fin du IVe siecle et 

des premieres decennies du Ve. Ainsi, c'est la mosai'que de la synagogue 

d'Apamee, datee par inscription de 391/392, qui livre les paralleles les plus 

etroits. On y trouve en particulier une composition d'octogones developpes 

cantonnes de carres determinant des losanges sur la pointe qui merite qu'on s'y 

arrete. L'etude detaillee de ce theme a base octogonale a permis d'en retracer 

I'origine aux confins des lle et llle siecles, ou on le retrouve parmi les pavements 

d'une villa rustique (Fig. 34, Vincent et Abel, 1932: 195). 

2 Les planches numerottees entre parentheses se referent au catalogue de la mosaique de Tell 

Aar (voir l"Appendice'). 
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Figure 34. Composition d'octogones developpes dans une villa romaine. (D'apres 

Vincent et Abel, Emmaus: 1932, planche VIM) 
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A Tell Aar, le remplissage arc-en-ciel des carres est similaire et les memes motifs 

d'orfevrerie ornent les losanges. Quant au medaillon central, son omement est 

different: c'est un eventail a brins arrondis a Tell Aar, une scene animaliere dans 

la villa romaine. 

Dans la grande salle de la synagogue d'Apamee, l'ornementation des carres est 

egalement du style arc-en-ciel, et celle de ses losanges des motifs d'orfevrerie. 

Quant au medaillon central, il porte une inscription rappelant le don d'un avocat, 

Euthalis, dont I'offrande couvrait cent quarante pieds carres (Fig.36). Les details 

dans l'ornementation etant quasi-identiques, jusqu'aux clous noirs des angles, 

I'atelier de mosa'i'stes a I'ceuvre a Tell Aar pourrait bien avoir execute la 

mosa'i'que d'Apamee. Detail significant, la ou le tapis de la synagogue porte le 

menorah]u\i dans le triangle a I'ouest de I'octogone central (Fig. 35), le tapis de 

Tell Aar porte un motif de croix dans le carre juste au-dessus : les mosa'i'stes 

adaptaient done visiblement leur repertoire en fonction du client. 
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Figure 35. Composition d'octogones developpes dans la synagogue d'Apamee 

(D'apres Verhoogen, 1964) 

Dans la grande salle de la synagogue, nous trouvons deux autres compositions 

analogues a nos mosa'iques, un losange inscrit dans un rectangle 

Figure 36. Losange inscrit dans la synagogue d'Apamee (D'apres Verhoogen, 

1964) 
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et une composition d'hexagones et carres adjacents determinant des etoiles a 

quatre, pointes (PI. 44). Cette ornementation, similaire, releve elle aussi du 

repertoire arc-en-ciel. 

Figure 37. Composition d'hexagones et carres adjacents dans la synagogue 

d'Apamee (D'apres Verhoogen, 1964) 

De plus on retrouve I'emploi de la meme composition pour la mosa'i'que de la 

latrine publique d'Apamee (PI. LIV.2, Baity: 1999). 

La Maison du Cerf a Apamee, dont la mosa'i'que est datable des annees 390 a 

420 (Baity: 1999), comporte aussi dans son decor plusieurs motifs paralleles aux 

notres: la composition d'etoiles des deux carres qui orne le pavement de la salle 

A (pi. L, Baity: 1999) se retrouve dans le bas-cote nord de Tell Aar; une meme 

guirlande de laurier a trois feuilles encadre la mosa'i'que de la salle F a Apamee 

et le tableau au monogramme a Tell Aar (PI. 34) et elle orne aussi ses medaillons 

L'apostolion de Tell Aar 

149 



((PI. LI.2 Baity: 1999 et PI. 35); on retrouve egalement la composition de cercles 

et de carres tangents par les sommets, determinant des bobines. 

En somme, la mosaique des deux bas-cotes nord de Tell Aar, qui appartient a la 

premiere campagne de pavage de I'eglise (375), temoigne du gout pour le decor 

aniconique, qui caracterise dans le dernier quart du IVe siecle la mosaique de la 

region. Notre mosaique presente des 375 un repertoire ornemental egalement 

present dans le martyrion de Saint Babylas a Antioche en 387 (Voute,1987: 21-

30), et ce meme repertoire se retrouve aussi a Apamee une quinzaine d'annees 

plus tard dans une synagogue, dans une de ses villas et meme dans un 

monument public (les latrines). 

C'est au premier tiers du Ve siecle qu'on situe la reintroduction de motifs 

figures - volatiles, decor vegetal, vases divers et animaux isoles (Voute,1988: 

456) - dans le repertoire de la mosaique du Proche Orient. Par consequent, nous 

daterons la mosaique a decor figure qui apparaTt dans le pavement de Tell Aar 

de I'epoque de sa restauration, comme en fait etat I'inscription de 428, qui 

n'affecta globalement que les tapis du transept et les parties avoisinantes. C'est 

en effet a cet endroit qu'on retrouve, en contraste total avec la mosaique 

geometrique des collateraux nord et du collateral sud, la presence de ces motifs 

figures. Autre detail technique important, la palette des couleurs employees dans 

L'apostolion de Tell Aar 

150 



cette seconde campagne de pavage est plus riche: les cubes rouges et les cubes 

roses conferent aux tapis mentionnes ci-apres un certain eclat qui tranche avec 

I'austerite des tons sombres des mosa'i'ques geometriques anterieures. 

La mosa'ique figurative de Tell Aar est presente par le rinceau de vigne habite et 

les paons affrontes dans le transept nord, et les deux panneaux de paons ainsi 

qu'un motif architectural dans les travees orientales de la nef centrale, par le 

panneau aux paons 'juches sur un vase' (?) a la huitieme travee du bas-cote sud, 

et par le fragment d'entrelacs qui orne le transept sud. Nous allons maintenant 

recenser les elements decoratifs qui apparaissent dans notre pavement afin de 

les resituer et chercher des analogies avec d'autres ensembles de mosa'iques. 

a) Un semis regulier de fleurettes orne le fond de deux tapis: dans la nef centrale, 

il met en exergue I'inscription principale (voir les inscriptions); dans le bas-cote 

sud, il decore la scene de deux paons juches sur une colonnette (?) (PI. 59). Le 

semis de fleurettes trouve son origine dans la technique de pose des tesselles en 

ecailles. Cette technique, economique, etait largement utilisee pour paver les 

espaces secondaires des edifices romains (Voute,1988: 456). Au cours du IVe 

siecle les ecailles sont enrichies en leur centre d'un calice dentele ou arque et 

d'une tige, par simple changement de la couleur des tesselles (Voute,1988: 456; 

Levi, 1947: 436-453). Ainsi naquirent et se developperent en de multiples 
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variantes les boutons de rose et les fleurettes. Les semis de fleurettes 

connaTtront un vif succes a partir de la deuxieme moitie du Ve siecle, on les voit a 

Temanaa et a Houarte dans I'Eglise Nord (387/388); leur succes perdure 

jusqu'au Vle siecle, on les voit a Oum Hartaine (500), a Houad dans I'eglise 

Saint-George (568) et a el-Koursi dans le baptistere date de 585 (Voute,1988: 

171). 

b) Un rinceau de vigne habite fournit la toile de fond du tableau des paons 

affrontes dans le transept nord (PI. 57). Prenant naissance d'une amphore au 

centre du tableau, il est 'habite' d'oiseaux enrubannes, de pintades (?) et de 

coqs; ses rameaux se deroulent en volutes dans un dessin aere; ses tiges se 

terminent en feuilles ou en grappes de raisin. Stylise, a teneur illustrative, le 

rinceau de vigne propose un decor anime dans un paysage sans unite organique, 

ni ordre coherent. 

Les rinceaux de vigne habites et les oiseaux sont des motifs de remplissage 

attestes des la fin du IVe siecle, en 394/395, a I'eglise de Khirbet Muqa 

(Balty,1969) et jusque dans le premier tiers du Ve siecle (Voute,1988: 454): dans 

I'eglise de Qumhane (Jouejati, 1999: non publie) et dans I'eglise de la Citadelle a 

Dibsi Faraj (Voute, 1988: 75, fig.43)), deux ensembles attribues au premier quart 
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du Ve siecle, et dans I'eglise Nord a Houarte (Voute,1988:111, fig.77), dont la 

mosa'i'que plus recente est datee de 487. 

c) Le paon, faisant la roue ou vu de profil, apparaTt frequemment dans ce 

repertoire. Particulierement prise pour sa valeur esthetique, ce motif avait deja 

pour les pa'iens un sens allegorique que I'art Chretien a repris: « II en est ainsi 

des paons qui etaient depuis longtemps I'image de rimmortalite. D'apres une 

croyance populaire leur chair passait pour incorruptible » (Brehier,1928: 1-26). II 

apparaTt ici dans deux tapis similaires, seul, faisant la roue, sur un fond en 

orfevrerie qui le met en valeur (PI. 36). 

d) Les paons affrontes de part et d'autre d'un vase constituent aussi un motif 

recurrent qui anime des mosa'i'ques de seuil, plus particulierement le seuil des 

sanctuaires (Voute,1988: 484). lis apparaissent ici dans deux tapis: dans le 

transept nord ils ornent le rinceau de vigne (PI. 57); dans le bas-cote sud, ils 

ornent un tapis carre sur un fond en semis de fleurettes (PI. 59). Mais nous ne 

pouvons juger de leur emplacement. 

Le schema antithetique de paons affrontes est present a I'Eglise Sud de Has 

(attribuee au debut du V^ siecle, Voute, 1987: fig. 135), a Khirbet Muqa (394/395), 

L'apostolion de Tell Aar 

153 



a Halaoua (Voute, 1987: fig. 121), a Oum Hartaine (500) et Qasr el-Abyad 

(VoQte,1987:371,note39). 

e) Dans un cadre simple sur fond blanc se dessine une representation 

architecturale, constitute de trois colonnes, de deux rideaux ramasses et d'une 

toiture pointue double, flanquee de deux cypres (PI. 60). Son caractere 

proprement architectural etant rudimentaire, c'est son role symbolique qui retient 

I'attention: il aurait « la propriete de creer une aire sacree » (Voute, 1988: 483). 

Rare, le motif de I'edifice a toiture en pointe apparaTt surtout dans un contexte 

funeraire. A Dibsi Faraj, il orne I'abside de la chapelle martyriale de I'Eglise Hors-

les-Murs datee de 429 (Fig. 38) (Voute, 1988: 85). 

Figure 38. Representation architecturale a Dibsi Faraj. (D'apres Voute, 1987, pi. 

hors-texte 2) 
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A Khalde-Choueifat, un edifice a toiture arrondie et quatre colonnes reliees par 

des rideaux ramasses orne la sacristie sud de I'eglise byzantine (Fig. 39) (Voute, 

1987: 368, fig.353). 

Fig. 39. Representation architecturale a Khalde-Choueifat (D'apres Voute, 1987: 

pi. hors texte 15) 

Centree, I'image de I'edifice est mise en valeur par des rectangles qui I'accostent 

a gauche et a droite. La fagon d'isoler, en I'encadrant, la partie centrale par un 

rectangle charge d'un losange est ancienne, attestee des le milieu du III6 siecle a 

Antioche: les panneaux omementaux, figures ou geometriques, sont separes les 

uns des autres par un rectangle charge d'un losange (Levi, 1947: pi. XXXV a, 

XXXVI a, XXXXVII a, XLVIII a - b). 

A Khirbet el-Mekhayet pres du Mont Nebo, le motif architectural orne le tapis qui 

precede la chapelle du Pretre Jean (Vl« siecle). F-difice a fronton pointu, soutenu 
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par quatre colonnes a degres, son arcade contient une inscription au centre de la 

composition et deux candelabres sur les cotes. Richement decore, flanque a 

gauche et a droite d'arbres fruitiers, de paons affrontes, de plants fleuris dans 

une parfaite symetrie, ce motif fait partie d'une scene heraldique somptueuse 

(Piccirillo, 1997: 175,228). 

A I'instar des deux paralleles precedents, nous proposons pour Tell Aar que le 

tableau a I'edifice fut encadre de part et d'autre par les tableaux aux paons, que 

nous restituons, selon le croquis, dans la dixieme travee de la nef centrale. Ainsi 

regroupee, la scene heraldique de Tell Aar revet un caractere aussi solennel que 

son emplacement vraisemblable au seuil du sanctuaire est significatif. Les 

elements decoratifs empruntes au monde animal et vegetal qu'elle comporte, 

analogues a ceux que Ton observe sur les manuscrits syriaques du IVe siecle 

(Leroy, 1964: pi. 19 a 31), joints a I'edifice central accoste d'arbres, acquierent 

une valeur allegorique. Ensemble, ils semblent evoquer le paradis (Leroy, 1964: 

139). 
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Style et facture 

L'analyse detaillee du programme decoratif au niveau des compositions et des 

motifs a clairement mis en evidence deux types de decor tres contrastes. 

a) Le repertoire est geometrique, sobre et homogene. Trois types de 

compositions furent utilises: des compositions lineaires pour les bordures (les 

tresses sur fond noir, les carres denteles, les guirlandes de laurier sur fond noir et 

les simples bandeaux blancs); des compositions isotropes, extensibles en 

longueur comme en largeur, qui developpent de facon repetitive un element, 

allant du plus simple au plus complexe: ecailles, peltes, damier de triangles, 

octogones developpes; des compositions centrees pour les tapis a losanges 

inscrits dans un rectangle et cercles inscrits dans un carre. 

Les motifs de remplissage appartiennent pour la plupart au repertoire dit 'arc-en-

ciel': ces motifs sont tous realises en opposition ou juxtaposition de couleurs. On 

rencontre des lignes brisees, des zigzags, des tuiles, des damiers, des chevrons 

divers, des solides en relief; mais on trouve aussi des motifs vegetaux stylises -

fleurons, quatre-feuilles, eventails a brins arrondis - et des motifs d'orfevrerie -

peltes, amphores, plants et pastilles, blancs sur un fond fonce - principalement 

dans les ecoingons des formes inscrites. Curieusement, tous les motifs sont 

dessines au trait: I'agencement du canevas et des couleurs ne cree pas d'illusion 
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de relief; ce sont des motifs plats qui evoluent dans une bi-dimensionnalite 

systematique. 

La facture est inegale; on aura note sans en comprendre les raisons que certains 

panneaux sont d'execution sommaire (le panneau des ecailles, les cercles 

inscrits dans les carres, par exemple), tandis que d'autres se distinguent par une 

grande fermete de style (les panneaux du collateral nord, le panneau au 

chrisme). 

Nous attribuons ce repertoire de mosa'iques a la premiere campagne de pavage 

en 375: c'est la date mentionnee dans I'inscription de dedicace et I'inscription du 

medaillon (voir plus loin 'les inscriptions'). 

b) Le repertoire est figuratif, au decor vegetal et floral, haut en couleurs, 

exuberant meme. Les bordures n'evoluent pas a I'interieur d'un canevas lineaire 

mais dans des compositions de surface utilisees en motifs de bordure: a cote des 

rinceaux de lierre stylises, on trouve un entrelacs a fleurettes incluses, des 

octogones adjacents et des octogones secants. Le fond sur lequel se detachent 

les scenes est soit un semis, soit un rinceau, soit un motif d'orfevrerie. Les 

compositions sont antithetiques. 
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Le decor est anime d'oiseaux et de paons affrontes dans un rinceau de vigne 

fourni en grappes et feuilles, de paons juches sur une colonnette (?) et de paons 

isoles. Stylistiquement, ce repertoire ornemental s'inscrit bien dans la mosa'i'que 

de la Syrie du Nord du premier tiers du Ve siecle (Voute,1988: 454). C'est 

pourquoi nous attribuons cette serie de mosaVques a la restauration du 

pavement, mentionnee dans I'inscription de la nef centrale (voir 'les inscriptions') 

et datee de 428. Cependant, le theme iconographique de I'edifice cerne d'arbres 

et de paons dans une composition heraldique enrichit I'ensemble de la mosa'ique 

du transept d'un sens hieratique inedit. Le modele de cette construction derive de 

I'architecture funeraire des heroa pa'i'ens. Les architectes Chretiens ont emprunte 

ce modele d'architecture pour les monuments eleves a la gloire des martyrs, 

construits hors des murs, parfois sur leurs tombes-memes, qu'on destine a la 

commemoration de leur confession, au jour anniversaire de leur mort (Lassus, 

1947: 120). 

