
Pratiqucs fu neraires et formes d'organisation sociale 
dans la necropole de la cite grecque d'Orgame 

Vers la fin des annccs ·so Ies tn\C\llga1ioni. 
archcologiques elTcctucc~ dan\ la cite grccquc 
d·Orgamc. ranciennc colonie de Mi.Ici. ont connu 
des di5vcloppcmcni- 1mportants dom temo1gncn1 
rextension des projcls des fomlle<. el de 
nombrcux tmvaux commumqucs ou publies'. 
S ·ajou1an1 au,, tmuvailles des scc1eurs 
traditionncls de la cite, I" explorai ion systc
maliquc de la nccrnrolc grc;;quc, jusque la 
inconnuc. a commcncc cn 1988 Cl dcruis clic se 
poursui1 rcgulicrcmcn1 dans Ic cadre des fou illcs 
prngrammccs. L'importancc de celle necropole 
dans l'his1oirc de la cite grccque d'Orgamc s"est 
rcvclcc progrcssivcmclll ct Ies rcsullats rcccnls 
onl permis unc :ipprochc nouveUc des realllcs 
coloniales de la rcginn oucs1-pnn1ique. l..a rrisc 
cn comptc de ccs donnccs va pourtanl nous 
conduirc a COn\idt!rcr Ies pratiquc\ funcraircs 
d"unc ci1c grccquc. li ne s·agil donc que de 
lcndanccs issucs d" un cchamillnn qui, de toul 

' Les op6-a1ions de proo.pc.:11ons S) 1~mauqucs qu1 001 
r~ul1~ apr~s "" annt~ de r.:chcr<hes. 11111 condu11 ~ la 
pr6cn1auon tic plus1eurţ rapports el ~lude.< ~ur ICl; 
1ombcs cxca'ecs a Or~amt Les piu< nomtireu.<cs ayam 
in1cress<' c.: MIC uni ttt pr~I~' au' rcncor11rcs 
annucllcs des ar<h~logues roumaons. de l %9 ~ iours. 
Au1rcs r6iult:us om ~1t pubh~ f"'\r V. Lungu. ta 
rlrronLJiog1t d-. 1m1brt• 1llrom1J d propos d'u11t 10111bt 
du IV • ••irit ""· J.-C.- Aclc~ du Coll0quc 
ln1cma1ional - CNRS. organist par rln>lllul Fran\'1lll> 
J"E1utlcs Anatohenncs t1·1~1nnbul. Istanbul, 199.J. 
tadtn• Unt 10111bt du l i' ·"~"'' "" J·C. da11J la 
11lcropole 11111111/arre tlt la r11I Orgaml • \ rga1111111• 
Pcu<-e XI. Tulcea, 1995. t1ult111. Arr/1t"lfl111ral Dara 
and Uttrary So11ra.1 ab<>lll 1/tt Gru~ /11d111mn1<r 
Hdatums, Proccd1ngs 1hc Xllllh ln1crn3l1u11al 
Congress of Prchi.aciric nnd Pr<>tohis1onc Sc1ences. 
Forh • llnly. 1996. 

rar Vasilica Lungu 

fai,;on. CM trcs rcdu11 par r:ipport aux nomhrcu;.. 
lerlres qui appartienncnt ă la necropole Cl dom 
Ies fouillcs rcstcnt a mener. 

l. Localisation de la necropole 
La necropole se trouve dans Ic vo.-in;1ge 

ou.:~L de l.i dte. ~ur une v:1,1c 'urfacc d'cnv1ron 
100 ha du promon101rc Capul Dolo1man (comm. 
de Jurilovca. dep. de Tulcea) (fig. I/I). Ses 
limitcs onl r rovisoircmcnL donnc par Ic dcmicr 
va/11111 de la fon ifica1inn romainc rnrdive ă I Es1. 
le lac de Razelm au Sud c1 au Nord. le sommct 
Dolojm:m ~ l'Oucst. Les vcs1igcs :irchcologiqucs 
occupcnl Ies vcrsanls calcaires 'ur Ies 1mm;ons 
nord el oucs1 el descendent cn lcgcrc pc111c vers 
Ic bord sud du lac de Ru.clm. Le paysagc aclUel 
du promontoire de Capul DoloJman est aride ei 
de11udc (fig. 211 ). L "hcrbc lOujour' r:ire celle 
souvenl la place aux aJTieurcmcnls calca1rcs. 

Sous le rcgimc communiste. \Uloul ;iprc~ 

1950. la plus grande panic du promontoire c1a11 
parcelcc el soUinisc aux labouragc~ ptriodique<.. 
D~s 1995 environ 70% de la J:onc marquec par Ic' 
vc~tiges des 1ombes fait partic d"une rcscrv:niun 
arcbeulogiquc. protcgec par Ic\ Joi' de l"Elal 
roumain. 

Cc n·csl quc dans la demierc dcccnmc quc 
des fouillc~ sys1cma1iquc~ '>C sonl ajou1ces :I de~ 
fou1llcs de sauvc1age cflcc1ucc> premicrcrncnl cn 
I 9l!l!. De nos jours Ies 1umulus sont irc'> cffaccs el 
!cur localisa1ion rcstc plulol al.!a1oire. Mcmc Ies 
plus cvidenlS SOnl 3plaiis Cl Jcur cJcva11011 C\l 
diminuee du fait d'crusion ci de~ ac1h11cs 
humaincs. Au ril du 1cmps. la necropole a clt! 
sillonnec par des 1r.ijc1s des anciennes ou de~ 
modcrncs rou1cs (vers Jurilovc:1. au Sud-Ouesl. el 

Ac1es du I( Colloque ln1ema1io11a/ d'Archiologie F1111iraire, Tulcea 1995, p. 101 • 118 
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Sălcioara, au Nord-Ouest) et, aussi, par des 
tranchees d'adduction d'eau qui ont detruit 
cenaines tombcs. 

Les prospections de surface ctfectuecs 
periodiqucmcnt pcrmcttent de d6ccler Ies 
concentrations de materiaux d' origine grecque dans 
la moitie nord tandis qu'ils sont rarcs dans la moitic 
sud, qui offre annuellement plusieurs fragments des 
vases el monnaies d'epoques romaine el romaine 
tardive. Celle di5tnl>ution chronologique reste ă 

verilier par des fouilles. Ă. presem, Ies comparai50ns 
qu'on peut etablir ne sauraicnt qu'ctrc succintes tant 
Ies excavations se sont developpees seulement sur 
Ies vestiges d'cpoque grccquc. LI faut attcndrc 
I' extension des fouillcs sur Ies deux zones egalemem 
pour etablir cn plan geographiquc leur evolution 
chronologique. 

2. Localisation des rouilles 
Le lot des tombcs le plus important a etc 

cxcave dans la panie centrale de la necropole qui 
correspond au sccteur n° I (lig. 112). L'cxamcn 
permct de remarquer que Ies tombcs sont rangees 
Ic long de chemins antiques d'acces ă la cite, sur 
la dircction oucst - est (fig. 3/1 - 2). On peut dire 
qu'une particularite evidente est d'un 
developpcrnent lineaire de I' espace funcraire, par 
rappon a la direetion des routes antiques. En plus, 
Ies tombcs sont organisees selon un lotissemcnt 
familial qui pcut egalcmclll ctrc mis en cvidcnce 
dans Ic groupe des tombcs plus recentes (IV' - nr 
siecles av. 1.-C.; fig. 411, 2), toute commc dans le 
scctcur des tombcs p lus anciennes (Vll° -VI' 
siecles av. J.-C.). Les dcrnicres ont cte reccmment 
fouillces ( 1995) sur Ies versants nord dans le 
sccteur n• II (fig. 112; 2/1-4). Les dcux secteurs 
de la n6cropolc occupcnt des zones 
topographiquemem ditferentes: Ies tombcs du 
secteur n° I se dressaient sur le bas plateau au 
pied des vcrsants et Ies pantes douces tandis quc 
Ies tombcs d'epoque archaiquc ctaicnt rcparties 
sur Ies sommets et !curs versants sudiques. 