L'apostolion de Tell Aar 

159 



o 

Figure 40. Tell Aar. Restitution de la mosai'que d'apres le 'croquis' 

U 
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Les inscriptions de Tell Aar1 

Plusieurs inscriptions sont attestees, dument notees dans le croquis et 

numerotees en chiffres romains. La numerotation suit un ordre d'est en ouest 

dans le dessin de I'aile nord du transept, et continue selon le meme procede 

dans la nef centrale. Pour inhabituel qu'il soit, ce procede nous indique 

remplacement in situ des inscriptions. 

Les inscriptions seront presentees ici dans un ordre qui respecte les divisions 

architecturales de I'eglise: nous commencerons par le seuil de I'eglise a I'ouest et 

continuerons, d'ouest en est, dans la nef centrale; nous poursuivrons par les 

inscriptions de I'aile nord du transept, d'ouest en est; nous terminerons par 

I'inscription au medaillon qui n'est pas reprise dans le croquis et qu'on place 

hypothetiquement dans le bas-cote sud. 

Les lacunes sont indiquees par autant de points qu'il semble manquer de lettres. 

Les crochets [ ] indiquent les corrections et les supplements. 

1 Je suis entierement redevable a I'expertise de Monsieur Georges Kellaris pour le dechiffrement, 

la transcription et traduction de toutes les inscriptions qui suivent. Qu'il trouve ici I'expression de 

ma tres sincere gratitude. Dr Rudolph Haensch a bien voulu les examiner aussi d'un ceil critique; 

je I'en remercie tres sincerement. 
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1. Dans un encadrement rectangulaire torsade (H. 167cm; la. 250cm) deux 

inscriptions se presentent I'une au-dessus de I'autre. Elles se trouvent a 

I'entree de I'eglise, dans la nef centrale, portant les numeros «IIIV» et «W» 

(sic). 

-Inscription complete de quatre lignes dans un cartouche a queue d'arondes 

(H.57 cm; la. 22 cm), encadre par un filet en dents de scie. Le texte est compris 

dans un cadre noir (H. 37cm; la.146cm). Lettres noires surfond blanc, presque 

carrees, (H. 6cm - 7.50 cm; la. 4.5 - 7cm). 

Figure 41. Tell Aar. Inscription 1 

EniAHMHTPIANOYKAIHAIOAQPOY 

nPEIBYTEPQNKAIBAPIYMATOY 

XPIITIANOYEOEITQTOEEMJHOAAO 

rHGHHEKAHIIATOYOOYZnXETOYI 

JETT'IAtyjTpiavou KCA JHAiodcbpou/TTpsopuTEpiov KcriBapauparou/xp/cmcrvd 

EjcpeaTUJTog£jnJn(p(a)Ao/ynen qJ £jK(K)Ar]oia rou 6(e)o0 CTTX£[TOU$; 

Signes d'abreviation sur o et ude G(E)OU. 
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«Sous les pretres Demetrianos et Heliodoros et apres que Barsumatos soit 

devenu Chretien, a ete pavee I'eglise de Dieu en I'an 687.» 

An 687 des Seleucides = 375/376 ap.J.-C. 

La plus ancienne eglise datee de la Syrie du Nord est la basilique de Fafertin 

(372). Cette date, 375/376, place done I'eglise de Tell Aar parmi les plus 

anciennes connues en Syrie. 

Dans un article sur le financement de la construction des eglises et I'evergetisme 

(Haensch, 2006) Rudolf Haensch examine entre autres la question de 

remplacement des inscriptions dans les pavements de mosa'i'que. Sur la base 

d'une documentation volumineuse, il conclut que I'inscription principale d'une 

eglise se reconnatt a sa formulation ainsi qu'a son emplacement dans la nef 

centrale (soit a I'entree, soit dans le lieu le plus oriental de la partie reservee aux 

laics). Elle commence par une apostrophe a Dieu ou au patron de I'eglise, 

enumere la hierarchie ecclesiastique en fonction et mentionne les personnes qui 

ont finance les travaux; elle evoquera au besoin la raison de leur evergetisme. 

Suivent la date et parfois le nom des artisans responsables de I'execution des 

travaux. 
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II semblerait done que I'inscription 1 soit I'inscription principale du pavement de 

Tell Aar, la premiere qui commemore I'entree en fonction de I'eglise. Elle 

mentionne le motif de la construction : 'celebrer' la conversion de Barsumas. Ce 

nom syriaque est traduit communement «fils du jeune», e'est-a-dire ne pendant le 

careme (Lassus, 1935:220). C'est Pexemple, peut-etre unique en Syrie, d'une 

inscription commemorant une conversion au christianisme. On a deja vu, sur une 

tombe cependant, la mention du titre de Chretien {IGLS, II, 598) datee de 369. A 

la fin du IVesiecle, les campagnes de I'Apamene etaient encore pa'iennes, a 

I'instar d'Apamee, leur capitale (Canivet, 1987:68). La conversion d'un paysan a 

la chretiente est ainsi cause de celebration, e'en est une preuve supplementaire 

que tous les efforts de I'Eglise tendaient dans ce sens. Ce n'est que plus tard, 

dans le premier quart du Ve, entre 418 et 423, que Theodoret affirmait qu'il n'y 

avait plus de sanctuaires pa'i'ens aux environs d'Apamee (Canivet, 1987:68). 

On remarquera I'utilisation insolite du verbe £ijjr|(pu)AoYh9r| pour EiyncpaAovriGn 'a 

ou on s'attendrait au ei+incpcoGn plus habituel. Et on notera, pour terminer, 

I'identite dans cette graphie avec une inscription de I'eglise de Kaoussie (387) 

(Lassus, 1937:40, fig.37. Inscriptions), ou le mot 'ekklesia' est ecrit neanmoins 

correctement avec deux 'k'. 

2. La seconde inscription portant le numero « W » dans le croquis: 
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Inscription quasi-complete de trois lignes, contenue dans une bordure en cable. 

Une marge ornementale (H. 58cm; la. 22 cm) composee d'un carre sur la pointe 

et deux demi-carres flanquent I'epigraphe (H. 36cm; la. 122cm). Les lettres, noires 

sur fond blanc, sont tres nettement espacees; H. variant entre 7cm a la premiere 

ligne, 9cm a la seconde et 8cm a la troisieme, la largeur constante a 5cm, 5cm, 

et 6cm. La fin de I'epigraphe et tout le cote droit sont abtmes. 

Figure 42. Tell Aar. Inscription 1 

E Y X O I P O Y O I N [ O Y ] 

K A I 0 A A O Y I A [ N O Y ] 

K A I M A P I A N [ O Y ] 

Eujxoi(!) Pou<piv[ou]Kcfi 0Aaou'fct[vou]Kai Mapiavvfou]; 

« Vceux de Rouphinos et de Flavianos et de Marianos. » 

II semblerait que ces trois personnages soient les commanditaires de la 

construction, ceux qui I'ont financee. 
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On trouve un Rouphinos mentionne dans une des inscriptions de Hir esh-Sheikh, 

ou il est le pere de Thalassios (Voute, 1988:128). II s'agirait peut-etre du meme 

personnage. La mosa'i'que de Hir esh-Sheikh, non loin de Tell Aar, est 

stylistiquement datable du debut du Ve siecle. 

D'autre part, un 'Flavien' syrien, dans la mouvance de Melece (eveque a 

Antioche) I'accompagne avec soixante cinq eveques syriens au concile 

cecumenique de Constantinople en I'annee 381 (Canivet, 1989 :136). II devient 

lui-meme eveque d'Antioche. C'est en tant qu'eveque que son nom apparatt dans 

les inscriptions de I'eglise cruciforme a Kaoussiye, dans une meme graphie qu'ici 

(Lassus, 1937 :38, Fig.33, Inscription 1). S'agissait-il du meme personnage qui, 

en 375, n'etait pas encore eveque? On sait que le nom Flavien n'est pas rare 

parmi les noms romains. 
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3. Cette inscription se trouve dans la nef centrale a la cinquieme travee: 

Inscription fragmentaire (H. 46cm; la. 114cm), sans encadrement; cinq lignes, 

interligne simple; lettres noires, rectangulaires surfond blanc; H. 6cm auxtrois 

premieres lignes, 7 cm aux quatrieme et cinquieme; la. 4,5 cm a la premiere 

ligne, 4cm ailleurs. Portant le numero IIV (sic), I'inscription est a la limite est de la 

cinquieme travee. 

Figure 43. Tell Aar. Inscription 2. 

OCOIEKn . . . PY. . . E^H . . . . 

NTHNAriOTATHNEK 

BAPNEBOYCPIAN . . . PIC P/(C ? O?) 

HAIOAQPOCKAIMO. . . OCPP (A? A? A?) 

P- - KEPAQ N KAIRUUKERDNKAIGEGONTIC 

{Oaoi ejKll- - -pu £ji{jriv[(pu)oa?]/v ih... vafy/ordrrjv£K[KAqaiav]- - -/ 

Bapv£(3ou[!] opiav — pig re- - HAiodujpog Kai Mo — ogppa (?)/p - - KEpdajfv] 

(K)ai yeyovr/g-

« tous ceux venant de P [a/ont] pave la tres sainte eglise de Barnebos 

(Barnabas?) Seriane...Heliodoros et Mo....os ...de gains...demandant. » 
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Commentaires : Heliodoros, « Don d'Helios », est un nom pa'i'en et atteste le culte 

rendu au Soleil, il est surtout connu a Emese et dans la region de Hama. 

Heliodoros est nomme dans des inscriptions gravees sur un plat d'argent (IGLS, 

V, 2031), sur une fiole a huile sainte {IGLS,V, 2035), sur une cuiller eucharistique 

(/GLSM, 2041) et sur une stele (/GLS,V, 2370). 

On signalera egalement les noms graves sur une plaque oblongue et au bas d'un 

tambour d'une eglise Jacobite, Movi/joget 1-IAii65copoga Zai'dal dans I'Emesene 

meridionale {/GLS,V,2563 et 2564). 

En ce qui concerne le mot opiav, il s'agirait, a notre avis, du mot serian(-), 

orthographie sans voyelle, comme c'est souvent le cas en consequence de la 

langue syriaque, non vocalisee (Voute, 1988,471). 
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4. Inscription « IV » dans le croquis, situee dans une mosa'i'que en semis de 

fleurettes rouge brique/rose/gris, entre la sixieme et septieme travee de la nef 

centrale, precedant directement I'estrade. 

Inscription de onze lignes dans une tabula ansata (H. 87cm; la. 95cm), lettres 

grises sur fond blanc, Les deux demieres lignes depassent I'encadrement prevu 

pour le texte. Grosse lacune affectant le milieu du texte. 

Figure 44. Tell Aar. Inscription 3. 

1 EniTOYAriOC BOYKAI 

0AAACIOYOCI NOCOEAY 

KAIENAOriAY[ HCEAYTOY 

CQTIPIACKAITE AriOTATOY 

5 ANTIOXOYIIPECB EAOOY 

AYTOYKAIYnEPAN... .O.THC^YXHCTOY 

THCEYAABOYCMNHI.ICrEMEAOYTOYAYTQNA 

AEA0OYANENEQCEN[K]AIEKTICENTOAriONAnOC 

TOAIONCnOYAHnET[P]OYEYAABCAIAKEniTHCOI 

KONOMIACBACIAIOYE APZAMTOYEPrYCM^ 

ETOYC 
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j 'Eni... TOO aJYio(TaTOu)[£TTiaK6nou?—]|3ou Kai.../ qaAaa[a]iou oJai(oTaTou) 

voao eJau[TOu]/ Kai... ejv AoyiAu[ — unep T]fjs eJauTou/ au>T[r|]piag Kai... TE 

aJYiwraTou/jjAvnoxou npsapfurepou]— [aj5]£Acpou /aujTOU Kai... uJnc.p 

ajv[aTTaua£]io[<;] Tfjg HJUX^ TOO/ Tfjg EujAaftoGc; uvriung I~EU£VAOU TOU ajuTwv 

aj/5eA(pou ajvEvecaasv [K]ai... £"KTIQEVTO... oyiov jAnoa/TovAiov anouSrj/ 

ri£T[p]ou £ujAa(3[£aTaTou] 5IOK[6VOU] ejni... jr\q oij/Kovo|jiag BaaiA[e]iou 

E ajp^a|j£(vou) TOU ejpY[o]u MM̂  e"TOu<;; 

Signe d'abreviation apres a>y/oet sujAajB. Le Epsilon de qfpfafj£(i/ou)se trouve 

sur le M. Un petit Omicron dans e"py[o]u 

« A Pepoque du tres saint bos et de Thalassios « le tres pieux »...-nos son 

.... et en AOriAY pour son propre salutet celui (de) Te letres saint 

Antiochos le pretre... son frere et pour le repos de I'ame de Gemelos, de pieuse 

memoire, leur frere, il a renouvele et construit le Saint Apostolion, par le zele de 

Petros, le tres pieux diacre sous I'administration de Basileos qui avait 

commence I'ceuvre en I'an 740. » 

An 740 des Seleucides = 428/429 ap.J.C. 

Cette inscription « IV » semble bien respecter la definition d'inscription 

principale : elle en remplit toutes les conditions. Situee directement devant le 

podium, elle commence par nommer I'autorite ecclesiastique sous laquelle la 

mosa'i'que fut executee et Thalassios-, elle indique le vceu selon lequel elle 
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fut construite - le salut de — et le repos de I'ame de Gemelos-, nommme I'edifice 

- Apostolion - et mentionne les personnes en charge des travaux, - Petros sous 

la direction de Basileos-. Elle donne enfin la date non pas de I'achevement des 

travaux mais de celle de leurs debuts. Mais ce sont des travaux de renovation, 

probablement rendus necessaires apres une cinquantaine d'annees de mise en 

service de I'edifice. Cela veut dire qu'on celebre par la pose d'une inscription 

toute campagne de travaux. 

Theodoret (H.Ph.,YM\,V, XXVIII, 1 et 5) cite les exemples de Maron et de 

Thalassios, ascetes et thaumaturges installes dans les mines d'un temple, qui 

par leurs vertus extraordinaires contribuerent a subjuguer les infideles et 

repandre I'evangelisation des campagnes (Canivet, 1987 :68). On sait que 

Theodoret avait ecrit son ouvrage Histoire Philothee avant qu'il ne soit devenu 

eveque en 423. On sait aussi qu'il avait passe plusieurs annees en Apamene ou 

il a personnellement connu tous les moines et hommes de religion dont il traite. 

Sa recherche sur les origines du cenobitisme en Apamene permet de situer la 

fondation des monasteres aux alentours de 378 ou au debut du regne de 

Theodose (Canivet, 1987 :67). Qu'un Thalassios se rende celebre par son 

ascetisme dans une region voisine a la meme epoque permet de penser que le 

Thalassios ici qualifie de 'tres pieux' soit ce meme personnage. 
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La mention de plusieurs 'freres' nous fait croire qu'il s'agit d'une communaute 

monastique, a la suite du Pere Vincent qui propose, a propos de I'eglise 

d'Emmaus, « un monument Chretien par cette mention des 'autres freres' ou nul 

ne voudra meconnaftre I'indication d'une communaute au sens ecclesiastique » 

(Vincent et Abel, 1932:201). 

A la ligne 6, la formule « uJTT£...p ajvcnrauaEUJc; » appelle un commentaire. Seul 

un nombre limite de formules stereotypies etait en usage dans les pavements, 

« selon le vceu de.. », « don de.. », « Seigneur, souviens-toi... », « pour le salut 

de.. ». Mais les intercessions « uJn£...p ajvanauaEO)^ » et « Kuvpis 

ajvanauaov », aussi succintes soient-elles, sont des prieres, parce qu'elles 

evoquent « le repos de Tame » (Voute, 1988 :473). 

Une derniere remarque pour clore : le terme 'o/konom/sfse rencontre rarement 

dans les inscriptions, mais on le voit a Kaoussiye dans I'inscription no.3 

(Lassus, 1937:40). 

L'apostolion de Tell Aar 

172 



5. Inscription « V » dans le croquis, placee dans le bema: 

Inscription fragmentaire dans un cartouche a queues d'aronde, dont seul le cote 

gauche a sun/ecu (H. 49cm; la. 88cm). Cinq lignes, interligne simple. Graphie 

soignee et reguliere. Lettres grises, rectangulaires surfond blanc, H.: 6 cm a la 

premiere ligne, 7cm aux autres; la. 3,5cm aux deux premieres lignes, 4cm a la 

troisieme, 4.5cm a la quatrieme, 6 cm a la demiere. 

Figure 45. Tell Aar. Inscription 4. 

El l lTOY = £jni TOU 

OEAAOn = £ujA0Yh(ai) (?) 

OIKONAN= oi\KOV 

MHCrEMEA = (uvnv?) ur|q r£U£vA(ou) 

AMENOCTOY 

jEn i . . . TOU . . . /OEAAOn[. . -TO.. .V]/ oi\KOv AN[. . .uvri] /\ir\q l~£U£A[ou 

£uj^]/avp£vo<; TOU E. . . 

Gemelos apparaTt une seconde fois ici. On I'a deja vu dans I'inscription principale 

qui commemore la campagne de renovation. 
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Gemelos est un nom atteste sur un fragment de colonne gisant pres de Tangle 

sud-ouest des mines d'Apamee dans I'inscription IGLS, IV, 1373. II y est I'esclave 

de Successus. 
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6. Cette inscription se trouve dans I'aile nord du transept au-dessus du tableau 

aux paons et porte le numero III: 

Inscription de deux longues lignes, au contour gris. (H. 25cm; la. 334cm). 

L'interligne est de quatre rangs de tesselles. Les lettres sont grises sur fond 

blanc, de longueur irreguliere, tantot espacees, tantot serrees, de pose 

maladroite:1*» ligne: H. 8cm-10cm; la. 4cm- 7cm; 2« ligne: H. 7cm-8cm; la. 4cm-

6cm. 

fife ¥i ^ ' . - • • - . ' ; , 
• ' • ' • H i t&: l» • , * " • •• *•» 

Figure 46. Tell Aar. Inscription 5. 

+YnEPEYXHCYMEQNOYBACIAIKAPIOYANENEQ0^l0OCICAYTHEniTOY0E 
QCE 

BECTATOYnEPIOAEYTOYHMQNrEQPniYCnOYAHEKOCMAIQANOYAIAKO 
NOY 

JYm...p sujxnfe]ZU/JEWVOUpaaiAiKapiou qf vevecbGr] qj ytjcpajoigaujrrj- £jnirod 

QEooe/peoTaTou mpiodeurou qjpcuv tecupyiou OTToubt/ Koapa K(ai...)jla>dv[v]ou 

SIOKOVOU; 

« Pour le vceu de Symeones Gardien de la basilique, ce pavement mosaique a 

ete renouvele a I'epoque de notre tres pieux periodeute Georgios par le zele de 

Cosmas et loannes le diacre. » 

L'apostolion de Tell Aar 

175 



Si Ton regarde la forme des lettres on observe plusieurs ligatures : H I dans 

£uxnfe]Zupecuvou, ME dans Zufjecbvou, O et I" dans reojpyiou owoudrj, H et H 

dans avev£(l)9ri i), par economie d'espace sans doute. 

Les formules uJire p Euj)fige\ uJne...p eujxhgKcd... aajrqpiagutilisees en 

debut d'inscription semblent rappeler une priere faite et les graces qu'elle sollicite 

du saint (Diehl, Syr/a, 1926:111). 

II s'agit ici encore d'une renovation de pavement, faite vraisemblablement aux 

frais de Symeones, puisque c'est lui qui en a formule le vceu. Symeon est un 

nom qu'on rencontre souvent en Syrie du Nord a partir de la seconde moitie du 

Verne siecle (Prentice, 1908, Division III, section B, Part 1 :149). On retrouve un 

Symeon dans I'inscription du linteau de la porte centrale d'une eglise (Lassus, 

1935, n° 55): « La pierre de fondation de I'oratoire de Sainte Marie, Mere de 

Dieu, a ete posee l'an...indiction... Symeon (?) I'a fonde. » Cette eglise est dans 

la region au nord-est de Hama, dans un village appele Hawa, un des sites les 

plus riches en restes antiques. Le culte de la Vierge semble y etre abondamment 

atteste. Cette meme inscription apparaTt sous le numero 1773 (IGLS) qui nous 

apprend que le titre de GEOTOKOI; indique une date posterieure au Concile 

d'Ephese (431). Les dates rapprochees, la proximite geographique ainsi que 

I'activite edilitaire font qu'il s'agit peut-etre du meme personnage. 
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De meme, au village de Qasr Abu Samra, on voit un Symeon construire un 

batiment: « Que le Seigneur soit beni! L'an 842 (530) au mois d'Hyperberetaios, 

le 27, Symeon, Helie, et R... construisirent ce batiment » (Lassus, 1935 : 152). 

Ce qui est frappant, c'est que I'ecriture est toute aussi mauvaise dans cette 

inscription que dans la notre!! Mais bien sur, a cent ans de difference, il ne s'agit 

plus du meme Symeon. 

Un magister Symeonios, personnage de rang social eleve, est mentionne dans 

une inscription gravee sur le calice No 2 du « tresor d'Aboukassem » (Diehl, 

Syria, 1926 :106). Tous les objets du tresor etaient offerts par de pieux donateurs 

a I'eglise de saint Serge. On retrouve le meme Symeon (/GLS, IV, 2034) ayant 

accompli un vceu en compagnie de Serge, Daniel, Thomas, fils de Maximinos, au 

sanctuaire des saints Serge et Bacchos. Symeon est du bourg de Kaprokora. 

Le periodeute est un pretre en visite, dont le rang est intermediaire entre celui de 

pretre ordinaire et eveque (Prentice, 1908 :148). C'est a I'epoque et sous 

I'administration du periodeute Georgios que la restauration du pavement fut 

entreprise. 
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Quant au diacre lohannes, une lampe de terre rouge brique, trouvee a Khan 

Sheikhoun (a proximite de Tell Aar) porte un monogramme en relief :jlcoa[v]ou 

{IGLS, IV, 1779). 
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7. Inscription sans encadrement, portant le numero II, situee dans I'aile gauche 

du transept, au-dessus du tableau aux paons (H. conservee : 22cm; la. 193cm). 

Fragmentaire, il n'en reste que les deux dernieres lignes. Chaque ligne contient 

trente huit lettres tres serrees, rouges sur fond blanc, de longueur irreguliere. La 

hauteur varie de 7cm en debut de la premiere ligne a 5cm a la fin, la largeur de 

5cm a 4cm. La variation est encore plus accentuee en seconde ligne : Hauteur: 

6cm, largeur de 5cm a 3cm. L'ecriture est tres fruste. 

Figure 47. Tell Aar. Inscription 6. 

TITHNMJHOOCINTAYTHNKAITOCHK[P]HTA[P]INMETAnANTC 

TOYOIKO YAYTOYAM H N E n ITOYOYTAn ANTATOYBCA 

-77 7/7... vysrj<pa>a/vTCtuTqvKaiTO... ar]Kphrctvpi(o)v/jevTCf navr[o...]gTOU OI[KOU 

aujwu qf/jrjvv. ejni... TOU 9EOU ret wavra TOU [jBaa/AecugJ 

« ....la presente mosa'i'que et celle du 'secretarion' (il a donne) avec toute sa 

famille (/maison), amen. Le tout appartient a Dieu le Roi. » 
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8. Inscription « I » dans le croquis a I'encadrement gris, placee dans une tabula 

ansata dont les triangles sont rose/ blanc/rouge et blanc/gris/jaune. Situee au 

centre de I'aile gauche du transept, H. 39 cm, la. 112cm + 16cm d'arondes. 

La partie gauche du texte a disparu, mais la restitution suggere, sur la base de la 

troisieme ligne ou manifestement il s'agit du mot [KA]I que seules deux lettres du 

debut de chaque ligne manquent completement. Lettres rouges, rectangulaires, 

d'ecriture serree, (H. 5cm - 6cm; la. 3,5cm - 5cm). On compte 26 lettres a la 

seconde ligne. La premiere ligne et la troisieme ligne se terminent par une croix. 

La quatrieme ligne se termine par une feuille de lierre stylisee. Les lettres sont 

particulierement serrees a la demiere ligne. 

Figure 48. Tell Aar. Inscription 7. 

1 NOYE. . .KOIIOY + 

QPOYTOYnEPIOAEYTOY 

[KA]IBA[P ]CIMATOYnPECBYTEPOY + 

. . .IA. . . .NOYAIAK[ONOY] 

APKIANOY. . . .OAQPOY 

/jErri...) vou ejmoKovTTOui (KCA... 6qAio5)u)pou TOU mpiodsuroul KCA... 

Bapoipa TOU Trp£a(3uT£poul.... -vou 5ICIK[6VOU]I [euj)fi/ MJapKiavou odajpou 

«Sous —nos, eveque, (et Heliod)oros le periodeute et Ba(r)simas le pretre, 

ld(o..)nos diacre (selon les vceux de M)arkianos (fils de )odoros. » 
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Le nom Barsimas apparaft dans une inscription de Ma'arret Betar, au S.-E. de 

Hass, {IGLS, IV, 1533). C'est un nom semitique, a plusieurs variantes : 

Bapaa/jeog, Bapaifjag. Bapaouunc; est un nom syriaque, Bar-sauma, fils (du 

temps) du jeune. {IGLS, IV, 1798) 
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9. Inscription de sept lignes contenue dans un medaillon; lettres noires surfond 

blanc, rectangulaires, H. 5-6cm; la. 3-4cm. 

L'espacement des lettres n'est pas regulier. Le croquis n'illustre pas 

I'emplacement de cette inscription. On voudrait proposer le bas-cote sud. Car le 

croquis dessine clairement un long tapis termine en une forme circulaire avec la 

mention « le tableau vole ». Or, la couronne de feuilles d'acanthe qui borde le 

tableau au monogramme est similaire a la bordure du medaillon: il semblerait que 

ces deux mosa'iques torment un ensemble et correspondent a la legende de 

« tableau vole ». Tableau vole mais recupere? 

Figure 49. Tell Aar. Inscription 8. 
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[Y n E] PEYXHC 

E O Y 

0 E T H 

T O M 

n E P I T I O Y E I 

T O Y ZnX E T O 

Y C 

(6 Ynijp £ujxn& sou/[£}iijqqHx)]6iTq[o£v] TO... M/Pepirivou ei/- TOU £TTX 

ETo/ug; 

An 687 de Seleucides = 375 ap. J.-C. 

«Pour le voeu de ou a pave le ? le 15 du mois de Peritios (Juillet) en I'an 

687. » 

Est-ce que M serait le Mvr)u7cv ? le tombeau? Ou M pour M(i"|vovq),i.e. le mois 

de? C'est en tout cas ainsi que se presente le mois dans I'inscription n° 41, 

publiee par Jean Lassus (Lassus, 1935 : 73, fig.80). 

Dans les inscriptions connues d'Apamee, il est courant de mettre le mois au 

genitif suivi d'un chiffre indiquant le jour (Van Rengen, « L'inscription du 

portique » in Duliere, 1974 :63). 'E I' dans ce cas la indiquerait le jour (le 15) du 

mois de Peritios, quatrieme mois de I'annee macedonienne. 
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Les inscriptions de Tell Aar nous livrent deux dates : 375 qui est mentionne a 

deux reprises et 428, date a laquelle on apprend que la mosaTque fut renouvelee. 

Une deuxieme campagne de renovation pourrait avoir eu lieu dans I'aile nord du 

transept, a I'epoque ou le periodeute Georges etait en fonction. Mais sa date 

reste inconnue. Si elle n'est pas contemporaine de la renovation de 428, celle-ci 

constituerait un terminus post quern. 

Conclusion 

La mosaTque de Tell Aar pavait le sol d'une basilique a cinq nefs et transept 

continu. Son programme architectural semble avoir ete convenu des le debut, 

Nous en avons pour indice significatif la mosa'i'que des deux collateraux nord que 

nous attribuons a une meme campagne de pavage. La basilique s'apparente par 

le type architectural qu'elle met en oeuvre et par sa date aux premieres 

basiliques paleochretiennes de fondation constantinienne. L'eglise, 

vraisemblablement dediee en 375 a I'occasion de la conversion de Barsumatos, 

a la nouvelle foi, semble avoir appartenu a une agglomeration nommee 

'MayapaxaplxrovKconTi'. La restauration du pavement en 428 affecta, d'apres les 

mosa'i'ques conservees, le sol de la nef centrale et du transept. II est possible 

qu'une restoration posterieure ait affecte I'aile nord du transept. A cette epoque 

les inscriptions nous indiquent qu'une communaute monachique gerait les 

affaires de I'Apostolion, eglise de pelerinage qui honore le culte des apotres. Le 

L'apostolion de Tell Aar 

184 



^ • ^ programme iconographique de la mosa'i'que, a la fois funeraire et honorifique, 

semble ainsi repondre a la vocation de I'eglise qui I'abrite. 

L'apostolion de Tell Aar 

185 



Les pelerinages 

Les mosa'i'ques d'eglises du Ve siecle de la Syrie du Nord sont des mosa'i'ques de 

leur temps, des documents historiques qui refletent leur epoque (Bowersock, 

2006: 28). L'argument fondamental de notre these est que les themes decoratifs 

nouveaux qu'elles proposent s'inspirent en partie du mouvement general stimule 

par les pelerinages aux Lieux Saints de Palestine. Quelles sont les racines, 

materielles et spirituelles, des pelerinages Chretiens? Que savons-nous de ces 

voyages et de leurs voyageurs? Telles sont les questions que nous voudrions 

examiner pour saisir les liens entre I'iconographie que nous voyons se 

developper dans les pavements et le prestige et la fascination dont jouissait les 

lieux saints aupres des pelerins {DACL, Tome IV: 39). 

Les fondations constantiniennes 

Premier empereur romain converti a la nouvelle religion, Constantin initia un 

programme ambitieux d'edification de basiliques et sanctuaires Chretiens par 

devotion aux racines historiques du christianisme (Marrou, 1985: 105). Ce 

programme etait destine a commemorer, sur les lieux-memes de leur martyre, le 

souvenir des saints et apotres morts pour leur foi. Ainsi Constantin definissait-il le 

cadre architectural d'une Eglise triomphante qu'il rendait accessible a la 

veneration des fideles (Lassus,1967: 36). Eriges dans les villes importantes de 

I'Empire avec une munificence imperiale, les monuments constantiniens etaient 
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reputes pour leur splendeur. lis attirerent les fideles de toutes les parties de 

I'Empire et furent I'objet d'un pelerinage soutenu des les premiers siecles de 

notre ere. 

A Rome, d'importants travaux de deblaiement, terrassement et nivellement 

etaient entrepris pour sauvegarder la tombe de Saint Pierre. Son amenagement 

primitif, un edicule tout simple fait de deux colonnettes sur une dalle en pierre au 

devant d'une niche creusee dans le mur (Lassus, 1967: 36), fut installe a la 

croisee d'un grand transept continu. La grande eglise de Saint Pierre, basilique a 

cinq nefs construite entre 324 et 335, servit a solenniser ('emplacement ou, 

d'apres la tradition, le prince des Apotres aurait souffert le martyre. Saint-Paul-

hors-les-Murs, commencee en 324 et agrandie a la fin du IVe, est aussi une 

basilique a cinq nefs dont le transept abritait le tombeau de I'apotre Paul. De 

meme celle de Saint-Jean-de-Latran, consacree en 324 ainsi que la basilique 

Sainte-Marie-Majeure abritaient des reliques apostoliques. 

La meme epoque a Constantinople, trois autres eglises, I'eglise des Saints 

Apotres, destinee a abriter le mausolee de I'Empereur, celles de Sainte-Sophie et 

de Sainte-lrene, furent construites au cceur de la ville, projets grandioses a la 

hauteur de la magnificence imperiale (Lafontaine-Dosogne, 1987:17). 

Les pelerinages 
187 



A Antioche, la Grande Eglise d'Antioche, construite apres la victoire de 

Constantin sur Licinius en 327, etait une eglise octogonale, entouree de 

chambres et d'exedres de type elabore, couronnee par une coupole en bois dore, 

d'ou son nom de cfcv77d/s3£/rea(Lafontaine-Dosogne,1987:16). 

A Jerusalem, Constantin donna I'ordre de decouvrir la tombe du Christ, pour 

« rendre a la vue et a la veneration de tous le tres saint lieu de la resurrection du 

Sauveur » (Eusebe, Vie de Constantin, III, 25-40). A la suite d'importants travaux 

d'excavation et de terrassement, la tombe du Christ fut mise au jour (Lassus, 

1967: 35). Transformee en edicule, la tombe degagee constitua le centre autour 

duquel le sanctuaire allait etre erige. La rotonde fut appelee Anastasis, la 

Resurrection; la basilique qui lui faisait pendant Martyr/urn, le Temoin. 