3. Description des tombes 
Malgre que I' etat de conservation des tombcs 

rcnd Ies recherches difficiles Ies donnees 
archeologiques que nous cn retirons sont riches el 
variccs. Les observations prcliminaircs nous 
portent vers un bilan provisoire des tombcs et de 
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leur organisation dans l'cspacc de la necropole. 
De mcme on pcut degager des norrnes de 
deposition funeraire et apprecier Ies significations 
fonctionnclles des mobiliers funeraires' . 

Dans l'intervalle compris cntre Ies VW ct IW 
siccles av. J.-C. ii s'avcre que Ies tumulus sont Ies 
seuls modes de sepultures connus. Le corpus (62 
tombcs) ctudic, qui ne reprcsent evidemenl qu'un 
faible pourcentage de la necropole, contienl des 
lOmbcS ă incincration Cl a inhumation aux 
donnccs tTcs inegales. 

Chaque tumulus abrite habitueUement un seul 
defunct ct cet usagc peut ctre accepte commc unc 
norme particuLiere de la necropole (fig. 212). Les 
fouilles laissent voir qu'ils occupaicnt des surfaces 
circulaircs entourees par des "couronncs" 
peripheriq ues de pierrcs el des logcttes cn 
dallettcs dressees. Parfois, a l'interieur des plus 
grands lumulus l'aire funeraire ctait bordce de 
gros blues (fig. 3/4); lcur s'ajoutai souvent une 
centure protectricc cn pierres, con~uc de tellc 
maniere que Ic parcmcnt interieur suivai ou 
corrigai la eonfiguration natureUc du terrain pour 
accordcr une protection solide a la tombc (fig. 
511 ). Le diametre de l'aire sepulcrale pcut allcr 
souvcnt, a l'intericur de l'enclos, de 2 a 5 m en 
excedam rarement de 6 a 7 m. Le parement peut 
eomportcr unc scule assisc de picrres plus grandcs 
juxtaposees, ou plusieures assises empilecs sur 
niveaux ditferents. Relativemcnt connu sur Ies 
necropoles des aulres cites mi lcsiennes, a lstros 
ou a Olbia p.e. , ce procede est, entre autres, 
represente dans Ies necropoles contemporaines 
des populations indigenes.1 

Dans toutcs Ies tombcs fouillees on a la 
preu ve que la structure tumulaire a etc mise en 
place aprcs qu'on ait depose sur le sol Ies cendrcs 
du mort et Ies mobiliers q ui Ies accompagnent. lls 
ocupent l'espace central du tumulus. Au-dcssus 
des inventaires s'ajoute toujours un remplissage 
de picrres et de terrc qui scmble avoir ele muni 
d'un systcme de couverture. Dans nombreux cas, 

2 Les 1rouvailles SOOI conserv~ dans Ies rescrves du 
Musee Arch<!ologique de l'lnsi1u1 de Rccherchcs !Oco
Museotogique de Tulcea. 

1 Voir Ies n&:ropote.~ d'Enisata ou de Cclic D~e. Simion 
1971, 63 - 131; Simion 1997, 231 - 152. 
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on mcntionne l'existence d'unc couvcrturc des 
pierres calcaires qui peut deja circ consideree 
comme une pratique habitucllc dans la necropole 
d'Orgame (lig.5n). Le tasscmcnt progressif des 
materiaux de la supcrstructurc du tumulus a 
provoquc l'ecrasemem des mobiliers ceramiques, 
rctrouves souvcnt tres fragmentes. 

Pour la plupan des turnulus fouillCs nous 
n'avons pas encore decouvene des indicatcurs de 
tomhc ou semara. On sait penincnuncnt que celte 
situation ne reflete en rien la realite archeologique 
initiale. 'A regal des aucres necropoles grecqucs de 
Pont Euxin, Ies tombes des ensembles funeraircs 
d'Orgamc ne sc recoupent jamais dans Ies sectcurs 
fouilles. a est clair qu 'unc signalisa.tioo etait mise en 
place a la surfacc du sol. 

Ayant cn vuc certains amenagemcnts 
renconcres, nous essayons de proposcr ccux qui 
pcnncllcnt d'apprehender sommairernent l'impor
tancc des indicateurs. Ainsi. ootoos dans le sectcur 
n• II trois tombes datees de la periode archaiquc qui 
contienncnt des amenagements circulaires de picrres 
au diametre de I - 1,50 m superposes sur Ic cote sud 
des cnclos en pierres. Aussi avons-nous quclques 
raisons de croire que ces amenagemcnts pcuvcnl 
crrc interpretes comrne des iodicatcurs. Au niveau 
de ccux-ci on constate la presencc de plusieurs 
fragmcnts de vases ceramiques qui apportcnt des 
infonnations detenninants sur lcurs destinalions 
commc licux sacres reserves aux offrandes. Donc. la 
posc de pierres au-dessus des structurcs eirculaires 
des galecs. s'il ne s'agit pas de rcperes, pourrait etre 
considcree comme un acte rituel ou pralique, Ies 
deux pouvant d'aillcurs sc eonfondre. 

L'emploi de stelcs, signalant Ies sepultures 
sous-jacentes. est pour !'instant mal doeumcntcc. 
invitam a la prudencc. Scul une tombc du III° 
sicclc av. J.-C. etait trouvc marquee par unc stele 
de marbre au nom de la defunte (fig. 5/3 - 4). 
Nombreux fragments des vases, particuliercmcnt, 
des amphores, et un objet en fer prenncnt place en 
face de la stele. En plus, pamU Ies pierres de la 
couchc protcctrice du twnulu.s Tiv du seeteur n° l, 
on a recupcrc un fragment de l'autre stele 
f unerairc ;1vcc la lettre ! preservee. 

Tous Ies faits pcrrnettent de pcnscr quc Ies deux 
mode.~ de marquer Ies tombcs a l'exterieur on} une 
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valeur chronologiquc evidente. Si tous ces exemple.~ 
dcgages revelent des indiccs qui pcrrnettent de 
supposer sinon un culte, du moins un ritucl 
funcrairc. iJ faut tout de suite aoter quc celui-ci ne 
s'est deroulc qu'apres l'clcvation des turnulus. 

4. Dis~ition des tombes dans la necropole 
Des observations interessantes ont, en outre, 

pu etre faitcs au titre de la gestion des cspacc.s 
funeraires sur Ies secteurs fouillcs. Les tombes 
sont trcs souvcnt groupees ea eosembles plus ou 
moi.ns denses et ctenducs, s' organisant parfois 
autour de la plus !,'Tandc de l'cnsemble. La dcnsitc 
des tombcs differe d'un ensemblc a l'autrc, mais 
elle restc asscz grande dans Ies deux sectcurs 
partiellement fouilles (lig. 3/3; 4). Les rcsultats 
obtcnus dans Ic scctcur n° I est de 4 ou 5 tombcs 
cnviron tous Les 250 m2 

• soit unc densite tout 
aus_~i importante quc pour Ic secteur n" D.' 