Les vestiges du monument constantinien etant infimes, le Reverend Pere H. 

Vincent s'est propose de le reconstituer (Fig. 50) selon la description qu'en fait 

Eusebe (Lassus, 1967: 33). 
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Figure 50. Le Saint Sepulcre constantinien. IVe siecle. Jerusalem. D'aore 

H. Vincent 

apres R.P. 

La rotonde s'ouvre sur un atrium a I'angle duquel on a retrouve I'emplacement du 

rocher du Calvaire. Dans sa description datee de 347 (Le Monde de la Bible, 

mars-avril 1984: 19), Eusebe ne mentionne pas le Golgotha. Pourtant on sait qu'il 

s'offrait deja a la vue de tous en 333; le Pelerin de Bordeaux qui visitait 

Jerusalem (DACL, Tome XIV: 78) indique « la petite colline de Golgotha ou le 

Seigneur fut crucifie et a un jet de pierre, la crypte ou son corps fut depose et ou 

le troisieme jour il ressuscita. » 

Dans I'axe longitudinal, une basilique a cinq nefs, dont le chevet est dirige a 

I'ouest, et a laquelle on accede done par Test, est elle-meme precedee d'un 

atrium. Mais e'est par un propylee monumental, situe devant cet atrium, que 

debute la toute premiere approche du lieu saint. 
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Le Saint Sepulcre devait servir d'ecrin au triomphe du Christ sur la mort, I'espace 

sacre ou tout fidele pourrait celebrer sa Passion et glorifier sa Resurrection 

(Lassus, 1967: 33). Monument funeraire, a la fois honorifique et triomphal, il est 

devenu le type de martyrium par excellence (Grabar, 1972: 84). A Jerusalem 

comme a Rome, les reliques sacrees etaient enchassees dans le marbre, et 

entourees de colonnes, grillage et lampes (Lassus, 1967: 36). 

A Bethlehem on chercha le lieu de naissance de Jesus et le trouva dans une 

grotte dans une carriere. Une chapelle octogonale fut erigee surplombant la 

grotte de la Nativite, et fut accolee a une basilique a cinq nefs (Lafontaine-

Dosogne, 1987: 17). A I'instar des lieux saints de Jerusalem, I'eglise de la 

Nativite associe les deux formes architecturales constantiniennes, I'edifice a plan 

central qui sert de chapelle commemorative et la basilique a cinq nefs precedee 

d'un atrium, qui fait office d'eglise. 

Tel fut le parti architectural choisi par les architectes de Constantin et son 

successeur Theodose 1e r (379-395) pour commemorer et glorifier les lieux 

d'inhumation des saints. Le premier type, I'edifice a plan central dans ses 

differentes formes (rotondes, octogones, triconques et tetraconques, croix libre), 

fut reserve aux sanctuaires a destination funeraire, mausolees et martyria 

(Lafontaine Dosogne, 1987: 16). Le second type, la basilique, de configuration 
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plus appropriee aux assemblies des fideles, fut adopte pour la synaxe O 
eucharistique (Lassus, 1947: 112) 
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Les pelerinages aux IVe et Ve siecles 

Les pelerinages sont un voyage vers le sacre (Bowman, 1991: 120). 

Des le IVe siecle, les Lieux Saints de Palestine, le Cenacle, le Calvaire, le Saint-

Sepulcre, constituent le but de pelerinage par excellence. La force d'evocation de 

la Terre Sainte residait dans ces lieux legendaires et culminait lors de la « grande 

semaine » ou les fideles s'empressaient sur les lieux memes pour commemorer 

jour par jour et heure par heure la Passion et la Resurrection de leur Seigneur 

(Petre, 1971:19). La particularite de la liturgie de Jerusalem aux alentours de 

400 est son historicite (Petre, 1971: 64). Centree sur la commemoraison des 

episodes de I'histoire sacree, la liturgie reconstitue le calendrier du culte dans les 

lieux ou les evenements se sont deroules, aux heures memes ou ceux-ci ont eu 

lieu: Epiphanie et fete de Noel, Presentation au Temple, Careme qui se termine 

par la « grande semaine » de Paques, au quarantieme jour I'Ascension, au 

cinquantieme la Pentecote qui associe « a la descente du Saint-Esprit, le mystere 

du Christ remontant aux cieux » (Petre, 1971: 64). La celebration eucharistique 

commencait par la lecture d'extraits de I'Ancien Testament, des EpTtres 

pauliniennes ou des actes des Apotres, et la lecture d'un passage des Evangiles 

(Maraval, 2005: 218). 
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Les pelerinages Chretiens etaient portes par la devotion aux tombes saintes et 

aux tombes des martyrs. Au Ve siecle, la Syrie du Nord fut jalonnee de lieux 

saints determinant le parcours des pelerins. Sites de pelerinage, comme celui de 

Saint Symeon Stylite, chapelles dedicatoires et eglises de paroisse se 

multiplierent, en consecration de ces lieux-cultes abritant des tombes de martyrs 

ou des reliques. lis etaient destines a la fois a desservir des communautes 

petites et grandes, exuberantes ou ascetiques (Clark, 2007: 84) et a accueillir les 

pelerins. 
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Les pelerins 

On s'est souvent penche sur les raisons qui amenaient les pelerins a quitter leur 

domicile et leur pays pour un exil volontaire qui durait parfois des annees 

(Jenkins, 1968). La piete et la curiosite de chaque pelerin etait de visiter tous les 

lieux mentionnes dans la Bible; mais le but ultime restait Jerusalem, identified 

avec les lieux qui « avaient la sublime dignite d'avoir ete sanctifies par la 

presence de I'homme-dieu » {DACL, XIV: 39). Parmi les motifs invoques par les 

pelerins eux-memes, on trouve 'L'amour de Dieu', 'au nom de Dieu', 'pro remedia 

animae', 'gagner une place au paradis', 'au nom de Jesus-Christ'. Mais tous 

etaient la pour observer les rites qui affermissaient leur foi, leur faisaient 

approcher salut et redemption. Leur presence dans les Lieux Saints presageait 

en quelque sorte leur acces a I'au-dela (Bowman, 1991: 104). 

Les temoignages sur les pelerinages en Orient sont concordants: par multitudes, 

hommes, femmes et enfants, de « hauts personnages » meme, affluaient de 

toutes parts pour celebrer les messes entre YAnastasis et le Martyrium. Mais les 

recits qui nous sont parvenus sont I'ceuvre d'une elite sociale: dames romaines 

de la plus haute noblesse (Sainte Melanie I'Ancienne, Sainte Paule, et surtout 

I'imperatrice Eudocie, cf. DACLXWf: 86,116, 120), personnalites influentes de 

I'Eglise (Saint Marc, Saint Jerome, Saint Gregoire de Nysse, pour ne nommer 

que quelques uns). La Syrie du Nord a garde des traces de leur passage. Leurs 
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donations financaient la construction de chapelles, hospices et eglises en 

commemoration des lieux saints qu'ils visitaient et en remerciement de I'accueil 

qu'ils y recevaient. 

Le Journal d'Etherie nous livre le recit d'un pelerinage effectue aux alentours des 

annees 400 par une dame pieuse qui appartenait a un monastere, une uirgo 

(Petre, 1971: 12) portant le titre 'beatissima sanctimonialte'. Dame de tres haut 

rang et de grands moyens, on supposa pour Etherie une parente avec 

I'Empereur Theodose, lui aussi originaire de la Galice. Son Itinerarium, instructif, 

precis et detaille, est un temoignage sur les croyances et les attentes des 

pelerins de I'epoque, sur les hommes et les lieux qui ont forge la topographie des 

pelerinages. Son recit s'inspire de la Bible et de I' Onomasticon traduit en latin par 

Eusebe. Temoignage et legendes, tradition orale et sources ecrites composent 

I'essentiel de ce precieux document. 

Durant ses deplacements en compagnie de sa suite, Etherie s'efforce de relater 

et decrire ce qu'elle rencontre lors de ses peregrinations pour le benefice de ses 

consceurs demeurees en Galice. Curieuse de tout et determinee a se rendre 

dans tous les endroits dignes de devotion, elle etait maintes fois accueillie et 

escortee par les eveques, moines et representants de I'Empereur, qui se 

faisaient devoir de lui montrer tous les lieux sanctifies ou nommes dans les 
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Ventures. La premiere partie de son recit qui indique I'itineraire qu'elle emprunta 

pour aller d'Antioche a Jerusalem a malheureusement disparu. Mais son 

pelerinage au Sinai' avec retour a Jerusalem, le pelerinage au Mont Nebo, au 

pays de Job et en Mesopotamie avec le retour a Constantinople sont tous 

dument documentes. La seconde partie de son recit est consacree a la 

description minutieuse de la semaine liturgique a Jerusalem comme a celle des 

grandes fetes de I'annee liturgique. Sous les auspices de I'eveque, les 

ceremonies religieuses associees a un repertoire de chants et de prieres et 

repetees selon une chronologie precise canalisaient la foule d'un site a I'autre. 

Admirative, Etherie remarque la parfaite concordance entre les textes qu'on 

recite ou les psaumes qu'on chante d'une part et les temps et lieux qu'on fait 

revivre d'autre part (25,10; 29,2 et 5; 31,1). 
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Images de pelerinage 

a) Images du Saint Sepulcre 

L'Anastas/s, on I'a vu, est I'eglise ronde, directement construite au-dessus de la 

tombe du Christ. Ses parties hautes etaient soit entourees d'une galerie 

circulaire, soit percees de baies ajourant I'interieur de I'immense coupole (DACL 

XV, 526). La sepulture qui vit la Resurrection de Jesus etait entouree de cancelli 

-chancels- formes de colonnes supportant un toit conique avec des treillis dans 

les entrecolonnements (Petre, 1971: 188, Note 3 ; 190, Note 2). 

Que nous relatent les pelerins ? De leur sejour a Jerusalem, ils decrivent avec 

emerveillement comment le Saint-Sepulcre s'est revele a eux. Si leurs 

descriptions du monument ne sont ni tres precises, ni systematiques, elles 

rendent bien compte, en revanche, de I'environnement visuellement dynamique 

que constitue I'acces a I'edicule-meme et a la rotonde, XAnastasis. Les marches, 

I'entree en arcade, les grillages ajoures, les colonnes surplombees de chapiteaux 

ornes, le toit conique de I'edicule, le toit en coupole de la rotonde surplombe 

d'une croix, tous ces details, attestes d'ailleurs par les recherches archeologiques 

(Vincent et Abel, 1914; Parrot, 1955), sont consignes. Les elements qui marquent 

les ceremonies, la lampe suspendue allumee qu'on voit de loin mais qu'on sait 

designer ('emplacement des prieres, I'argenterie etincelante, les rites, les gestes, 

les objets et les mouvements, deviennent les signes distinctifs du monument, 
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partie prenante de I'image du Saint-Sepulcre preservee par la devotion des 

pelerins. 

Etherie mentionne I'existence de grilles de protection derriere lesquelles I'eveque 

dit la priere. Combien de fois n'a-t-elle pas vu la foule se presser pour baiser la 

main de I'eveque, qui se tenait debout derriere les cancell/7 Elle ajoute que 

I'edifice n'etait pas illumine du dehors, mais que la lumiere lui venait de I'interieur-

meme de la grotte, « ou nuit et jour brille sans cesse une lampe, derriere les 

cancels » (Petre, 1971: 193). 

Elle note a plusieurs reprises les marches qu'on monte pour acceder a I'edicule: 

a force de repetition, celles-ci deviennent aussi des signes d'identification. 

On reconnaTt le Saint-Sepulcre, edifice reel derive du heroon, objet de culte et but 

de pelerinage par excellence, a la fois familier et sacre, dans la « Memoria Sancti 

Sepu/chr/» du Musee Lapidaire de Narbonne qui faisait office de reliquaire dans 

la cathedrale de Narbonne, reproduisant a echelle reduite le monument, qu'on 

date avec vraisemblance a la seconde moitie du Ve siecle (Biddle: 1999: 

21,fig.16); on le reconnaTt sur des plaques en ivoire (Kitzinger, 1977: planches 

39, 40 et 41). II orne les ampoules de Monza et de Bobbio, ces souvenirs de 

voyage que les pelerins remportaient avec eux (DACL, I: 1738, fig.457); 
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originaires de Jerusalem, ces ampullae attestent d'une iconographie 

suffisamment stable pour presupposer des programmes deja constitues (Lassus, 

1967: 38-39). L'image du Saint Sepulcre apparaTt sur les miniatures de reliquaire 

du Sancta Sanctorum (DACL, XV: 531, fig. 10712); et, bien sur, sur la carte de 

Madaba (Piccirillo, 1997:83). Au Vle siecle, l'image du Saint-Sepulcre est 

reproduite sur la « ceinture de saint Cesaire », eveque d'Arles de 502 a 542 

(Maraval, 2005: en couverture). 

On le rencontre egalement grave sur la pierre. Dans I'lnventaire archeologique de 

la region au Nord-Est de Hama, Jean Lassus s'arrete sur un relief ornant un 

linteau de basalte a Qerrate. Le motif represente deux pilastres et deux colonnes 

portant trois arcades alignees dans un demi-cercle et surhaussees. Cet edifice, 

selon le decouvreur, « evoque le ciborium qui, dans les grands octateuques 

byzantins, serf a symboliser le temple de Jerusalem » (Lassus, 1935: 17,18,19 et 

Fig.18).Un objet sous I'arcade de gauche est demeure inexplicable: nous 

formulons I'hypothese qu'il s'agit d'un arbre, celui-la meme qui sert a designer le 

jardin autour du Saint-Sepulcre. Ornant un linteau de basalte, I'un represente un 

edicule independant, un kiosque a coupole; I'autre, ornant une dalle, represente 

une croix inscrite dans un cercle contenant des paons affrontes (Lassus, 1935: 

18). 
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Figure 51. L'heroon de ROMULUS fils de MAXENCE sur des medailles. 
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Figure 52. Le Saint-Sepulcre surtrois miniatures de ms. AMBROS. 49-50. 
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Figure 53. Ampoule avec le Saint-Sepulchre et les Femmes a la Tombe 
Washington, D.C., Dumbarton Oaks Collection, 48.18. 
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Figure 54. Icone sur bois. Scene de la vie du Christ. Vatican, Museo sacro. 
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b) Images du Saint-Sepulcre dans la mosa'ique de pavement du Ve siecle 

L'edicule surhausse, les quatre colonnes corinthiennes, le toit tantot conique 

tantot en coupole, la lampe suspendue et le grillage forment ensemble 

I'archetype qui identifie le theme iconographique du Saint-Sepulcre. Mais il 

s'enrichit d'arbres de part et d'autre de l'edicule. Nous proposons de voir dans 

ces motifs une reference biblique: on sait que Jesus fut mis en croix a I'exterieur 

de Jerusalem (Hebreux, XIII, 12, cf. Parrot: 1955)) et qu' «A I'endroit ou Jesus 

avait ete crucifie se trouvait un jardin et, dans ce jardin, un sepulcre neuf, ou 

personne encore n'avait ete mis» (Jean, XIX, 41 cf. Parrot: 1955). Les fleurettes 

et les arbres du repertoire vegetal serviraient a revocation de ce «jardin en-

dehors de la ville ». Ms situeraient et illustreraient le toposde ce theme sacre. II 

faut ajouter, en outre, les paons qui souvent apparaissent de part et d'autre de la 

representation du Saint Sepulcre. Faisant la roue ou vu de profil, les paons sont 

des motifs iconographiques qui evoquent rimmortalite. 

La representation du Saint-Sepulcre apparaTt en mosa'ique des I'an 441 dans 

I'Eglise des Saints Martyrs a Tayyibet el Imam (Fig. 55). II est au centre d'un tapis 

qui illustre diverses scenes tirees des Ecritures Saintes, associees au triomphe 

de Jesus-Christ (Farioli Campanati, 2000). 

201 
Les pelerinages 



Figure 55. La mosai'que precedant I'abside de I'Eglise des Saints Martyrs a 

Tayyibet el Imam, d'apres Piccirillo, 1999. 

La rotonde est illustree au centre du tableau, sa coupole couverte de plaques 

metalliques, supportee par un tambour aux fenetres cintrees, entouree de grilles 

-«cance//r» (cf. Petre, 1971: 59). Le dessin de I'agneau en dessous de la lampe 

est Jesus Christ en agneau pascal, /'Agnus Dei, qui remplace symboliquement la 

figure du crucifix (cf. De Vogue, 1865: 92). Citons un passage du chapitre 

Teglise' dans « Histoire de I'eglise ancienne » (Lietzmann, 1937: 45): 

« L'Apocalypse johannique montre comment un prophete Chretien se 

represente la fin du monde et la gloire du royaume qui viendra quand, apres 

les signes terrifiants du courroux et du jugement de Dieu, Rome, dans toute 
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sa splendeur et sa puissance, s'ecroulera et quand Satan sera lie et jete 

dans I'abTme. Sur les mines de ce monde s'elevera un nouveau del et une 

nouvelle terre et la Jerusalem celeste sera la capitale lumineuse d'un 

peuple bienheureux, soumis a Dieu et a I'Agneau et marchant dans la 

lumiere divine d'eternite en eternite. » 

Parce que I'edicule abrite I'Agneau, il acquiert sans doute aucun une identite 

specifique: c'est I'edifice qui symbolise le batiment memorial du Christ (Balmelle 

et Broise, 2004). 

c) Images de pelerinages au Ve siecle 

On s'accorde encore aujourd'hui, d'apres la terminologie de M. P. Gauckler de 

1904, a scinder revolution generate de la mosai'que romaine en trois periodes: 

alexandrine ou augusteenne, depuis les origines hellenistiques jusqu'a la fin du 

ler siecle, romaine ou antoninienne, des lle et llle siecles et chretienne ou 

constantinienne qui commence au IVe siecle (Vincent et Abel, 1932:179). 

Apres I'edit de Theodose de 392 qui condamne les cultes paiens, le repertoire 

classique, greco-romain, a forte connotation paTenne n'est plus en vogue. On va 

peu a peu abandonner le decor historie qui puise ses sources dans la mythologie 

hellenistique pour elaborer une imagerie qui corresponde mieux aux besoins de 

I'Eglise (Baity, 1999). C'est au repertoire geometrique qu'on fera appel: 

entierement aniconique, le decor du martyrium de saint Babylas a Qausiye pres 

d'Antioche en est un exemplaire (Lassus,1937 et Donceel-Voute, 1987: 21-31). 
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La date inscrite selon I ere d'Antioche correspond a 387 de notre ere. A ce 

premier monument de mosa'i'que religieuse recense par Jean Lassus et Doro 

Levi, notre etude vient d'ajouter la mosa'i'que de Tell Aar, qui etoffe notre 

connaissance de cette periode. Le pavement y est aussi aniconique, 

geometrique, de style arc-en-ciel. Nouveau jalon ad quern, I'exemplaire de Tell 

Aar fait remonter la date de cette premiere phase de la mosa'i'que religieuse en 

Syrie a 375 ap. J.-C. 

Au tournant du siecle, la seconde phase, qui debute par la mosa'i'que de Khirbet 

Mouqa datee de 394/395, (Baity, 1969), propose une variete plus grande dans 

ses compositions et dans les motifs ornementaux. Des compositions lineaires 

aux dessins varies de style arc-en-ciel revetaient les nefs laterales et les 

entrecolonnements; des compositions centrees ornees de motifs vegetaux 

(plantes et fleurs, crateres et amphores) et de motifs figures (oiseaux et paons 

juches sur des colonnettes) etaient mises a I'honneur dans la nef centrale. De 

fait, I'organisation des tapis semble correspondre aux divisions architecturales de 

I'edifice. Tant par sa morphologie que par son ordonnance spatiale a I'interieur du 

batiment, le pavement de Khirbet Mouqa propose un programme decoratif defini 

selon la hierarchie des espaces liturgiques. 
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Parallelement a cette tendance stylistique, la seconde moitie du Ve siecle voit 

s'elaborer en mosa'i'que des sujets qui evoquent les pelerinages aux lieux 

saints. Nous avons vu dans la mosa'i'que de Tell Aar de 428 la presence d'un 

theme iconographique funeraire solennel dans un contexte de pelerinage, destine 

a honorer les apotres. Dans I'Eglise des Saints Martyrs de Tayyibet el Imam 

(441) la mosa'i'que propose, outre le tapis que nous avons mentionne, une scene 

topographique de transfert de reliques et la representation de divers edifices 

ecclesiastiques. Dans le pavement de Temanaa, la mosa'i'que precedant le 

sanctuaire offre une representation du Saint Sepulcre. Dans les deux eglises de 

Huarte, datees par inscription a 483 et 486/7, les mosa'iques illustrent 

les « paysages animes » de scenes chretiennes. Le Michaelion figure Adam 

assis sur un trone nommant les animaux (Voute, 1988: 104 et Fig.71), I'Eglise de 

Photios met en scene le transport de reliques vers un martyrium. 

Lorsque Ton sait qu'a Huarte, le Michaelion, etait repertorie dans la liste des 

Lieux Saints parce qu'il abritait un tombeau collectif de reliques de martyrs 

(Maraval, 2004: 347), que Ton croit vraisemblable - son nom nous I'indique - que 

I'eglise des Saints Martyrs de Tayyibet el Imam etait aussi une eglise de 

pelerinage, que Yapostolion de Tell Aar etait certainement destine a honorer les 

apotres, on a une convergence d'exemples attestes et dates qui etablissent des 
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O liens probants entre des images de pelerinage et des sites de pelerinage, non 

pas aux Lieux Saints meme, mais bien sur leur chemin. 

^^^20JF 
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Conclusion 

Notre projet d'etudier et de remettre dans leur contexte d'origine les mosai'ques 

deposees au Musee de Maaret-en-Nouman entre 1988 et 1990 nous a menee, a 

notre insu, sur les traces de I'evangelisation des campagnes de la Syrie du Nord 

aux IVeet Vesiecles. A mesure que notre recherche avancait elle nous revelait 

I'etendue et la complexite des questions qui soustendaient cette etude. Ce n'etait, 

pourtant, pas une etude d'histoire du christianisme que nous voulions 

entreprendre. Mais comme le disait I'historien archeologue Canivet: « Nous 

avons des documents iconographiques d'une richesse inesperee qui permettent 

de comprendre un culte dans son contexte archeologique » (Canivet, 2003). Les 

liens entre les mosai'ques d'une part et le culte d'autre part etaient si etroits qu'il 

fallait regulierement nous rememorer I'objectif que nous nous etions fixe pour 

pouvoir delimiter le champ de nos recherches. 

Notre etude est done bien une etude de trois ensembles de mosai'ques, traitee, 

dans les limites du possible, selon les regies elaborees au fil des ans par 

I'Association intemationale pour I'etude de la mosai'que antique. Nous I'avons 

menee avec autant de rigueur que nous le permettaient les conditions d'etude de 

tels objets. Avant de presenter les conclusions d'ensemble de cette recherche, 

nous ne pouvons passer sous silence le veritable defi qu'a constitue I'etude des 
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fragments de ces mosai'ques arrachees de leur cadre d'origine. Leur anciennete, 

les degradations qu'elles ont subies et I'absence de reperes fiables generalement 

etablis lors de fouilles ont considerablement alourdi notre tache. Toute hypothese 

peinait a s'imposer: les solutions que nous avons proposees ne peuvent etre 

considerees comme definitives, nous en sommes consciente. S'approchent-elles 

du vraisemblable, reussiront-elles a convaincre, elles auront le merite d'avoir 

restitue a ces trois ensembles la valeur historique qui leur a ete derobee. 

Qu'avons-nous appris sur les mosai'ques de I'eglise de Temanaa, du baptistere 

de Beseqla et de I'Apostolion de Tell Aar? 

De par ses dimensions, le pavement de Temanaa appartient a une petite eglise 

de paroisse. De par son site d'origine, I'eglise appartient a I'Apamene. De 

I'examen de la mosaTque conservee et par comparaisons archeologiques, I'eglise 

presente un dispositif caracteristique de sa region : orientee, la basilique a trois 

nefs separees par des colonnes (?) devait comporter une abside semi-circulaire 

saillante et soit un collateral toumant ou un narthex (interieur ou exterieur), nos 

hypotheses etant limitees en raison de I'absence de toutes traces d'un support 

architectonique dans les mosai'ques conservees de ce pavement. 
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La mosa'ique de I'eglise est organisee selon un programme iconographique 

defini, dans lequel on croit reconnaTtre les theories chretiennes de I'epoque sur 

les formes et la disposition des lieux dans I'univers (Maguire,1987): «La terre 

habitee, sa forme quadrangulaire, I'ocean qui I'entoure et la terre de I'au-dela 

avec le paradis, sejour des hommes avant le deluge; » (Wolska,1962:13). Nous 

ne pouvons que constater, sans meme prendre position, les concordances entre 

la cosmographie chretienne, telle qu'enoncee plus tard par Cosmas 

Indicopleustes (ll,24, 84 C), et I'iconographie de notre mosa'ique. Ainsi, la nef 

centrale de Temanaa represente la terre sous sa forme quadrangulaire. Habitee 

a I'ouest, au nord et au sud de quadrupedes a la fois paisibles et hostiles dans un 

espace ponctue d'arbres et de fleurettes, elle est ornee a Test d'une architecture 

qui rappelle le Saint-Sepulcre; I'ocean qui I'entoure est dessine par un meandre 

aux scenes nilotiques. La terre de I'au-dela et le ciel sont peuples de creatures 

celestes. Mer, terre et air, ce sont bien la les trois elements du cosmos de 

I'Antiquite tardive. 

Par le repertoire ornemental mis en oeuvre et I'organisation du decor en fonction 

de I'edifice, la mosa'ique de Temanaa s'apparente a celle de la Basilique 

Ancienne de Huarte qu'on attribue a la deuxieme moitie du Vesiecle. Sa 

proximite geographique et sa contemporaneite nous amenent egalement a 

proposer que son decor a reference « cosmographique » I'associait aussi au 
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mouvement de pelerinage genere par le Michaelion de Huarte et par la richesse 

en reliques d'Apamee, siege de son eveche. 

La mosa'ique de Beseqla, aujourd'hui fragmentee, decorait un baptistere; nous le 

savons grace a ses inscriptions. Les deux dates aussi mentionnees repartissent 

effectivement la mosa'ique en deux ensembles : datant de 389, une enfilade de 

carpettes au repertoire ornemental « arc-en-ciel », et datant de 404, un pavement 

oblong, organise en deux espaces distincts grace a une composition centree a 

medaillons rayonnants et un quadrillage orthogonal. 

Le repertoire ornemental de la mosa'ique, conformement aux dates inscrites, 

atteste un style de transition a la chamiere du style aniconique de la fin du 

IVesiecle et du style figuratif du premiers tiers du Vesiecle, juxtaposant les motifs 

« arc-en-ciel » aux motifs floraux et vegetaux. Commandites a paver un 

baptistere, les mosa'i'stes semblent avoir adapte les traditions propres a leur 

atelier pour que le repertoire choisi reflete la fonction que desservait I'edifice, 

faisant usage des motifs qui etaient le mieux adaptes a evoquer les deux attributs 

inherents au rite baptismal, I'eau et la lumiere. 

Les comparaisons avec d'autres installations baptismales nous ont amenee a 
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deux schemas de reconstitution possibles. Le baptistere de Beseqla etait soit 

accole a une eglise par un vestibule, soit independant mais precede d'un 

deambulatoire. 

Les dates precoces du baptistere de Beseqla placent celui-ci parmi les premiers 

baptisteres paleochretiens et contribue ainsi a affiner notre connaissance de la 

date presumee de I'evangelisation de I'Apamene. 

Quant a I'Apostolion de Tell Aar, I'etude de I'edifice fut grandement facilitee par la 

decouverte d'un croquis fait sur les lieux avant la decoupe de la mosa'i'que. II en a 

resulte que le pavement de Tell Aar appartenait a une basilique a cinq nefs et 

transept continu debordant. En outre, parmi les mosa'iques conservees, une 

inscription date son inauguration de 375, une seconde inscription date la 

restauration de Tapostolion' a 428. L'apostolion designe une eglise qui abrite les 

reliques d'un ou plusieurs apotres. Cette information sure et precise, additionnee 

au plan d'architecture permet de placer notre edifice au sein du groupe des 

toutes premieres basiliques paleochretiennes hors de Rome. 

Les mosa'iques conservees se repartissent entre les deux campagnes de 

pavage. Le pavement des deux bas-cotes nord, geometrique de style arc-enciel, 

s'apparente a la mosa'i'que d'Antioche de la deuxieme moitie du IVesiecle et 
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annonce la production d'Apamee de la derniere decennie du IVe siecle et premier 

tiers du Ve. Nous le datons de 375. A part I'inscription de dedicace datee de 375, 

nous attribuons les mosaiques conservees dans la nef centrale a la seconde 

campagne de pavage, datee par inscription a 428. 

D'apres les renseignements fournis par le croquis et par les tapis de mosai'que, 

nous avons restitue dans la nef centrale a la dixieme travee, dans I'espace 

liturgique immediatement precedant le sanctuaire, un tableau heraldique qui 

represente une tombe martyriale dans un decor paradisiaque. Le programme 

iconographique de Tell Aar semble refleter par I'image I'honneur accorde aux 

restes apostoliques ci enterres : 

« ..Heureuses aussi sont les eglises a qui Dieu accorde le supreme honneur 

de 

choisir des martyrs dans leur sein » (Hermae Pastor, Sim.VIII,2,1,6, cf. 

Delehaye, 1933:4). 

Porteuses de messages a la fois materiels et immateriels, nos mosa'i'ques fixent 

les traits de leur epoque et nous font penetrer dans la vie et la pensee de leurs 

createurs (Lassus,1967). Elles ont une valeur sociologique quand elles 

parviennent a nous faire connaTtre le caractere original des communautes 

qu'elles desservent. Elles ont une valeur spirituelle quand ells reussissent a 
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traduire par leur decor I'expression de leur foi nouvelle. Elles ont une valeur 

artistique lorsqu'elles creent, a partir d'un repertoire traditionnel, un vocabulaire 

iconographique comprehensible par leurs contemporains et qui, encore de nos 

jours, est un temoignage emouvant de cette piete populaire fervente aux IVe et Ve 

siecles. Leur etude nous permet done de revivre le gigantesque elan du 

christianisme dans cette partie du monde, sur la route des pelerinages les plus 

emblematiques de la Chretiente. Nul doute que d'autres decouvertes sur des 

sites encore inexploites nous permettront d'etre mieux a meme d'entrer dans la 

mentalite des Chretiens du Proche Orient de cette epoque. 
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o La mosaique de Temanaa 

U 

Compositions lineaires 

1. Octogones irreguliers et carres adjacents determinant des trapezes 

(Decor geometrique : 66, pl.27c) 

Dimensions : 45cm de largeur 

Tracee par un filet noir, la ligne d'octogones irreguliers est executee sur fond 

rouge. Les octogones sont denteles blanc/jaune sable, charges d'un carre 

dentele rouge/rose saumon inscrivant un carre gris, au trait; le centre des 

octogones est marque d'un cube noir. 
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Adjacents aux octogones par leur petit cote, des carres, alternativement gris et 

rouge, portent aussi en leur milieu un petit omement noir (Planche 1). 

Temanaa. Planche 1. Octogones irreguliers et carres adjacents 

237 

La mosaique de Temanaa 



2. Bande monochrome 

Dimensions : 10,5cm de largeur. 

La ligne d'octogones irreguliers et de carres adjacents est reliee au meandre de 

svastikas par une bande de raccord blanche (Planchel). 
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3. Le meandre de svastikas (Decor geometrique : 83, planche 39 e) 

Dimensions : 65cm de largeur. 

C'est un meandre fractionne a retour simple de svastikas et rectangles couches 

avec des carres aux quatre coins du tableau. II est forme d'une tresse a deux 

brins sur fond noir, raccordee a un cable a bords droits par une bande blanche 

(Planche 2). Le meandre de svastikas inscrit deux tableautins figures 

rectangulaires sur les cotes longs du tableau, un seul sur les cotes courts. 

Planche 2. Le meandre de svastikas 

La tresse est dessinee au trait sur un fond noir, un brin dans le degrade rouge, 

I'autre dans le degrade gris. Les bords droits du cable sur la pointe (Decor 

geometrique : 32, Planche 6 b) sont rouge/rose saumon et gris/jaune sable, le 
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milieu est blanc. Une chaTne de deux nceuds relie les retours du meandre 

(Planche 3). 