5. Traitement du corps du defunt 

L'examcn des pratiques funeraires rcvele a la 
fo is un systeme evolutif et particulicrcment stable 
Ic long de plusieurs siecles. Le contcnu des 
tombcs se composc cssentiellement d'ossemcnts 
brules parfois rnelanges a un sediment contenant 
surtout des charbons de boi.~. li est rare de 
trouver des squelcnes complets entcrrcs. 
Malheurcuscmcnt. la mauvai.>;e eonservation des 
ossements dans une region de calcairees empcchc 
directcmcnt la recherche amhropologique. 

5.1. Les depots i11ci11eris 
La pratique d'incinercr Ic dcfunt rccouvrc des 

rcalites funeraires diffcrentcs. Trois catcgories 
pcuvcnt ctrc dislinguees: 

I. incineration sous tumulus sur un bucher 
dresse au-dcssus d · une fosse creusec dans la zone 
centrale de la superficic protegee (lig. 611: 

' Malheureuscmenc ii n'es1 pas possible de faire une 
eiude cocnpara1i\·e en1re ln densile dans lu nwopole 
d'Orgame ci la densi1e dans la nocropole de la cite 
voisine d'lsiros, p.e. Les l!avaux arch<!ol(Jgiquc.< ayanl 
imercsse cc.~ n&:ropoles SOOI de nature ei d'incidcnec 
u~ diverscs, allani d"une rcchcrchc pariielle sur Ies 
mmulus proeminenls d" lmos, ă la fouille in1egrale sur 
I a necropole d · Orgnme. 

https://biblioteca-digitala.ro



104 

1umulus T_..9~)\ L'incincr;nion cffcc1ucc sur place 
es1 rare dans la necropole d'Orgame. 

2. incinCration sous 1umulus sur un bucher 
amenagc a la surfacc du sol amique'. Ellc est 
allcstec dans Ies plus grands 1umulus au1our 
dcsqucls s'adosscm Ies aul!CS 1ombes de.ţ nx:mbre.~ 
de la memc familie (fig. 411: tumulu~ Tiv). 

3. incinfralion sous 1umulus 11 incincration 
du defuat a l'exu!rieur de la lombe. Cene 
pr.uiquc est bicn rcprcscntcc pour la majeurc 
partie de ces 1ombes. Lcurs dimensions sont bien 
moindrcs quc ccllcs des tombcs du premier et du 
deuxi~me type el Ies dcpols des ccndrcs el 
d'offrandes pcuvcm se foire soit sur place, 11 
l'imcricur de la 1ombc, soit dans Ies umes 
cincraircs (fig. 612 - 4). 

Sur la surface dcgagec jusqu'a prescnt dans Ic 
scctcur n° I om c1c rcponccs trois diffcrcnts 
ensemhlcs tumulaires bicn distinctifs qui cnferment 
des iombcs 11 incincrmion de plusicurs typcs. Tous 
Ies trois ont un nombrc diflcrcnt de tombcs. 

Le premier e11se111b/e, rcmplacc 11 l'Oucs1 de 
scc1cur n" I , occupc unc surfacc rcstrcin1c el 
rcgroupc 4 1ombcs tumulaircs 11 incincr:uion: 1rois 
ont Ies depols dans Ies vascs cineraires el la 
dcmicrc a Ic dcpol des os. ccndrcs ci offmndcs 
clispose 1l la surface du sol an1iquc. Chacune csl 
prolcgcc par un cnclos d' cn1ouragc cn picrres et 
1ous Ies lombcs rcliees dans un cnscmble par un 
piribolos. prcsem sculcmcnl sur Ic cole nord. Le 
mobilier funcrairc de ccs lombcs avcc vascs 
cl'accompagnemcnl comprend. dans lrois ca.ţ, un 
vase cincrairc place au ccmre de la 1ombe. Parmi 
lei. vases ulilises commc rcccplacles on comple 
un pithos, unc ocnochoe el unc hydrie. lls sont 
accompagne des objc1s d'offr.mdcs, idcmifi6s de I 11. 

3 exemplaires/1ombe. En general. Ies vase.ţ som 

' Ce type de ~pulturc corrc.<ponde au type JAaV - Vll 
d'Hîstria. Voir, Alexandrc.51:u 1965, 163; idem 1966, 23 I 
CI sujv,; idem 1971, 319; idem. 1999, 174). Les plus 
ancienncs ~pulturcs ont 616 iden1in6cs ~ C&amique 
d'Ath~nes, b (llll'Lir de la nn du Vili', cr. K.KUblcr, 
Kcrameikos VI. I. 1959, 83, :opud Alexandrescu 1971. 
322. nolc 17. idem, 1999. 179, noic 17. 
6 Ccue ca16goric pcul ~trc nussi idcnlilioo b Histria dans la 
stric des s6puliures de lypc JAn l - IV, cr. Alexandrescu 
1965, 163: idem 1966, 231 ct suiv.; idem 1971. 319; idem. 
1999. 174. 
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place.~ a proximi1c ou part'ois a l'inu:ricur de l'umc 
cineraire. On note particuliCrcmenl la prescocc dans 
Ic 1umulus T vid'un cantharc el unc ocnochoe 1l cole 
d'une hydrie cineraire qui con1enai1 a l'intcricur un 
unguc1arium minia1urc. Tout scmblc donc opposer 
ccs lombcs a la quauierrc qui 3ppone un faible 
dep01 post sur place. Maiţ 1ou.ţ Ies mobilicrs 
funCraircs du cel cnscmblc sonl clates au debut du 
rrr siecle av. J.-C. 

le derLTi~me ensemble. si1ue au centre meme 
du scc1cur n" I , occupc unc surfucc plus largc quc le 
premier el SC COrnpose de 7 lOmbcs a incinCrJtion. 
r6alisCcs aux dirncnsions v.uiablcs. La plus grande 
examinCe est celle du tumulus T rv. eleve au-dcssus 
d'un bucher (fig. 4)7

• Son cmprcime trouvec au 
centre du turnulus mesure 2.40 x 1.60 m sur L1 
dircc1ion es1-oues1. lnitialcrocnl, Ic bucher se 
composai1 de grosses piOCes de bois donl 13 
cxemplaires 01\l ele r&:uperes. lls ctaicnl di.~poses 
parallelemem de rEs1 a l'Ouest et pouvaicru d'abord 
fare lies Ies uns aux au1rcs par materiei vegetal 
(jeuoes pousses, ramilles, ajoncs e1c.). De la surlace 
du bucher om etc recup6res des fragmcms 
d'ossemems calcinCs et d'ollhuides qui pcuvcnl 
nou.~ indiquer des trace.~ in siw du culte des nK>nS. 
Les analyscs anlhropologiqucs ont ctabli la prcscnce 
d'un adulte dont le sexe pcut etre masculin. 