Planche 3. Noeuds de svastikas 

Les angles du meandre de svastikas portent un carre dessinant d'une ligne noire 

un carre emboTte dans une bordure rouge a double filet median jaune, lui-meme 

charge d'un carre dentele noir et gris sur fond blanc (Planche 4). Seuls les carres 

d'angles sud-ouest et nord-est sont intacts. 

Planche 4. Carre d'angle 
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4. Cable a bords droits 

Dimensions : 13,5cm de largeur. 

Un cable a bords droits encadre le panneau central. Sans contour, il est rouge 

brique et rose saumon sur un cote, blanc au milieu, jaune sable et gris sur 

I'autre. 
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5. Guillochis /ache a ame droite et oeillets (Decor geometrique, 1985 : pi. 

74h) 

Dimensions : 27 cm de largeur. 

Le guillochis se dessine sur fond noir, les maillons sont alternativement gris et 

rouge, I'interieur rouge/rose saumon/blanc. Les oeillets sont blancs (Planche 5). 

Planche 5. Guillochis lache a ame droite et oeillets 
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f\ 6. Une ligne en dents de scie dentelees 

Dimensions : 13 cm de largeur. 

Rouge sur fond jaune sable/blanc, elle encadre le tableau figure (Planche 5). 
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7. Ligne de pa/res tangentes de lotus tournoyants tete-beche adjacents, 

determinant des cercles (le decor geometrique, planche 62 f) 

Dimensions : 30cm de largeur, double d'un bandeau blanc de 6cm. 

La composition se dessine sur un fond noir qui fait ressortir les deux degrades 

des calices : rouge brique/rose saumon/beige et beige/rouge brique/rose 

saumon. Les cercles, cernes de noir, portent ces degrades concentriques. Deux 

grands cercles meublent les ecoingons. Et le dessin et la pose des tesselles de 

ce tapis sont de facture particulierement soignee (Planche 6). 

Planche 6. Ligne de paires tangentes de lotus tournoyants 

La mosa'i'que de Temanaa 

244 



Compositions isotropes 

1. Quadrillage de bandes simples selon un axe, doubles selon I'autre, en 

opposition de couleurs (Decor geometrique, 1985 : pi. 142, f). 

Largeur conservee : 194 cm. 

Ce quadrillage de bandes au trait porte des carres et des rectangles. Les carres 

sont gris, charges d'un carre emboTte qui inscrit un carre plus petit, sur la pointe, 

rose saumon a ornement noir. Les rectangles sont jaune sable, charges de 

losanges denteles rose saumon a ornement noir, altemativement dresses et 

couches. Les carres d'intersection sont rose saumon a ornement noir (Planche 

7). 

Planche 7. Quadrillage de bandes simples 
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2. Damier, les cases polychromes en degrades de couleurs alternees (Decor 

geometrique, 1985 : pi. 120,a) 

Dimensions : largeur: 57cm, L : 185,5cm. 

Le quadrillage oblique inscrit des carres alternativement gris/jaune sable et rose 

saumon /sable. Les carres sont tous marques d'un ornement noir en leur milieu. 

Le tapis est delimite par une ligne noire, encore visible malgre la decoupe de la 

mosa'i'que. Le quadrillage prend fin precisement au niveau du panneau figure 

(voir Planche 5). 
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3. Semis irregulier de boutons de roses non contigus 

Les boutons de rose sont disposes dans I'axe du tableau, des demi-boutons 

s'alignent sur ses longs bords. Le fond est blanc, les corolles sont rouge/rose 

saumon et la tige noire (PI. 8). 

M H w . • > . - r <• . JK* # » -

Planche 8. Semis irregulier de boutons de roses non contigus 
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Compositions figurees 

Le meandre de svastikas inscrit deux tableautins figures sur ses cotes longs, un 

tableautin sur ses cotes courts. Les tableautins sont rectangulaires, dessines en 

noir et encadres d'un bandeau rouge a I'interieur jaune/blanc/jaune. Le fond est 

blanc. Presentant toute un programme figure analogue, les tableautins se 

composent de scenes nilotiques 'minimales': oiseaux (ou poissons) affrontes de 

part et d'autre d'un decor vegetal stylise. 

1. Cote sud, tableautin sud-ouest 

Planche 9. Tableautin sud-ouest 

Deux poissons, I'un gris/brun et blanc, I'autre rouge/rose saumon et blanc, se 

font face de part et d'autre d'une fleur stylisee, au calice brun/rose saumon et 

blanc sur une tige noir melange (Planche 9). 
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2. Cote est 

Planche 10. Tableautin est 

Deux gallinacees, dessines par une ligne noir fonce, se font face de part et 

d'autre d'un plant a tige double. Les oiseaux ont la tete et le jabot rose saumon 

sur un cou gris. Le corps est rose saumon, le contour du ventre est clairseme de 

cubes noirs. Les partes sont gris clair. (Planche 10). 
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3. Cote nord, tableau nord-est 

Planche 11. Tableautin nord-est 

Deux palmipedes sont affrontes des deux cotes d'une fleur (Planche 11). Les 

oiseaux sont gris, bee, caroncule et partes rose saumon : I'oiseau de gauche, 

bas et dodu sur partes courtes, I'oiseau de droite plus etire, plus volumineux 

aussi. La fleur, de dessin schematique, est composee d'une tige noire portant 

une corolle ouverte rose saumon a interieur blanc et un petit carre de cubes noirs 

sur la gauche en guise de feuille. 
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4. Cotenord, tableau nord ouest 

Planche 12. Tableautin nord-ouest 

Un canard (?) gris, tachete de cubes noirs, blancs et beige, la tete soulignee 

d'une ligne rose saumon, les palmes grises, se dirige vers une plante dont seul 

un fragment est encore visible. II s'agit tres probablement d'une fleur de 

nelombo. Le reste a disparu (Planche 12). 

251 

La mosai'que de Temanaa 



5. Cote sud O 
II ne reste du tableautin que la partie droite qui represents un fragment de la 

queue et de I'aile d'un oiseau (voir Planche 2). 
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6. Composition libre 

Dimensions : largeur: 236,5 cm ; Longueur: 510 cm. 

Le champ central contient quatre scenes distinctes. 

La premiere scene, a I'ouest, est composee de deux moutons ( ?) a grosse 

queue nouee, de part et d'autre d'un grand grenadier (Planche 13). L'animal de 

droite est dessine dans les tons rouges, l'animal de gauche dans les tons gris. Le 

grenadier, gris au feuillage noir, porte des fruits, rouge et rose saumon. Le 

dessin des animaux et de I'arbre est stylise. 

Planche 13. Scene ouest 
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Plus a Test, la seconde scene represents un edicule a coupole entre deux paons 

affrontes (Planche 14). L'edicule est vu de face, constitue de quatre colonnes 

grises soutenant une voute cintree. Posees sur un podium gris avec une bande 

gris fonce en guise de marches, les colonnes sont surmontees d'une arcade 

jaune, omementee de clous noirs, qui forme trois baies. Au bas de la baie 

centrale se dessine une porte basse, a deux battants cloutes rouges, perces de 

trois petites fentes symetriques. A la meme hauteur, un grillage oblique noir 

barre les baies laterales, de part et d'autre de la porte. La coupole, surmontee 

d'une calotte grise, est dessinee en eventail par des bandes gris/rouge/jaune 

sable des deux cotes d'une ligne mediane grise. Une lanterne gris metallique, 

suspendue a une chafne noire, conserve un feu allume, couleur rouge vif. 

Planche 14. Scene est 
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De part et d'autre de I'edifice, les deux paons affrontes sont vus de profile dans 

un contour noir fonce. Le paon de gauche est pour une large part endommage, 

cependant on voit la tete et ses trois aigrettes, le bee rouge, le long cou gris et le 

haut du corps couleur jaune sable, I'aile marquee d'un trait noir; le dos, a la 

maniere d'une carapace, est pointille de noir (Levi, 1947, 594). La majeure partie 

de la trame -qui s'etale en longueur- a disparu. II n'en reste que I'extremite, 

rouge aux nervures blanches. Le paon de droite est gris de la tete jusqu'a la 

base du cou soulignee d'un trait noir. L'ceil est dessine par un cube noir, entoure 

d'un cercle blanc. Le ventre est gris, le dos, couleur rose saumon, est tachete de 

noir. II reste seulement deux des ocelles de la trame, dessines en noir sur un 

plumage rose saumon/blanc. 

La troisieme scene est celle d'un bceuf bondissant a la rencontre d'un cerf 

(Planche 15). De contour noir, le bceuf a bosse est uniformement gris. Sous une 

corne noire en demi-lune, la tete proportionnellement petite est baissee, les yeux 

exorbites, la gueule entrouverte sur une langue rouge. L'animal semble 

s'appreter a I'attaque : sa tete, son cou etire et la bosse tendent dans la meme 

direction. Le corps de l'animal est elance. Les pattes, filiformes, sont jaune 

sable/gris, les onglons sont noirs ; les pattes posterieures sont longues et 

tendues a I'extreme. 
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Planche 15. Scene sud 

Au-dessus du taureau, I'on voit un coq dessine de profil par une ligne noire, 

silhouette tournee vers la gauche. Crete, tete et caroncule sont de couleur rouge, 

le jabot est gris strie de noir; corps et plumage sont rouge a I'exterieur et rose 

saumon/jaune sable a I'interieur; I'aile est dessinee par une ligne noire foncee, 

ponctuee de part et d'autre de quelques tesselles noires. Celles-ci tachetent 

egalement le contour de la poitrine et du ventre. Les partes sont gris clair, Le 

plumage est bien rendu avec quatre bandes distinctes gris/rose saumon. 

Le cerf, a droite du poirier, bondit a I'encontre du bceuf. Le dessin est a 

predominance rouge avec I'arriere-train de I'animal jaune sable et brun. Une 
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paire de bois surplombe la tete, le cou est gracile et la poitrine bombee. Le 

dessin, la pose des tesselles et le choix des couleurs sont reussis. 

Naissant d'un tronc gris, le poirier central s'epanouit en un feuillage noir sur fond 

gris. Les fruits, rose saumon et rouge, paraissent pulpeux et murs sur le fond 

sombre du feuillage. 

La demiere scene met en presence une lionne et une gazelle, separes par un 

pommier (Planche 16). La silhouette de I'animal est en mouvement, bondissant 

vers la droite, tete tournee a gauche. Dessinee par une ligne noire continue, la 

bete est rose saumon rehausse de rouge aux parties arrondies (bas-ventre, torse 

et cuisse). Quelques traits noirs figurent le pelage au niveau de I'arriere-train et 

soulignent les plissures du cou et de la poitrine. 

Planche 16. Scene nord 
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La lionne bondit vers la gauche, griffes noires dehors, regard menacant 

effectivement rendu par I'ajout de deux traits noirs verticaux qui encadrent I'ceil, 

tesselle noire dans un cercle blanc, gueule ouverte sur un interieur rouge, quatre 

crocs aigus blancs, clairement dessines. Des stries noir/gris dessinent le cou. Le 

corps de la bete, dessine lui aussi par une ligne noire, est uniformement brun, 

I'arrondi du ventre est blanc. Une longue et fine queue dessinant un S prolonge 

le corps de I'animal. 

Au-dessus de la tete du lion, dans le meme axe que son torse, se trouve un 

oiseau, tete tournee vers la droite, rose saumon, brun et noir indifferencie. 

L'arbre au feuillage touffu, issu d'un tronc massif brun porte des fruits dessines 

dans les tons sombres rouge/brun. 
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7. Le tapis figure 

Dimensions : 324cm x 117cm. 

Un taureau s'elance a la rencontre d'une lionne de part et d'autre d'un arbre. Le 

taureau est gris, la lionne rose saumon/jaune sable (Planche 17). L'arbre, 

endommage, est peu visible. 
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Planche 17. Le Sanctuaire 
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8. Le tableau en sigma 

Dimensions : Hauteur :153cm, bordure rouge incluse ; largeur :390cm. 

Le tapis en fer a cheval est compose de deux ensembles. Les cotes portent deux 

tapis de paons affrontes de part et d'autre d'un espace vide; la surface courbe 

est garnie d'une scene de deux faisans autour d'une amphore dans un bel 

encadrement floral (Planche 18). 

Planche 18. Le tableau en sigma 
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9. Les tableaux aux paons 

Dimensions : 120cm x 86cm, bordure blanche (10cm) incluse. 

Le paon a droite est dessine par une ligne noire. Trois aigrelettes sur la tete et 

un anneau sable/rouge au cou, le corps de I'oiseau est gris et le dos rouge/rose 

saumon; un pointille noir orne le bas du ventre ainsi que le renflement du dos. La 

tratne est rouge striee de blanc et porte trois ocelles noirs. 

Le paon a gauche est egalement dessine en noir avec un corps gris et un dos 

rouge/saumon pointille de noir. Bee et pattes sont gris, les trois aigrelettes sont 

noires. 
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10. Le tableau aux faisans 

Dimensions : base : 255cm, L : 66cm, bordure incluse. 

Sur fond blanc, les faisans s'affrontent de part et d'autre d'une amphore dans les 

couleurs rouge, rose saumon et jaune sable qui imitent le cuivre. L'amphore aux 

anses en S dessinees en noir et un rebord noir, martele de points blancs, 

I'interieur est rouge en bordure et rose saumon a I'interieur. Les deux oiseaux 

sont identiques, rouges au cou gris, le corps ponctue de noir, I'aile dessinee d'un 

trait noir et striee par trois bandes grises, la queue longue et fine (voir planche 

18). 

262 

La mosaTque de Temanaa 



La mosai'que de Beseqla 

Les compositions lineaires 

1. Damierde carres surlapointe (Decor geometrique, 1985 : pi. 114, a). 

Dimensions : 50cm de largeur. 

Densite de pose : 11 cubes / dm. 

Utilise comme bordure, ce quadrillage dessine deux series de carres denteles, 

altemativement jaunes et blancs qui inscrivent en leur milieu des carres 

emboTtes a croix incluse rose saumon/gris et blanc/gris. Des demi-carres jaunes 

longent la limite interieure de la bordure, des demi-carres blancs sa limite 

exterieure (Planche 19). 

Beseqla. Planche 19. Damier de carres sur la pointe 
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^ N Cette bordure est attestee dans la mosai'que de Tell Aar en 375 et en bordure 

d'inscription dans la synagogue d'Apamee en 392 (Verhoogen, 1964 : 17). 
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o 2. Ligne de calices trifides tete-beche adjacents (Decor geometrique, 1985 : pi. 

62,a). 

Dimensions: 23cm de largeur. 

Adjacente a un bandeau blanc de 11cm de largeur, la ligne de calices est 

dessinee dans un contour gris sur fond noir. Les calices sont alternativement 

rouge/jaune sable/blanc et jaune/gris/blanc (Planche 20). 
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Planche 20. Ligne de calices trifides tete-beche adjacents 
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3. Chafnette de cercles, fuseaux couches et carres tangents en entrelacs, en 

tores (Decor geometrique, 1985 : pi.81, d). 

Dimensions : 55cm de largeur, contours compris (bandeau blanc, 11cm). 

Alternativement noir/rouge/blanc et noir/jaune/blanc, I'entrelacs dessine des 

cercles, des fuseaux et des carres, charges d'un decor arc-en-ciel varie 

(chevrons, bandes verticales, damier, bandes obliques), sur fond blanc. Ceux-ci 

inscrivent dans les espaces residuels des triangles concaves jaunes a interieur 

triangulaire blanc/noir/rouge (Planche 21). 

Planche 21. ChaTnette de cercles, fuseaux couches et carres tangents en 

entrelacs 
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o Cette bordure est attestee dans une mosa'ique romaine a Apamee, datable de la 

seconde moitie du IVeme siecle (Verhoogen, 1964 :12). 

La chaTnette insere entre deux carres en entrelacs une inscription de 56cm x 79 

cm (Planche 22). 

Planche 22. Inscription 

\m^f 
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4. Rinceau de sinusoides chargees d'hederae (Balmelle, 1985 :pl.64). 

Dimensions : 27cm de largeur. 

Dessine par une ligne grise, le rinceau deroule des volutes alternativement 

jaunes et blancs, charges de fleurs cordiformes, tete-beche, rouges dans les 

volutes blancs, blanches dans les volutes jaunes; les feuilles stylisees sont 

grises (Planche 23). 