L'invenlaire funeraire eiai1 un des plus richcs 
connu jusqu'ă presen! qui comprenail des objels 
pcrsonncls quc bicn d'offrandcs. De la prcmil:rc 
categoric fait panic unc fibule cn fer d6couvcne 
dans la moitiC cs1 du bucher indiquant peul-etre 
r orientation du squclcuc, la tete vers r Est. Des 
offrandcs alimentaires, liquicles ou solidcs, furem 
ajoutecs sur Ic bucher cncorc allum6 sclon Ic 
rituel. Parmi Ies liquides. on peul cvidcmmcm 
noter le vin, l'huile et l'eau ou parmi Ies solides. le 
cas des fruits ct des mc1s, dcposes dans Ies vascs 
ceramiques retrouves. Ceux-ci ctaicnt fragmcntcs 
el prcscntaiem des lraccs d'unc cuisson 
secondaire. On1 e1e egalement decou vcns Ies 
vcstiges des liba1ions et des sacrillces, parfum. 
boisson, nourriture. Pam1i Ies vascs, un rcconnaît 
deux cruches. un askos anique, une coupc
can1harc, un plat de poisson. unc mukc. plusicurs 

1 Lungu 1995. 23 1 - 263. 
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amphorcs. une de typc Solocha I ct deux de 
Thasos a timbres. A l' exterieur de la "couronnc" 
de galets ct tout pres d' c llc on a Lrouvait une 
fossc circulairc, pcu profonde. qui rcnfcrmait une 
saliere aniquc a vernis noir au fond perforc utile 
aux libations. Au-dcssus d'unc faible couchc de 
tcrre apportec sur le bucher ont etc dcposees 
nombrcuses amphorcs de Chios ct de Thasos 
distribuces cn cerclc a l'interieur de l'cnclos de 
protcction. Les amphores n'avaicnt pas passe par 
Ies flammcs et a vaicnt servi a rcpandrc du vin 
pour cteindre Ic bucher selon l'usagc bomeriquc 
accompli pour Patrocle ct Hector. 

Ccttc particularitc faait deja connue dans un 
tumulus d 'une autrc necropole d'Orgamc dom 
sont mentionnccs cnviron 100 amphores', aussi 
bicn que dans Ies necropolcs des autres citcs 
grecques, d'Olbia au Nord du Pont Euxin ou de 
Mcssembric, sur le câ te thracc. 

Enfin, sur Ies c6tcs oucst et nord du tumulus 
T1v s 'ajoutaient d'autres, plus pctitcs, mais Loutcs 
a incincration consommec a l'extericur de la 
tombe et Ies dcp6Ls de ccndres ct d'o!Trandcs 
deposees sur place. La rarele des charbons de 
bois dans ces 1ombes tcmoignc probablcment de 
l'intensite ct de la durec de la combustion, action 
qui implique partout de grandes quan1i1cs de bois. 
Les vases ont etc fortemcnt brules et, par suite, 
casses, ce qui expliquc Ies faiblcs quamites de 
dcbris decouvcrts dans ccs tombes. Tous Ies 
invcntaires funcraircs s 'inscrivent dans la 
deuxieme partic du rvc siecle av. J.-C. 

Le troisieme e11se111b/e, le dernier dans la serie 
du secteur a'' I, rcgroupe 8 tombcs, dont unc plus 
grJ11de que Ies autrcs. Elle porte le sigle T xn el 
autour d'elle s'arrangcnt Ies auires sur Ies c6tes est, 
nord et sud. Comme dans Ic cas du tumulus TIV• la 
tombc principale cachait unc incineration sur place, 
landis que Ies autres tombcs, plus petites, evoquaicnt 
toujours Ic tr.lIL~fen des residus calcines. Entre ces 
deux gran<ls rumulus etait arnenagee une fosse 

• Canarache 1957, 379. .La localisation de cene 
n6cropole pcut a1re prop<'Sk a 4 km Oucst de la 
presente necropole ct cnviron l ,5 . 2 km de la limite 
est du villagc actuel Jurilovca, au bord du lac de 
Razelm. A prescnt, dans cette zone on voit a la surfoce 
des agglomerations circulaires de pierrcs ct de 
fragments ~6ramiqucs. 
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rcmplie d ·un rnelange de Lerrc no irc a vcc de cendres, 
de fragments d'osscmcnts et des vases ccramiques 
foncmcnt brules qui dcmontre, par aillcurs, que ce 
deplaccmcol etabl.i ainsi WlC liaison entrc le bucher CI 

la tombc. 
De toute faţon, lc.s fragments des ossements 

exhumes ont des dimcnsions modcstcs. prouvent 
d'un brulage fort, c1 rcndent dillicilc unc an:tlyse 
anthropologiquc qui n' e.~L pas toujours possible. 
Souvent Ies classcmcnts par sexe ct par âge ne 
peuvcnt pas etrc proposes qu'a partir d'autres lypes 
de donnees. La structurc des inventaires funeraires. 
Ies pratiques ritueUcs ct le.~ dimcnsions dillercntcs 
des tombcs rcstcnt Ies principaux inclices concemant 
la dilfercnce scxucllc. Nous vcrrons, par exemple. 
que Ies tombes a incincrntion des erlfants conticnnent 
des va.<;es lllllllaturcs. LI sernblc que u:.ţ 

caracteristiqucs dimensionncllc.~ des tombcs ou des 
objcts des mobiliers funcraires, designcnl parfois, 
des coutumcs rcscrvees aux cnfants (fig. 7 n). 

Dans Ies umes cineraircs ont cte habitucllcmcnt 
deposes Ies ossements humains lonemcnt calcincs et 
bien fragmentcs, et raremcnt des objets personncls 
qui Ont subi l'action du feu. Les va.<:es ceramiqucs 
utili~s commc recep1uclcs funeraircs pouvaicnt circ 
aussi bieo un pithos or unc ocnochoc. une hydric, 
une amphorc (fig. 6!3, 4) ou un cratere. LL~ etaicnt 
dcposes au cemrc de la surface cntourec par un 
cnclos en pierres, tous proteges par des couche-~ de 
tcrre et, a r extcricur, par une couvcrturc de pierres. 
Aujourd'hui aous Ies rctrouvons parfois casses sur 
place par l' aci ion de tasscmenl des couches 
superieures ou des labournges. Selon l'analyse du 
materiei archCologiquc on peut supposer la prCserlCC 
de tombcs d ·au moins deux ou trois gcnerations de 
la memc familie. 

Les donnces du secteur n" LI, ou Ies 
prcmieres tombes appartiennent aull premiers 
colons de Milet, aucstent le meme rite et Ies 
memcs pratiques d'organisation des tombes dans 
un cnsemble familial. En outre, on peut admcttrc 
quc c'cst le choix du ritc de crernatioo qui a 
decide de la fornie de la tombe. 

Les crcmalioas sont faitcs soit sur place et 
cachecs par un tumulus. soit sur un bucher 
commun ct dcposees sur le sol antique ou dans Ies 
umes cincraircs. Les elements dont nous 
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disposons permettcnt de conclure quc Ic bucher 
n'est pas toujours pia~ dans la tombc. 

Si pcu abondants que soicnl Ies documents 

des tombcs du VII' - VI' sieclcs av. J. -C. fouillees 
jusqu'a prcscnt par rapport a ceux du IV' - IIr 
siecles av. J.-C .. ils prouvent quc Ies habitants de 

la cite d"Orgame ont garde Ies traditions le long 
de plusicurs sieclcs. Les dillcrcnces sont mises cn 

evidcncc par Ies invcnt:iircs. SurtOUl ccramiques, 
utilises d'une cpoque a l'autre sclon l'cvolution 

des formcs ei des contacts cornmerciaux. 

5.2. Les dipots in/1umis 

La decouvertc de ccrtaines tombcs a 
inhumation contcmpornincs des incincrations 
identific ua aspect part iculicr de la necropole. 
L'inhumation, bicn moins representee. sur un 
pourccntagc de 6,4% au cadre des fouillcs, offre 
deja plusieurcs variantcs dont nous notons deux 
principales: 

I. inhumation a la surfacc du sol antique. Dans 
CC premier cas, le squclelle etait muliJC CI depose cn 

dcsordre 11 cote d'unc construction rectangulaire de 

pierres 11 l'intcrieur d'un grund tumulus (fig. 616): 

2. inhumation dans une fossc profondc, donl 
ont etc cntcrres plusicurs squclenes suppcrposes 

dans la meme tombc (fig. 615): 
Ccs tombes, dont I' architccture ne se mb le pas 

differer de ccUes a incincr:uioo. recelaicnt chacune 
des cas particulicrs. EUes monLrcnl des 
oricn1:11ions prcferenticllcs. Ies sujets ctant inhume 
tete 11 l"Oucst. au Sud ou a l'Est. En plus, clles ne 
sont pas toujours accompagnecs de mobilier 
ccramiquc. 

6. Mobiliers funl!raircs 

Les objets qui constituent Ic mobilier 
funerairc d · unc tombe, csscntiellcrncnt vascs 
~ramiqucs, sont conccntres dans I' cspacc occupe 
par Ic bOeher ou par Ies rcstes d'unc i.ncineration. 
Cctte eoutume apparaît aussi d' unc fac;on Lres 
scmblable dans Ies necropoles d'lstro~· ou de 

Callatis'". 

• Alexandrescu 1966, 133 - 294. 
'
0 Preda 1961. 275-305. 
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Habituellemcnt. Ies quantitcs dcposecs dan 
cbaquc tombc ne sont pas lr~s irnportantcs. De I 
a I 0 dans Ies tombes ordinaires el plus de I 0 
vase.~ ou quclqucs dizaincs dans Ies grands 
tumulus, commc nous avons deji'I signale dans Ic 
tumulus T1v11• On n'a pas dl!couvcrt jusqu'a 
prescnl des tombcs sans offrandcs. 

Enfin. Ies mobilicrs conticnncnt divcrscs 
combinaisons de vascs ccrJmiq ucs parmis leS(1ucls 
domine l'as.~ociation d'unc ou dcux cruches nvec 

un ou deux plats de poisson. situaLion qui ne 

prouve pas neccssaircment unc rel:itive pauvrcte 
de la familie du dcfuot. Le tableau de la 

rcpanition des vascs dan.~ Ies tombes montrc cctte 

association dans tous Ies types de tombes. Elle 
pourra designer un mobilier standardise. au moins 

pour Ic IV' siCclc av. J.-C .. 
Eo plus, dans ccnaincs tombcs ii y a des 

traccs qu'elles pcuvent reccvoir des libations. 

commc l"indique la prcscnce. dans une fossc 

cachce a proximite du tumulus Tiv. d'un vasc
vcrscur rcprcscntc par unc salihc attiquc 11 fond 

perforc" . Elle a etc recucillic scule dans un 

remplissage compuse de terrc nnirc ct granulcusc 
avec des charbons de bois rarcs el isolcs. el de 

pe1i1s morccaux d'ossements bicn brulcs. 

6.1. La ciramique 
Au nivcau du mobilier ccr.uniquc, la forme 

des vases de ccs tombcs est plus variee. 
Les plus ancicnnes sont Ies vases importes 

des rcgions greco-orientalcs: amphores de Chios. 
de Lesbos el de Samos, aryballoi de Corinthe. 
vascs-couronnc de Rhodcs. bo ls aux oiseaux etc. 
Les tombcs archaîqucs remettcnt des documcnts 
pcu abondants cn concordancc avec Ies fouillcs 11 

pcinc comrncncccs. 
Les plus nombreuses sont des vascs du Iv• 

si~clc av. J.-C. parmi lesqucls compt Ies amphorcs 
de Chios. de Thasos, de Mende, de Heraclcc du 
Pont. 

D'une mcme importance sont Ies nombrcux 
va~es auiques a figurcs rouges (crat~res. 

pclikcs. etc) ou a vernis noir (plats de poisson. 

11 Luni,'ll 1995, 23 t - 263. 
11 Lungu 1995. 234. 
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caolhares, skyphoi. gutti. bols etc.). La plupart 
ont ete ramas~es briscs l'l I' intcrieur de la 

tombe, mais de nombreux tessons sont 

conservcs dans l'extericur. 
Le tableau suivant montre la frequcnce des 

vascs ceramiquc dans Ies tombcs des IV' - rn" 
s~les av. J.-C.. Lcurs origincs meucnt co 

evidcncc que la colonie d·orgarne avait etc 
intcgree dans Ies activitcs d'echanges tres actives 

dans I' aire de la Mccliterranec. 

60 

so 

40 

30 

DCiramlqu~dftgtut'S '°"XU 

• Ciramiqu< ll'm.SIOfH 
• c·eramiqu.e d \•emis noir 
Cl Cira1niqut 1ouml.e 
C Clrmnique m1H/„/I~ 

O llmplobru 

Grapbiquc n• I . Frequence du groupes ciramiques 

Les ceramiques ditcs locales (fabriquees l'l 
Orgarne") ou rcgiooales (importees de Histria) 

soot modclees ou tournees d · argiles grises ou 
bciges. Lcur typologie est variCc et corrcspond 

aux formcs indigencs o u copiccs d·apres Ies 

modeles des vases grecs. On y distingue des uroes 
o voides a boutons e t l'l bnndes dccorecs par 

impressions dc.ţ doigts. Parmi Ies ceramiqucs 

toumees, Ies ocnochocs l'l ICvres treDCcs 

" Pour l'epoquc romaine Dupooc supposai1 que lu autres 

ci1ls importantts du /iuora/ (Tomis, Callatis, Arga1111m1) 
onr probabltmtfll fabriqul dts clra111iquu de composltion 

chimique tns .-oisint de etilu d'l/utria. dans Maria Coja. 
P. Dupont, Attlters clramiquu. Histria V. Bucarcs1 -
Paris 1979. 127. La conclusion tic l'au1cur: On ronstott 
dnnc bitn que I' llistria romano-byzamlrc• a dii perpi lller 

l 'md1wrie ciramlque locale d'ipoque grtcque.„ „„nous 
porte vccs la poss1bilite d'iden1ificr unc prQduction lucalc 
d'Orgame li rtj)Oquc grccque. 
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constituent Ies plus ancicnnes imit:nions des vascs 

grccs. Une piecc rare dans la necropole est une 
figurine cn tcrre cuile. 

6. 2. Les objels metal/iques 

Le mobilier metallique est bcaucoup piu.~ 

restreint quc celui ceramique et Ies typcs ne sont 

pa..~ nombrcux. Les objcts sont souvcnl placC:s au 

niveau du sol antique sur la surfacc d'enter
remcnt. mais iJs pcuvcnt accompagner le defunct 

au moment de la cremat ion ct dans cc cas. ils sont 
brOICs ou bien melCs aux osscmcnts avec lesquel~ 

iJs ont etc incinercs. Dans ces cas. il s'agit 

toujours d'objcts de parurc ou d·acccs-soircs de 
vctcmcnt. Parmi Ies plus rarcs comptent des 

clcrncnts vestimentaÎrCS que SOnl des fibuleS CI 

suivcnt Ies objcts de parurc. corrune des anncaux 

en bron1.c, un pandatif cn or et argcnt. unc bouclc 

d'orciUe en argcnt. L1 necropole a livre aussi un 
strigilc cn bronzc. un couteau cn fer ct beaucoup 

de pointes de fleches en bronzc etc„ 
Plus nombreuscs sont Ies monnaies. Lcur 

valcur symbolique pcut Circ conforme a leur 

valcur intrinsequc vu qu'il s'agit de pctiles 

mon.naies cn bron~ 11 faible valeur d'achat. Un 
petit trcsor de 3 monnaics, le typc cornmun a la 

roue d·onginc d'Istros. etai1 entcrre sans support 

~ la basc de l'enclos d'cntouragc cn pierres d'unc 
tombe de la sccondc moitic du IV' siCcle av. J. ·C„ 

Un aut re tresor de 39 monnaies cn urgent. aussi 
d 'originc histriennc du IV" siccle av. J.-C„ ctait 

cntcrre l'l la basc d'un eoclos en picrres d 'une 

tombc archaique du scctcur n• II". Mcmc si sa 
valcur CSI. evidcmrncnt, plus grande QUC celle du 

Lresor cn bronze, lcur signilica1ion peut avoir unc 

cxplication communc. Difficile a dire si la 

coîncidencc de leur localisation est due au hasard 
ou si clle peut etrc :111ribuee l'l un ritucl ~'))Ccial de 
la pratique d' ex voto. 