Planche 23. Rinceau de sinusoi'des chargees d'hederae 
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Les compositions isotropes 

1. Quadrillage orthogonal d'etoiles a quatre pointes tangentes, determinant des 

losanges couches et dresses, les etoiles chargees d'un carre inscrit par les 

cotes (Balmelle, 1985 : 289, pi. 184 f). 

Dimensions : 379cm x 320cm. 

Les etoiles sont blanches au cceur rouge; les carres sont dessines par une ligne 

epaisse grise, jaune et blanche et les losanges dresses par une ligne epaisse 

rouge et blanche dans une bordure grise; les losanges couches sont sable et 

blanc. Les carres sont charges d'un carre emboTte orne d'un solide en relief, les 

losanges dresses portent un motif d'orfevrerie emboTte blanc sur fond gris, les 

losanges couches un motif blanc sur fond rouge. La composition insere en son 

milieu une inscription rectangulaire de six lignes, inscrite par des demi-losanges 

(Planche 24). 

Planche 24. Quadrillage orthogonal d'etoiles a quatre pointes tangents 
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2. Composition orthogonale d'octogones irreguliers secants et adjacents par les 

petits cotes, traitee en meandres de svastikas (Balmelle, 1985 : pi. 171 ,d). 

Dimensions : Largeur: 138cm; la longueur conservee est 302cm. La bande 

blanche :6cm. 

Les octogones secants determinent des hexagones dresses et couches. Les 

hexagones dresses sont couleur sable, avec un carre sur la pointe, blanc a 

centre noir en leur milieu; les hexagones couches sont blancs a carre sable et 

centre noir. Les svastikas au milieu des octogones sont dessines par une ligne 

noire continue. (Planche 25). 
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Planche 25. Composition orthogonale d'octogones irreguliers 

On rencontre ce motif dans un tapis de bordure a Apamee dans une mosa'ique 

romaine datable de la deuxieme moitie du IVe siecle (Verhoogen, 1964:12). 
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3. Deux carres a decor arc-en-ciel. 

Dimensions: 312cm x 151cm. 

Le carre a I'amphore est 47 x 47 cm, bords inclus. 

Le premier carre porte un quadrillage de carres adjacents, en opposition des 

coleurs noir, gris, rose saumon et blanc, faisant apparaitre un quadrillage de 

lignes de carres sur la pointe tangents (Balmelle, 1985 : pi. 133 b). La case 

centrale est distincte, rouge au cceur noir. 

Planche 26. Deux carres a decor arc-en ciel 
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jp>^ Le second carre porte sur un fond de chevrons polychromes un petit tableau 

figure, orne d'un canthare couleur cuivre aux anses en S, deux fleurs d'hedera 

grises meublant la base du tableau et deux petites etoiles grises decorant le haut 

(Planche 26). 
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Losange inscrit dans un rectangle. 

Dimensions : 208cm x 107cm; le bandeau :11cm. 

Charge d'un meandre de svastikas rouge, blanc et noir dans un carre, le losange 

porte des triangles rouges a ornement blanc de part et d'autre, ceints d'une 

epaisse ligne noire. Sur un fond jaune, les triangles residuels portent des 

triangles emboTtes rouges, ornes d'une feuille d'hedera blanche (Planche 27). 

Planche 27. Losange inscrit dans un rectangle. 

On trouve un arrangement similaire, losange inscrit dans un rectangle charge 

d'un carre, dans un des tapis de la synagogue d'Apamee, datee de 391-392 

(Verhoogen, 1964 : 15). 
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Composition centree en entrelacs. 

Dimensions : 457 cm x 446 cm; diametre du cercle : 438 cm; diametre des 

medaillons: 77 cm. 

Inscrite dans un carre, cette composition centree est faite d'un cercle d'entrelacs 

a deux brins, tresse et cable a bord plat, et quatre ecoingons a decor vegetal. 

L'entrelacs dessine huit petits medaillons relies par des nceuds gris, rayonnant 

autour d'un medaillon central. Disparu, celui-ci est cerne de huit nceuds 

d'entrelacs. Les sept medaillons qui restent portent des motifs arc-en-ciel dans 

les deux degrades rouge/rose saumon et gris/jaune sable/blanc: ce sont des 

carres embottes en filets denteles, des coussins en lacis de tores, des lacis 

quadrilobes, un medaillon est charge de deux poissons affrontes, le reste est 

mutile ou a disparu. Les ecoingons sont ornes d'une amphore ansee sur pied sur 

un fond blanc d'ou jaillissent deux tiges 6'hedera grises et d'une pelte grise sur 

un fond rouge et blanc. 

Planche 28. Composition centree en entrelacs 
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La mosa'i'que de Tell Aar 

Les compositions lineaires 

Chafnette de cercles tangents en entrelacs, en tores (Le decor geometrique, 

1985 : pl.82, e). 

Dimensions : 274cm x 64cm. 

Densite de pose : 8 cubes/ dm. 

Sur fond blanc, la chamette de cercles tangents se deploie sur une seule bande 

d'entrelacs dans les couleurs gris/blanc/sable et rouge. Chaque cercle inscrit une 

fleurette rouge a croix incluse grise. L'espace residuel de part et d'autre des 

cercles porte des triangles concaves jaune a centre gris, ceint de blanc (Planche 

29). 

Tell Aar. Planche 29. Chamette de cercles tangents 

Cette composition reapparaTt, a la meme densite de tesselles (8 a 9 cubes au 

dm), dans la bordure de 64cm de largeur d'un tableau figure a fond en semis. 
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Sur les petits cotes du tableau, la chamette de cercles tangents inclut des 

fuseaux couches, decores de deux feuilles de lierre, roses au contour gris. Les 

quatre cercles aux angles du tableau portent non pas la fleurette a croix incluse 

habituelle mais un carre dentele rouge a fond rose (Planche 30). 

On retrouve cette composition en bordure du collateral N de la Basilique A a Deir 

es-Sleib (Voute, 1988 :65, Fig.36) dont I'ensemble architectural est datable de la 

seconde moitie du Ve siecle et du Vle siecle. Comme carpette, elle couvre une 

salle barlongue du martyrium de Jerade (Voute, 1988 : 152, fig. 123), egalement 

datable du milieu du Ve siecle. 
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Quadrillage de Wets simples denteles, les cases chargees d'un carre dentele 

embofte(Le decor geometrique, 1985 : pi. 124, a et c). 

Dimensions : 31cm de largeur. 

Le quadrillage est utilise comme une bordure continue des tapis longs du bas-

cote nord et comme encadrement aux tableaux des paons, que nous devons 

situer hypothetiquement dans le transept nord (voir planche 8). Dessine par une 

ligne noire dentelee, le quadrillage inscrit des cases alternativement blanc et 

jaune sable, les cases blanches portant un carre jaune sable, les cases jaune 

sable un carre gris a interieur blanc (Planche 31). 

Planche 31. Quadrillage de filets simples denteles 

Un quadrillage similaire flanque I'inscription du chceur de I'eglise de Khirbet 

Mouqa, dont la mosa'i'que est datee de 394/395 ap. J.-C. Mais on le rencontre 

aussi en bordure d'une inscription datee de 392 de notre ere dans la grande salle 
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j ^ de la synagogue d'Apamee (Verhoogen, 1964 :17). En longue carpette, on le voit 

dans la sacristie S de I'eglise de Mezra'a el- Oulia (Voute, 1988 :185), datable 

des annees 420-430. 
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3. II reste un petit fragment d'une ligne d'octogones adjacents, au trait (Le decor 

geometrique, 1985 : pi. 27 a). 

Dimensions : 40cm de largeur. 

Densite de pose : 8 cubes/dm. 

La ligne d'octogones adjacents est utilisee comme bordure entre le bas-cote 

nord et les entrecolonnements. Les octogones sont dessines par une ligne grise 

dentelee sur fond blanc et portent un carre dentele rose au centre blanc. lis 

inscrivent dans les espaces residuels des triangles jaune sable au centre blanc 

(Planche 32). 

Planche 32. Ligne d'octogones adjacents, au trait 

Une composition similaire, ligne d'octogones adjacents, forme la bordure du 

grand tapis longitudinal de la nef centrale a Khirbet Mouqa (394/395). Le decor 

des octogones est cependant compose de cinq petits carres denteles. 

O 
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4. Ligne d'octogones irreguliers secants par les grands cotes, determinant des 

hexagones oblongs etdes carres(Le decor geometrique, 1985 : pi. 28 b). 

Dimensions : 29cm de largeur. 

Densite : 12 cubes/dm. 

De cette composition d'octogones irreguliers il reste un fragment infime qui 

servait de bordure a un tableau figure. Dessines sur un fond noir par une ligne 

blanche, les octogones secants font apparaTtre deux hexagones couches, jaune 

sable au centre rouge, et deux hexagones dresses, gris au centre jaune sable, 

autour d'un carre central, sable au contour noir (Planche 33). 

Planche 33. Octogones irreguliers 

Nous retrouvons des octogones secants irreguliers similaires en motifs de 

remplissage dans la mosa'i'que de la synagogue d'Apamee, datee par inscription 

a 391-392 (Verhoogen,1964 :16). 
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Ligne en guirlande de lauriera trois feuilles, a bords barbeles (Le decor 

geometrique, 1985 : pi. 89,i) 

Dimensions : 44cm de largeur. 

Cette composition forme la bordure d'un des longs tapis des bas-cotes. Aux 

quatre angles du tableau un tube d'angle, jaune sable au milieu, rose saumon 

sur le bord, donne naissance a une guirlande. Sur fond noir, celle-ci est 

composee d'un bandeau de trois feuilles successivement rouge, sable et gris aux 

bords noirs (Planche 34), qui se dirige vers un petit medaillon situe au centre des 

cotes dessine par deux lignes noires. 

Planche 34. Ligne en guirlande de laurier a trois feuilles, a bords barbeles 

282 

La mosaique de Tell Aar 



La meme composition, guirlande a feuilles de lauriers avec un ruban rose et 

blanc a sa base (1: 36 cm), ornee de trois petits medaillons (un est mutile), 

encercle un grand medaillon contenant un texte de six lignes sur fond blanc 

(Planche 35). Puisque I'inscription est datee, elle nous donne de precieuses 

indications sur le grand tableau du bas-cote : les deux sont contemporains et 

appartiendraient done vraisemblablement a la premiere campagne de pavage, 

qui date de 376. 

Planche 35. Medaillon avec inscription 
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6. Le rinceau de lierre (Le decor geometrique, 1985 :pl. 64,d) apparatt deux fois. 

Dimensions : 46cm de largeur. 

Densite : 10 cubes/dm 

Dans I'encadrement de panneaux figures, il est altemativement jaune sable et 

blanc, charge de deux feuilles et vrilles, blanches au contour noir, et rose 

saumon au contour rouge vif (Planche 36). 

Planche 36. Rinceau de lierre 
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Dimensions : 39cm de largeur. 

Densite : 9 cubes/dm. 

En bordure d'un long tapis dont la restitution n'est pas evidente, mais de facture 

nettement inferieure, une ligne noire dessine I'ondulation du rinceau entre plage 

blanche et plage sable rappelant vaguement la forme d'une feuille de lierre. Ces 

feuilles sans contour sont alternativement blanc, jaune sable et noir (Planche 

37). 

Planche 37. Rinceau de lierre stylise 
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7. Une ligne de losanges (tantot dresses tantot couches) et carres sur la pointe 

contigus, au trait. 

Dimensions : 72 cm x 413 cm. 

Densite: 8 cubes/dm. 

Les losanges couches sont charges d'un losange emboTte a medaillon, les 

losanges dresses portent un cable dentele; les carres sont subdivises en 

quartiers denteles. Le remplissage des losanges et celui du medaillon relevent 

du decor arc-en-ciel aux couleurs blanc/sable/saumon/rouge brique et gris 

(Planche 38). 

Planche 38. Ligne de losanges 

La mosaique de Tell Aar 

286 



8. Une ligne en dents de sc/'e (Le decor geometrique, 1985 :pl. 10,g) apparaTt 

deux fois : rouge sur fond blanc et noire sur fond blanc encadrant certaines 

inscriptions. 

9. Une cremaillere a bords denteles (Le decor geometrique, 1985 : pi. 12, i) bi-

chrome, rose et blanc, survit en etat tout a fait fragmentaire. 

10. La tresse a deux brins sur fond pointille (Le decor geometrique, 1985 :pl. 

71 ,c) 

Dimensions : 14cm de largeur. 

La tresse a deux brins encadre deux tapis du bas-cote nord et deux des 

inscriptions. En bordure des tapis, elle est enchassee dans un bandeau blanc de 

10cm de largeur. Dessinee sur fond noir, elle est composee de brins 

alternativement rose saumon et gris (Planche 39). 

Planche 39. Tresse a deux brins sur fond pointille 
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11. Composition orthogonale d'octogones irreguliers secants et adjacents par les 

petits cotes (determinant des carres et des hexagons oblongs) (Le decor 

geometrique, 1985 :pl.169,e) 

Dimensions : 37cm de largeur 

Les hexagones couches sont blancs, charges au centre d'un carre sur la pointe 

gris/rouge/rose saumon, contenant une fleurette de quatre tesselles blanches 

autour d'un noyau gris. Les hexagones dresses sont rouge brique, charges d'un 

carre sur la pointe. Les hexagons couches et dresses inscrivent des carres non 

contigus gris a centre noir (Planche 40). 

Planche 40. Ligne d'hexagones 
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Les compositions de surface isotropes 

1. Composition orthogonale d'ecailles adjacentes, au trait, en filets simples 

(Le decor geometrique, 1985 : pi. 215 b) 

Dimensions : 202cm x 202cm. 

Le tableau dessine des ecailles superposees dans un jeu de trois couleurs : une 

rangee est blanche a fond brun et cceur bleu/vert, une rangee est brune a fond 

blanc et cceur bleu/vert, une rangee est blanche a fond bleu/vert et cceur brun. 

Le tableau est borde des deux cotes d'une bande blanche de sept tesselles. Au-

dela, il reste 16cm d'un tapis de carres de solides en relief (Planche 41). 

Planche 41. Composition orthogonale d'ecailles adjacentes 

La mosaTque de Tell Aar 

289 



2. Composition orthogonale de cercles et de carres tangents par les 

sommets, determinant des bobines (Le decor geometrique, 1985 : pi. 156 

a) 

Dimensions : 200cm x 197cm. 

Le tapis est dessine par une ligne noire sur un fond tantot blanc tantot brun. 

Carres et cercles sont charges de damiers du style arc-en-ciel, en opposition des 

couleurs rouge, brun, blanc et noir; deux cercles portent un chrisme stylise. Les 

bobines sont chargees de pelte dont la couleur varie selon la rangee (Planche 

42); la meme variation chromatique fut utilisee dans la composition d'ecailles. 

Ces deux tableaux se succedent dans leur disposition au sol: ils sont d'une part 

contemporains, d'autre part faits d'une meme 'main'. 

Planche 42. Composition orthogonale de cercles et de carres tangents 
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Composition orthogonale d'octogones irreguliers et de croix adjacents, au 

trait determinant des hexagones oblongs (Le decor geometrique, 1985 : 

pi. 180 b) 

Dimensions du tableau : 454cm x 220cm; 

Les octogones : la. 62,5 cm ; les medaillons : 0 41,5cm. 

B S f f i B ^ ' * '• FT" • ":•' 

Planche 43. Composition orthogonale d'octogones irreguliers et de croix 

adjacents 

La composition presente ici une particularity : les octogones sont charges de 

medaillons ornes et les espaces residuels sont frappes de 'clous' noirs. Croix et 

hexagones portent le decor en chevrons du repertoire arc-en-ciel. La couleur de 

fond varie pour ces trois schemas geometriques : elle est jaune moutarde pour 

les octogones, blanche pour les croix et rose saumon/grise pour les hexagones. 
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o Sur fond jaune moutarde, les octogones, frappes de 'clous' noirs aux angles, 

portent des medaillons a nceuds de Salomon et a fleurons; les croix et les 

hexagones exploitent une grande variete du repertoire arc-en-ciel (Planche 43). 

Tres frequente en mosa'ique geometrique, cette composition se retrouve a 

Antioche dans le Martyrionde Qaousiye (Voute, 1988 : fig. 8). 

U 
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4. Composition orthogonale d'hexagones et carres adjacents par un des 

cotes et contigus parte sommetpar un autre cote determinant des etoiles 

a quatre pointes. 

Dimensions : 115 cm x 408 cm 

Le tapis porte deux hexagones et trois carres entiers avec deux demi-hexagones 

d'un cote et des demi-carres et demi-hexagones de I'autre. Les hexagones et 

demi-hexagones sont charges de medaillons en chevrons arc-en-ciel rouge 

brique/rose saumon/blanc et gris/blanc, sur un fond jaune moutarde a 'clous' 

blancs. Un demi-hexagone est orne d'une pastille entre deux feuilles de lierre, 

blanc et jaune moutarde sur fond gris. Les carres et demi-carres sont charges de 

fuseaux rose saumon et blanc au contour gris. Les pointes d'etoiles sont gris sur 

fond blanc (Planche 44). 

Planche 44. Composition orthogonale d'hexagones et carres adjacents 
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Cette composition se rencontre dans la grande salle de la synagogue 

d'Apamee (391-392) parmi de nombreux tapis places cote a cote 

(Verhoogen, 1964 :15). 
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5. Composition orthogonale d'octogones irreguliers secants et adjacents par 

les petits cotes (determinant des carres et des hexagones oblongs), au 

trait (Le decor geometrique, 1985 : pi. 169 b). 

Dimensions : 790cm x 196cm. 

Dessines par une ligne noire dentelee, les hexagones couches sont rouges a 

centre noir, les hexagones dresse blanc a centre noir; les carres sont rouges, 

soulignes par une ligne au trait noir et portent une petite croix noire. La 

composition d'octogones secants et adjacents est tres frequente en mosa'i'que. 

On la voit par exemple a Khirbet Mouqa, dans le grand tapis geometrique du 

bas-cote sud (Voute, 1988 : 161). 
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6. Dans la partie occidentale du tableau, un carre encadre de deux filets 

noirs inscrit sur fond rouge un medaillon. 

Dimensions : 197cm x 197cm. 

Diametre du cercle interieur: 67cm, cercle exterieur: 70cm. 

Densite de pose a Pinterieur du carre : 11 cubes/dm. 

Ceint d'un bandeau jaune sable a 'clous' noirs, le medaillon est charge d'un 

chrisme brun sur fond blanc dans un decor fleuri stylise rouge et gris, Xalpha et 

Pomega des deux cotes du Rho sont dessines en noir. Les ecoincons sont aussi 

ornes de 'clous' noirs portes de part et d'autre par deux filets. 

Planche 45. Medaillon au chrisme 
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7. Composition orthogonale d'etoiles de deux carres tangentes par deux 

sommets (determinant des octogones et des losanges), en opposition de 

couieurs(Le decor geometrique, 1985 : pi. 178 a). 

Dimensions : 247cm x 760cm, bordures incluses. 

Le tapis est compose de quatre etoiles inscrivant chacune un octogone regulier 

sur la pointe, couleur jaune moutarde, frappe dans chaque angle d'un clou noir 

(Planche 46). 

Planche 46. Etoiles de deux carres tangentes 

Chaque grand octogone contient un cercle orne. Des demi-octogones portant 

des demi-cercles occupent I'espace residuel sur les longs cotes; des quarts 

d'octogones portant des quarts de cercles occupent les quatre angles du 

tableau. L'ornementation est particulierement variee ici. De gauche a droite, les 

cercles sont charges d'une etoile a huit pointes, d'un fleuron complexe, d'un 
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bouclier arc-en-ciel et d'un medaillon de nceuds d'entrelacs. Les demi-cercles 

portent un decor en arc-en-ciel: tuiles, bandes a rayures obliques, ligne brisee 

en deux degrades de couleurs, ligne de solides a bords denteles, damier 

polychrome et eventails a brins arrondis. On verra ces motifs beaucoup plus tard 

(722 ap. J.-C.) a Deir el-'Adas (Voute, 1988 : 51, fig. 24). Les quarts de cercles 

sont ornes d'un decor arc-en-ciel a Test du tableau, d'un decor vegetal (pelte 

blanche sur fond gris et lacis sur fond gris et rouge) a I'ouest. 

L'etoile a huit pointes se retrouve, identique, dans la nef est de I'eglise de 

Qaousiye, tandis que des fleurons decorent les cercles de la nef ouest (Voute, 

1988:28, fig. 8 et 5). 

On remarquera que le grand octogone a I'ouest du tapis est execute 

differemment. Erreur du mosai'ste ou signe de deux 'mains' differentes? 
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o 8. Damier de triangles rectangles isoceles a base dentelee (Le decor 

geometrique, 1985 : pi. 197, b). 

Dimensions : 60cm x 112cm. 

^^^m 

Dans un cadre gris, le damier est constitue de triangles rectangles 

successivement noir, rose et jaune moutarde sur fond blanc. De par ses 

dimensions, on situerait ce tapis dans un entrecolonnement (Planche 47). 

14A 4..±d. 

Planche 47. Damier de triangles rectangles 
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9. Composition orthogonale d'octogones developpes cantonnes de carres 

determinant des losanges surla pointe (Le decor geometrique, 1985 : 

pl.175,f). 

Dimensions : medaillon central: 0 87cm; bandeau : 6cm; carres : 43,5cm de 

cote; losanges : 83cm de longueur. 

Le tapis est compose d'un seul octogone qui porte des clous noirs aux angles. 

Le medaillon central est charge d'un eventail a brins arrondis; les carres 

encadres de blanc portent des motifs arc-en-ciel varies : solides divergents, 

fleurons, croix dentelee et ligne de chevrons, les losanges sont alternativement 

rouge et gris et portent des cabochons blancs au centre noir (Planche 48). 

Planche 48. Octogones developpes cantonnes de carres 
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10. Quadrillage de bandes a carre d'intersection debordant, determinant des 

carres cruciformes, les intervalles charges d'un carre surla pointe inscrit 

(Le decor geometrique, 2002 : pi. 146 f) 

Dimensions : 2,39cm x 10,15m, bordures incluses (33cm). 

Le tableau est dessine par une ligne noire sur fond blanc dans trois degrades, 

sable et blanc, rose et blanc, gris et blanc. II est compose de huit carres 

cruciformes. Ceux-ci sont charges de carres sur la pointe a decor varie : d'est en 

ouest le premier porte des filets denteles en cases emboTtes, le second et 

quatrieme un fleuron a petales fuselees, le troisieme est endommage (il est 

possible qu'il ait porte des solides en relief), le cinquieme des solides en relief; 

ensuite on voit un motif cruciforme, un carre etoile et des fuseaux, couches et 

dresses, faisant apparaftre des quatre-feuilles droits inscrits (Planche 49). Les 

carres d'intersection sont tous garnis de chevrons arc-en-ciel. 

Planche 49. Quadrillage de bandes a carre d'intersection debordant 
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11. Losange inscrit dans un rectangle 

Cette composition apparaTt a deux reprises. 

a) Deux tableaux de meme largeur, appartenant au bas-cote nord, sont 

executes de meme style et dans les memes couleurs. On en conclut qu'ils 

etaient contemporains, le fait d'une meme 'main', et qu'ils couvraient la 

largeur du collateral. 

i. Premier tableau : Dimensions : 157cm x 218cm. 

Inscrit dans un rectangle, le losange determine aux quatre angles du tableau 

des triangles rectangles. Ceux-ci portent un decor vegetal blanc sur fond gris. 

L'angle nord-ouest est orne d'une amphore ansee a godrons noirs, les autres 

angles sont decores d'un motif vegetal. Le losange, portant chevrons et tuiles 

arc-en-ciel, est charge d'un carre central de cercles secants au centre 

desquels se trouve un carre sur la pointe gris et noir. Les cercles sont 

charges de carres a cotes concaves, rose saumon au contour noir (Planche 

50). 

Planche 50. Losange inscrit dans un rectangle 
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Deuxieme tableau: Dimensions: 192cm x 218cm. 

Densite de pose : 9 cubes/dm. 

Les quatre ecoingons portent deux a deux des motifs d'orfevrerie, 

cabochons blancs a centre rouge dans un plant stylise, peltes entourees 

de deux feuilles de lierre rouges, sur fond gris. Le losange inscrit un carre 

sur la pointe charge d'une tresse sur fond noir qui dessine un meandre 

rectangulaire. L'espace residuel entre la bordure du losange et son decor 

interieur porte un ornement vegetal blanc sur fond rouge (Planche 23). 

Planche 51. Losange inscrit dans un rectangle 

Les motifs d'orfevrerie sont elegamment dessines, blancs sur fond gris; 

les couleurs choisies mettent savamment en valeur les motifs. La pose 
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serree et le dessin sur font que ce tableau se distingue par sa facture 

(Planche 52). 

Planche 52. Motif d'orfevrerie 

b) Deux tableaux similaires, disposes, selon toute vraisemblance, dans la nef 

centrale a I'ouest du sanctuaire, sont ornes d'un losange inscrit dans un 

rectangle. 

Dimensions : 165cm x 106cm 

Densite de pose : 12 cubes/dm 

Les couleurs : noir, blanc, gris, beige, jaune sable, rose, et rouge brique. 
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Planche 53. Losange inscrit dans un rectangle 

Inscrit dans un rectangle noir, un losange determine sur fond blanc des 

triangles rectangles, cernes de rose et blanc, qui portent des filets 

denteles de trace irregulier en un arc-en-ciel noir et rose, ainsi que noir et 

gris. Le losange, charge d'un motif d'argenterie finement incise, blanc sur 

fond rouge brique, porte en son centre un medaillon dans un anneau gris. 

Le medaillon represents un paon faisant la roue, vu de profil, gris au 

plumage rouge et ocelles noires. 

\*r 
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12. Composition centree inscrite dans un car re. 

Dimensions : 203cm x 209cm; bandeau blanc : 12cm. 

Couleurs : noir, blanc, rose, jaune, brun 

Le carre est dessine par un filet noir sur un fond brique. Les ecoingons sont mis 

en evidence par un bandeau blanc, de largeur variable (filet simple et filet 

double), lis portent un decor arc-en-ciel en damier blanc et noir au nord-ouest et 

au sud-est, en chevrons de cubes sur la pointe au nord-est et sud-est (Planche 

54). 
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Planche 54. Cercle inscrit dans un carre 

Le cercle est divise en quatre demi-cercles dos a dos, separes par un bandeau 

blanc et decores de chevrons et damiers arc-en-ciel rouge, blanc et noir. Au 

centre, un carre d'ecailles rouges et blanches est entoure d'un ruban onde qui 

remplit I'espace residuel. La pose de la mosa'i'que est relachee, le dessin confus. 
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o Un second tapis porte un cercle inscrit dans un carre. 

Dimensions : 206cm x 275cm. Densite de pose : 8 cubes/dm. 

Le carre est dessine par une ligne noire sur fond blanc, le cercle aussi. Les 

ecoingons, deux a deux decores d'un damier et de peltes avec omement vegetal 

blanc sur gris, sont contenus dans un cadre triangulaire noir. Dans un bandeau 

blanc, une ligne en dents de scie grise et blanche borde le medaillon central. 

Celui-ci porte des medaillons concentriques, ornes d'un ruban de calices tete-

beche rose et gris et d'un carre en arc-en-ciel sur la pointe, blanc/noir/gris/rose. 

Aux angles I'ornement vegetal est blanc sur gris et le motif d'argenterie, blanc 

sur rose. Des deux cotes du carre, I'espace residuel est orne de deux feuilles de 

lierre, gris sur beige et gris sur rose (Planche 55 cote gauche). 

C j Planche 55. Carre sur la pointe inscrit dans un carre 
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Un troisieme tapis porte un carre sur la pointe inscrit dans un carre. 

Dimensions : 222cm x 272cm. 

Les angles du carre sont dessines en noir sur fond beige et portent un decor de 

cercles contigus blancs au centre rouge et des peltes rouges. Le carre inscrit est 

charge d'un medaillon orne d'un eventail a brins arrondis, similaire a I'ornement 

de la composition 9, planche 48. Les ecoingons portent une serie de lignes 

brisees arc-en-ciel (Planche 55). 
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13. Quadrillage oblique de bandes sur la pointe a carres d'intersection au trait 

(Le decor geometrique, 1985 : pi. 145, g). 

Dimensions : 90cm x 173cm. dans un encadrement gris. 

Le quadrillage dentele est dessine dans un cadre gris sur fond blanc. Les 

rectangles sont charges de rectangles emboTtes rouge / rose saumon / blanc et 

portent de petits carres sur la pointe dans les degrades de gris. Les grands 

carres sont rose saumon/gris et portent des carres au trait ornes de damiers 

rouge/blanc et gris/blanc. Une composition similaire couvre le tapis sud du 

pseudo-narthex du Martyrionde Dibsi Faraj (Voute, 1988 :79, Fig.47), date par 

inscription de 429 ap. J.-C (Planche 56). 

Planche 56. Quadrillage de bandes sur la pointe 
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Compositions figurees 

Tableau figure 

Dimensions de la mosa'i'que conservee: 130cm x 460cm 

Planche 57. Paons affrontes dans un rinceau de vigne 

Ce tapis comporte une bordure dont il nous reste le cote inferieur, le cote 

superieur et un fragment du repli a angle droit, cote gauche. Le haut du tableau 

contient une inscription de deux lignes dont le reste a disparu : I'etendue de la 

mosai'que-meme est inconnue. Le bas du tableau conserve deux paons affrontes 

de part et d'autre d'une amphore a godrons ansee, de laquelle jaillissent deux 

pampres d'un rinceau de vigne couvrant, 'habite' (Planche 57). 

Sur fond blanc, le rinceau entoure les deux paons de deux grands volutes de 

pampres fins, gris aux feuilles grises et aux grappes stylisees rose 
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saumon/rouge. Des oiseaux - quelques uns sont enrubannes -, gris a aile 

blanche, bees et pattes rouge brique, picorent les grappes, s'approchent des 

feuilles ou les becquettent (Planche 58). 

Planche 58. Les oiseaux dans le rinceau 

Les paons, vus de profil, sont gris, elances sur des pattes tres fines, le cou 

tachete de noir, I'aile rose saumon au contour noir telle une carapace; la queue 

est ocellee, grise au plumage rose saumon strie de rouge brique. Les volatiles 

des deux cotes de I'amphore portent une crete; faisan ou poule, ils ont le dos 

gris, une aile blanche et le plumage de queue rose saumon a stries brique. 
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Le rendu stylistique des oiseaux trouve son parallele le plus proche dans la 

mosa'i'que de I'Eglise de la Citadelle a Dibsi Faraj, datee par inscription a 429 ap. 

J.-C. (Voute, 1988 : 73, fig. 43). 
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Le semis de fleurettes 

Dimension: 320cm x 331cm. 

Densite de pose : 9 cubes/dm. 

Dans un encadrement somptueux et a I'interieur d'un carre rose et gris, le fond 

est un semis de fleurettes de forme angulaire, le bord exterieur rouge brique/rose 

oppose au bord inferieur, le calice, gris. C'est une forme evoluee du semis, tel 

qu'on le rencontre a I'eglise de Machouka a Antioche (Levi, 1947 :443, fig. 167L). 

Le tapis representait deux paons affrontes dont on voit encore les restes de 

queues ocellees (Planche 59). 

Planche 59. Paons affrontes sur une colonnette (?) 

La mosa'ique de Tell Aar 

314 



3. Representation architecturale 

Dimensions : 145 cm x 265 cm 

Densite de pose : 8 cubes/dm 

Couleurs: noir, blanc, gris, beige, rose 

Le tapis represente, dans un rectangle noir sur fond blanc, un motif architectural: 

un 'monument' vu de profil, entre deux cypres. Compose de trois colonnes a 

chapiteaux ornes qui s'appuient sur un socle a quatre degres, surmonte d'un 

fronton triangulaire double, il comprend deux rideaux tendus a hauteur des 

chapiteaux par une ligne a trois boucles, rassembles en un nceud, a hauteur des 

paliers (Planche 60). 

Planche 60. Monument entre deux arbres 
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Les arbres sont gris a ecorce beige, les futs des colonnes aussi sont gris a 

I'exterieur, beiges a I'interieur, les chapiteaux ornes des colonnes de droite et de 

gauche sont gris et blanc, celui de la colonne du centre noir et blanc; les quatre 

degres de leurs bases sont de couleur noire. Le rideau de gauche est dessine en 

bandes verticales gris et brun, le rideau de droite en gris, brun et rose, avec une 

bande blanche au centre. Les frontons sont beiges, bordes d'une vegetation 

grise. 
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