Les decouvenc.~ monctaircs d:lllS Ies tombc.~ 

rcvctent UllC signilication ritucllc" bicn que Ies 
recherchcs archCologiques n · cn fasscnt pa.~ etat de 

maniere constante. lsolCcs, Ies monruues scmblcnt 

„ Lungu, Pocnaru B°'dca 2000. SO\is prcssc. 
IS Sur lu ronc1ion ri 1ucllc des decouvcncs n1ont1aires 

dans Ies 1ombcs de la Orb:e classiquc CI hcllblis1jque. 
voir Kunz. Boatdman 1971. 166. 211. 
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indiqua I' obole ii. Oiaron, le pro. ii. payer pour le 
passage des tleuves infemaux. Selon Ic sophiste 
Lueien" et d'autres auteurs antiqucs" une scule 
monnaie suflisait. Le rituel semble avoir ete pratique 
ii. Orgarre egalement, ă une echelle reduite pourtant 
(dans environ 3% des tombes). n se justific 
probablement par la geoeralisation de l'incinCration. 

7. L'h~roon 
06::ouven en 1995 dans le secteur n° II de la 

~polc, le plus grand tumulus oocupe une surface 
de 42 m cnviron sur l'une des hauteu.rs nord du 
promontoire de Capul Dolojman (fig. 212-3)". D 
abrite une tombe a incinCration ele~ au~ 
d'une fossc profonde de - 0.00 m, situee au centre 
d' une surf ace fonemeru brUlec, au diamW'e de 8 m. 
Vers l'cxt~ de la surface cendrcusc ont ele 
examinC.s Ies restes d'un bilcber rcctangulaire, rtalis6 
de poutrcs en bois de chene19

• D etait entoure d'un 
grand cnclos de protection eleve de pienes jusqu'a 
1.25 m de haut au centre du tumulus. Ocvant la 
fossc d'incinCration dont l'ouvenure est orientee 
vers !'Est sc trouvait une surface fonement br{llte 
avec des offrandes alimentaires. Dans la plupan des 
fragmcnts analyses ii s'agit d'ovi-01~ et des 
oiscaux. Vu la quantitt reduitc de restcs incinCres 
d6couvcns dans la fossc d' incinCration ii est permis 
de croire que la plus importante partie a eu~ deposee 
dans un /amax, enterre ICI ou ailleurs. 
Vraiscmblcmcnt, le /01111JX a ~e voie par Ies pillards 
dont la presence est trahie par plusieurcs fosscs 
crousees a posteriori et que nous avons croisees 
dans differentes wnes du tumulus. Certaines de leurs 
interventions ont detnrit partiellernent la wne 
centrale et meridionale de la tombe ou Ies objcts du 
mobilier font dtfaut. 

Le mobilier funeraire que I' on a rctrouve 
dans l'aire encorc protigee nous a livre quelques 
pi«:es ctramiqucs qui passent aujourd'hui parmi 

" Lucien, Sur Ic deuil, 926, 10'. 'E;rr1Mv ri( drrobdWTfl 
rt.Jv o/l(ei't.Jv, 1rp<i>ra µiv f/>Cpovre( dfJo-'"" c' ro 
ordµa .:arlbq.:av a1frr[J µ 1obt)v rt;J rropbµci 
rtj' l'auriĂ (a' yt:vqodµcvov. .. 

11 Voir, Lungu, Poenaru Bordca. 2000, nocc 69. 
11 Lungu 1997 (2000), 67 - 85. 
19 Nous devons Ies r~luns des analyses dendrologiqucs 

• la gcntillcssc du Prof. Margatîta Primas de 
I' Universit6 de ZUrich, que nous remercions vivemcnt. 
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Ies plus anciens docurnents. li s'agit de deux 
amphores de Chios'°, une coupe orientale1

' et 
trois oenochols en pâte claire et grisc, toumees 
d • apres Ies rno~les grecs-orientale. l ls aident a 
futer le moment de la fondation de la cite! 
d'Orgarne tout proche de la date que la chronique 
d'Euscbius l'indique pour la fondation d'lstros, 
soit 657- 655 av.J.-C." . 

Le caractm paniculier de la decouvene reside 
aussi dans l'identification d'un fosst circulaire aux 
olîrandes a la prolcimite de I' enclos de pierres. n 
etait creuse dans la roche aux profondeurs variables, 
allant de O.I O ii. 1.35 m. Dans le remplissage de 
celui-ci on rencontrait souvent des fragments des 
vases tournes: ampbores, canthares, crateres. 
lekanai. oenocboCs etc., des tuilles. des monnaies, 
des pointes de ~he et beaucoup plus rnoins des 
vascs ctrarniques rnodel6s. 

Cenains aspects relatifs ă la maniere 
d'articulation des elc!rnents du tumulus au rituel se 
retrouvcnt dans la description de l'entcrremcnt de 
Patrocle, faite par Ho!Mre: la prc!sence des 
poutres en bois de chene utilisees a l'eriger le 
bllchcr (lliadt , xxm, 117 - 118): la forme 
rcctangulaire du bllcher (Jliade, xxm. 160 -
162); le cadavre depose au milieu du bOcher 
(lliade, XXITI, 163 - 164): Ies sacrifices des 
animaux officits devant le bQeher (Jliadt, xxm, 
166 - 167); Ies offrandcs disposees autour du 
bOcher (Jliade, XXlll, 167 - 170: vases ă miel et â 
huile); Ies braises c!teintcs avec du vin, cc donc 
ternoigne la presence des amphorcs (Ilia de, 
XXIII, 236 - 238); un fosse creuse autour du 
bOchcr pour en obtenir la terrc qui va servir a 
l'c!rection du tumulus (lliade, xx1n, 253 - 256 ... 

"' Une amphcrc ele l}'pC dit WnUtl l cngcbc blanc CI bandcs 
horizonales. \W l Daux 1961, 934, fig 34 = Bernard 
1964, 137 - 140, fig. 50; Cypfll.f, Cal.a. Yai 1978. 23, 
fig. Se; Lungu 1997 (2000). (9, note I I, fig. 4.6a. b. 

" Unc coupc samienne, A2/Samian, \'OÎr Vierneiscl, 
Walter 1959, 27, Bcil. 61, 4; Walter 1957, 47, Abb. 4. 
Beii. 71:4; Cook 1998. 130 - 131 . fig. 18.1 (c). Sclon 
la ri!ceote opinion de U. Schlouhauer, Di• 
Knlckrondschal•n au.r Miltl. th~ pri!sent6: l 
l'Univcrsil~ de Bochum. la date ~1 !tte lix6: l 650 
avJ.-C., obscrvation ferite par Alexandrescu 1999. 21, 
note 13; Lungu 1997 (2000), 69, note 11, lig. 5.7a,b. 

u Eusebius de c~ par la chronique de Hicronymus 
(Chim„ 95 b. Helm •.. Jllsuu.r clvi1as Îll Ponto cotldim). 
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âµ<j>i nupJiv). En cffe1, cn raccordam Ies 
donnecs archcologiques a Ies infonn:11ions 
1ran.~mises par Homerc, te s1a1u1 de her6011 de la 
1ombc T Ms d"Orgame est apparu d'une rnani~re a 
convaincrc. 

La pra1ique regulierc des offrandes duram 
plusicurs siCclcs, du I V" jusqu. a la premiere 
moitie du IU" siccle av. J.-C., indique quc la 
1ornbe a ele Ic centre d"un cullc consacre a unc 
personnc importanlc. idcn1ifiec par nous au chef 
meme du premier groupe de colons grecs . 
oikis1es, qui. apres sa mon, cs1 promu au rang de 
gardicn de ta cite· no.A.tooouxoi;" . 

Quan1 a I' cmplacement. Ies sourccs liueraircs c1 
Ies decouvcrtcs archeologiqucs demonircnt que 
heroa etaicnt Ic plus souvcm si1ues dans l'agora ou 
a l'emree de la ci1e.2

• n semblc que Ies 1ombcs des 
heroes-follda1e11rs soien1 mremen1 aues1ecs eo 
dchors des murs de la fonifica1ion. La norme se rcnd 
par Ic tombcau du fond:11cur llos, Ic heros cponyme 
d' Ilion. La 1ornbc de celui-ci c1ai1 acceptec. chc'l 
Ho.rere. cornme un irnponan1 poin1 de repere e1 un 
lieu de renconirc de la communautc. Par voie de 
coosequcncc, Ic cboiJc de l'cmplacement de la 1ornbc 
du fieros comptait parmi Ies chargcs esscmiclle.~ du 
premier group de colons. A noirc avis, l'cruvre 
homeriquc doit eire cnvisagec comme un irnponan1 
docurrcn1 a11es1an1 une variante ionicnne du culte 
apportee par Ies colons milCsicns dans Ies C.'>"Jlaces 
colonises. 

Selon la documentntion mise a jour jusqu'a 
presen!. Ic lurnulus T A95 e1ail crige a l'cnlrec de la 
necropole d'cpoque archaiquc. Ă cn jugcr d'apres 
scs dimcnsions c1 ses par1icularites d'archi1ccturc 
ci de ritucl, ii doit fare rcgarde commc un 
important poinl d'orientation par rapport auqucl 

" Le iame es1 aucsre chcz Apolloruos de Rhodcs (li. 
846 • 850) dans une rnaition relative ~ la fondntion de la 
cite de Herncloo Puntique: ii y es1 dit qu'apres la mori de 
l'ari,'Ollau1c ldmon, le dicu n deman~ nWt colons d'aoorci: 
le Mros awnmc Ic gardicn de !cur citC. JtoJ.10oouxoi; , 
bicn qu'~ cc manc:o1·11i ils honornssctlt Agamcsior. 

,.. Sur cc poin~ Ic mooumcnl d6coo\"Ctl a la ponc WCS1 de la 
cilt d'&elric. ~ rioto!rieur de ln ci1C. a ttt OOU\'COI in\'Oqte 
etanal>~ Thcodora HadziSLeliou·Pricc ( tm, 129-144) 
~ime qu"il cxiSLc un rnppor1 inron1es1nble cnll'C ks 
quali1ăi du hl!m! homUiquc Erech1cus. le fondmcur 
d" Atbbics. et le h&os anonymc honore a la ponc de la ci1t 
Etttria 
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furcnt repanis Ies autrcs ameoagcmcnts funcraires 
de l'cpoque. Ă 20 m environ, sur Ic c01e es1. 
commencc la seric des tombcs d"incinCration, 
datccs au dcmier quart du vn• · debut du VI' 
siecles av. J.-C .. li vcillai1, en mcmc 1cmps, sur un 
important espace d ·acces vers la cite, raison de 
plus pour considercr l'eventualitc d"une pone el 
d'un chemin d'acces â l'cpoque dans celte zone. 

Nous prcscn1ons ici un examen rapide de 
CCllC necropole qui rcvclc la prescnc.;c d'un ccrtain 
nombrc d' aligncmcnLţ, correspondan1 a unc 
organi.~1 ion rigourcusc de I" espacc funcraire. On 
obticn1 aiosi l'imagc d'unc sociCte struc1uree. 
panicularitc evidente dans la maniere d'articulcr 
Ies elemcnts de la necropole. ou l'on voii 
apparaîtrc des lotisscmcn1s de 1omhes desscrvis 
par des voie d'acccs vers ta ci1c ou des al!Ccs 
funeraires qui licnt parfois Ies routes ct Ic.~ 

1ombcs. 
Les c.:arac1eris1iqucs des tombcs e1 bicn des 

mobilicrs funeraircs pconcllcnt cgalemcnt 
d'envisager le prob!Cme de la hierarchisntion sociale. 
La confrontation des donncSes a ncttcrrcnt mis cn 
evidcncc Ies grandcs tombcs tumulaircs avec un 
nombrc eleve de vascs d'accom-pagoement ci Ies 
1ombc.~ ordinaircs avcc des mobilicrs ii pcu prcs 
standardises. La natwe de lcurs licos ci de.ţ 

diffcrcnces residc dans Ies nonncs coutumiCres 
apponees par Ies colon.ţ grecs de Milei. 

A ceuc etape d'analysc, ii es1 utile de r.ippcler 
quc I' organisation des cnscmbles funer.tircs tient cn 
memc tcmps le rcspccl des lumulus anciens par Jc.ţ 

plus reccnts ; clJc est autant une importante 
temoignage de l'homogcoei1c de la communautc 
milesicnne d'Orgame. L:i divcrsitc des mau!riaux 
archCologiquc.~ suggcrc aussi quc nous somroes cn 
prescncc d'une necropole mixte, qui reunit de 
sepu!Iurcs d'adultcs CI d'enfanlS. Les delails 
Iopographiques mcucnt en rclation Ies 1umulus 
d'cnfants ct ceux d'adulte.~ dans Ies meme.ţ 

cnscmblcs sclon des ctroits licns de parcnt6. 
On peut, a partir de ccs rcmarqucs, supposcr 

quc Ic 1r.i.i1emeo1 rescrvc aux mortS dcvait CI.re ioCgal 
dans ce11e sociCt6. En cffct. la majewe panie de la 

populaiion aurait etc cn!Crree sous des tumulus de 
proponions rCduitcs par rappon aux tumulus 
relativcmcnt imposants ou auraicn1 e1c cnterees Ies 
cli1cs de la communautt d" Orgarne. 
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Par rappon aux decouvcncs de la recropolc 
d' lstros nous remarquons. enm:: autres, l'abscocc 
complCLC des chcvaux entcrres. Aucune annc 
dMcnsivc ou de parade, seullcmcnt un pelit dep(lt de 
pointes de nechc dans unc tornlx: d'cpoquc 
archaîquc pourrait ctre lie avcc circurnspection au 
statul d'un gucnier. En echangc. la typologie ct Ies 
pratiqucs funcraircs prlc;entent de nombrcuscs traccs 
similaircs. Ccnaincs tombes pcuvcnt se ranger dans 
la clas.<;c des turnulus a la supcrstrocturc cn trois 
couchcs, typc 11 d' IStros". conune Ic tumulus T rl' 
Cc qui peut faire unc irnponante diffcrcncc c'cst b 
dominancc 11 lstros des tornbes disposees sur Ic foycr 
de crernation par rappon a C>rg:ure ou domincnt Ies 
tornbcs 11 cntcrremem des dCpâts depos6s au ni\'Cau 
du sol anliqucn. 

L'actucl stadc des fouillcs demontrc que la 
froqucnuuion de celle necropole couvrc plusicurs 
sieclcs. du milieu du VIie jusqu' au miticu du m• av. 
J.-C. Les plus anciennes donnecs dcrnontrcnt quc la 
colonie d'Orgame fut fondcc ii unc date ancicnne. 
rapprochCc nu miticu du Vil' siCclc nv. J.-C. 
s'accortlant avcc ccrtaincs des sourccs 6crites1'. 

Mcrnc si plusieurcs tornbcs n · ont pas permi~ la 
rocupcration integrale des inforrnations. lOUtes Ies 
donnec~ nous paraissent se conjuguer dans 
l'hypotcsc quc l'ensemblc fut organisC d'apres Ies 
oonncs d'unc nCc:ropole urbaine. La variete des 
imponations soutient aussi l'hypo!Mse quc la cite 
avait fonctiormc cornrre un vrai comptoir de 
comrncrcc. Nombreuscs dooouvenes faites dans Ies 
e~1iuccs cnvoisinccs prouvcm cc statut. Les fouillcs 
de Vişinal'l , Bcidaud10, Cclic OCrc", Tichii eşti". 
Rachclu" . Ghiolul Pietrei", Enisala", ont livre des 

I.I Alexandrescu 1966, 237. 
26 Lungu 1995, 232 - 233. 
11 La s6'ic de rapprochcmenis CI de difT6rcnccs cn1rc Ies 

ntcro(lolc.ţ des ccs deu.~ cit~ grcc:quc sera anal~ cn 
~ail dans unc ecudc monographiquc quc nous 
sommcs cn train de l'&borcr. Un premier \'Olumc 
paraitra dans Ies suivantcs dcux annres. 

" Voir, IA chronique d'E~os. supra, n0tc 22. 
" Mnnucu AdamCŞlcanu 1980. 174 - 171! 
'° Simion, Lâ7.urcă 1980, 37 • 54. pi. IV. lig 9, col a 

levre d'unc nmphorc de Chios. 
" Fut1illes syst~matiques G. Simion. 1988 • Mn11uc11 

Adumcştc:mu 1996, 39 - 46. lig. 3.5 et note 5. 
" 61111111:11111 1995, 230, pls. VII 1.3, X.10; Mnnucu 

Adn111eş1canu 1996. 40. fig. 2.2 ci 3.3. 
11 l...cs fooilles de sauvctage cfT&:tu\!cs en l'!'Kl rar V. Lungu 

Vasilica LUNGU 

ceramiques grccqucs qui pmuvent des ecbangcs 
avec Ies populations incligi:nc~ dCvcloppecs plus 
probablemcm par ccue colonie de haute epoque. 
D'apres Boardman. Ies Grecs sont vcnus au Pom 
pour faire du comrncrce autant que pour chcrchcr 
des terres'6. Or, la cite d'Orgame ctait cmplac6e 
dans une region c6ticre au dchouchc de voics 
cornmerciales tant dans l'intcricur du continent 
qu'au long du Danubc ou du littoml de la mer Noire. 
Sans insi~ter trop sur I' irnponancc de cc fait. ii nous 
scrnblc quc b colonie d' Orgame reunit tous Ies 
paniculatites d'une p61is aux vr -IV siCclcs av. J.
C. ''. ~ fouillcs de b OOc:ropolc rcndcnt possible 
que la cite d'Orgai:n6 wit la premiere colonie 
grecque du tcni.toire actucl de b Roumanie. plus 
viciile rreme quc la cite d' htros et unc de Ies plus 
anciennes colonics grecqucs du Pont Euxin. En 
cffct, Ies doruiCcs archCologiquc.~ datant de la plus 
ancicnne periode de I' occupation du site sont 
detcrminantes pour l'histoire de la fondation et de 
l'organisation de la cite et pas sculcrncnt. Ces 
aspects-ci rcprC.'iCntent un point de refcrcnce el de 
comparaison avcc Ies autrcs citC.~ colonia.Ies ct voal 
apponer une contnbution imponante ~ l'ctude de la 
civilisatioo grecque dans le ba.c;.W1 du Pont. 

Vasilica LUNGU 
Jns11111111/ de Cercet4ri Eco-M11zea/e 
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ont remis quclqucs fmgmcms ctrarn1ques d'6poquc 
archaique: un cxcrnplaire de l'Ollpe grocque.;iricntale h 
bandcs. frogments d'an1phorcs de 0 1io. lnCdirs. 

" Ă la suite de.< fouil lcs de souve1agc ont npparu quelqucs 
fragmcnts des va.scs archaiqucs impoct6s: roupcs ă 
bandcs d'originc grccquc-oncntalc ct amphorcs a 
bandes brun-rougdtrcs. Fouillc.ţ V. Lungu. 19&6 -
1988. loediis. 

» Simioo 1971, 63- 130. 
" Boardman 1980. 241. 
31 Opyciµri r.6i.1~ tr.i tcj> "loti><i>„. Htra1t1 Milesii 

/ ragmen1a. n cura di O. Nenei, Fircnce, 1854. frg. 183 
(= Fr.Gr.Hist I, 28. frg. 172). L:1 cit~ d'Orgam6 -
Argamum est mcnuon&: par Procopius. De ncdificiis, 
IV (Cd. Haury. t49. r. 13, · Apyaµw). p.1r111is Ies cit~ 
fortifi&:s par Justinicn cn Scythic M ineure. Un bilan 
des fouillcs sur la fortification grecque. voir Manucu 
Adameştcanu 1992. 55 -67. 
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Fig. 2 I. Vuc 'ur Ic rromon1oire de Capul Doloiman (Photo: Fiono TOJl<)leanu ). 2 t\ccroJl<llc <l'Or!!.1mc. 
Tumulu' T ,,,,. J Nfrropote d'Orgamc. Scctcur li ct furnuJu, T \o< (Photo: Gcor~c Dumitriu ). 

-1. -:ecropolc d'Org•1m~. Tumulu' T l>' . 
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Fig. 3 I. Rout<! d'aro:s par la n~<'ropok 0~1rul. :l. Tumulu' T \ m ci la route 1racce' \CfS la ci1e 
3. ' ecropole tl'Orgame Scc1~ur I.~ compk~e' familiaux. -l l\ccrpolc d'Or~ame. Scctcur I el Tumulu~ T "' 
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Fig. 4. I. 2. Necropole d'Orgame. Secteur I. Le complexe familial du Tumulus T" . 
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Fig. 5. 1. 
2. Secteur I.  Tumulus T .  2, 4. Secteur II.  Tumulus T .V  B95  

Nécropole d'Orgamé. Secteur I.  Enclos en pierres du Tumulus T .    IV   
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Fig. 6. 1. 
3. Tumulus T . 4.Tumulus T . 5. Tumulus T  6. Tumulus TB95 m II    VI E99 . B95

Nécropole d'Orgamé. Tumulus A . 2. Tumulus T .  95   XII m II  
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