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gedient haben miissen. l\lanche Nadeln eigneten sich fiir 
beide Zwecke, andere - wie etwa die Rădchenkopfnadeln -
waren nur zur Befestigung des Haars zu bcnutzen. 

Die Verwendung der Nadeln in der weibiichen Bekleidung 
ist durch die Grăber in der Nekropole bei Povcgliano belcgt, 
die sich von den l\lănnergrăbern mit Schwert erbeigabcn un
terscheiden. Die Verw!'ndung von Nadeln fiir l\lănnerbeklei
dung ist nur in der Jungbronzezeit nachgewicscn. Auch ei
nige ausschlie1llich von Mănnern benutztc Nadeltypen sind 
bekannt : Hirtenstabnadeln vom San Vitale-Typ, Nadeln 
mit gro1lem Kegelkopf aus der Villanova-Kultur, Savcna
-Nadeln, Kegelkopfnadcln. Spezlfisch weibiiche Typcn -
zum Aufstecken des Haars - sind Rădchenkopfnadcln und 
Doppelnadeln. Die Nadelfundc zeugen dafiir, da1l Kleidungs
stiicke getragen wurden, dic au r den Schultern, den Armen 
oder der Brust mit Nadeln zusanuncngehaltcn waren. Die 
Nadeln wurdcn entweder senkrecht, manchmal mit der Spitzc 

nach oben, oder auch quer a ngesteckt, wie die aus verschie
denen Grăbern hervorgehendcn Bcobachtungen bewelsen . 

Zum Abschlu1l dieser Ausfiihrungen sei bemerkt, da1l dic 
Funddcpots cder Grabbestănde, unter denen sich auch Bron· 
zenadeln befanden, n icht behandelt sind. Die Erwăhnung der 
den betreffendcn Nadeln assoziicrtcn Stiicke im Katalog 
kann nicht die Abbildung solcher Fundverbănde ersetzen. 

Diese Bemerkung soli j cdoch den offensichtlichen Ver
dienst der Arbeit von Carancini in keiner \\'eise vermindern, 
clas in erster Linie darin besteht, der \\'issenschaft eine gro1le 
Anzahl bisher unvcriiffcntlichcr Fundstiicke zugănglich ge
macht zu haben. Der durch dic rigorose Forschungsweise 
bcmerkenswertc Band von C'K'\r:rncini, ciner dcr umfangrei
chsten der PBF-Sammlung, bildet !'in fiir Fachleutc unent
behrlichcs Arbcilsinstrnmcnt. 

Jon Clricideunu 

ERNST PFUHL et HANS MOBIUS, Die Ostgriechischen Grabreliefs, Textband II, 334 p. (279 -
612) et 59 fig. (73-130) ; Tafelband II, 163 pls (170 -332). Philipp von Zabern, 1\Iainz, 1979. 

L'annee 1 979 nous a apporte la fin du monumental ouvrage 
que j 'ai deja prescnte, ii y a une annec, dans Ies pages de cette 
revue, avec son deuxieme volume, texte el planches. La 
confrerie savante est desormais dans la possession complete 
de cet inestimable trnvail, dont l'histolre est longue et lourde, 
comme l' est notre epoque. 

Selon le plan dresse au debut du premier volume, la se
conde partie comprend Ies steles aux metiers (no. 1 128 -
- 1 1 95), gladiateurs (no. 1 1 96 - 1 268), guerriers (no. 1269-
- 1 278), cavallers (no. 1279 - 1 469), offrandes et iibations 
(no. 1 470- 1487), banquets funeraires (no. 1 488- 2066), pro
thesis, reliefs rupestres de la Cilicie (no. 2067-2084), divi
nites et figures symboliques (no. 2085 -2107). protomes el 
bustes (no. 2108 - 21 95), animaux et plantes (no. 2196- 2237), 
maledictions (no. 2238- 2252), gorgonela et autres signes 
apotropaiques (no. 2253- 2255 ), autres representatlons 
(no. 2256-2318). 

De riches indices thCmatiques, par divinites, noms, lieu 
de provenance el l ieu de conservatlon, rendent alse le travail. 

Les etudes au debut de chaque chapltre du catalogue 
sont mis au j our avec la derniere bibiiographie et presentent 
de nombreuses et subtiies observations concernant Ies monu
ments du catalogue. Les descriptions sont faites avec autant 
de soin el de competence qu'au premier volume. Pour Ies 
zones l imitrophes, comme celles du bassin de la Mer Noire li 
y a peu de lacunes. Evidemment on peut toujours ajouter 
quelques pleces, mais Ies plus importantes, et celles qui re
presentent le type courrant dans ces regions, y sont pubiiees. 
Notons la serie des steles d'Odessos au banquet funeraire 
el au cavalier. Molns bien connu est le materiei de la cote de 

la Dobroudja (ia Scythie Mineure) pour Iaquellc la bibiio
graphie se limite au catalogue de l 'exposition de Kiiln, R iimer 
in Rumanien, 1 969, a l'ouvrage de I. Stoian, Torni/ana, 1962, 
el a quelques pubiications anciennes, comme Gr. Tocilescu, 
Fouilles el recherches archeologiques en Roumanie, Bucarest 
1 900, ou bien a une Hude de ce dernier pubiiee dans AE?lf, 6, 
1882. On pourrait aj outer bon n ombre d'etude� recentes, 
beaucoup d'entre elles parues dans Ia revue Dacia. Sans 
voulolr dresser une bibiiographie complete, je crois que c'est 
mon devoir de signaler Ies etudes succesives de Gabriella 
Bordenache sur Ies monuments des cites pontiques : Anti
chilit greche e romane ne[ nuovo Museo di Mangalia, Dacia, 
N.S. ,  4,  1 960, p. 489 suiv. ; Histria alia luce de[ suo materiale 
sculloreo, Dacia, N.S. ,  5, 1 961,  p. 185 suiv. ; Temi e molivi 
delia plastica funeraria d'elit romana nella Moesia Inferior, 
Dacia, N.S„ 8, 1 96-1, p. 161 suiv. et Dacia, N.S.,  9, 1 965, p. 
253 suiv. Voir aussi Maria Alexandrescu Vianu, Le banquel 
funeraire sur ies sle/es de la Mesie Inferieure : Schemas el 
mod.eles, Dacia, N.S. ,  21,  1977, p. 139- 1 66. 

Comme je l'ai deja fait observer pour le premier volume, 
les datatlons des pieces sont basses, mais d'une parfaite co
Mrence. Pourtant la piece cat. 1 971 de Tomis, datee du debut 
du ne s., devrait etre situee entre Ies annees 56 el 86 de n.e., 
selon la periode de stationnement de la Jegion en Scythie 
l\lineure et d'apres le style. 

Exprimons notre gratitude envers la presligieuse Maison 
d'Editlon Philipp von Zabern de l\lainz, qui a assure des 
conditions graphiques impeccables. 

Maria Alexandrescu Via nu 

JORGE ALARCÂO, ROBERT ETIENNE, Fouilles de Oonimbriga - 1, L'architecture, avec la col
laboration du Bureau d'architecture antique du Sud-Ouest, C.N.R.S. ,  Pau, Jean-Claude Golvin, 
Joseph Schreyek, Raymond Monturet ; diffusion F. de Boccard, Paris, 1977, 341 p., 133 pl. 

Cette vaste etude sur l'architecture de Conimbriga comprend 
quatre grands chapitres : • La coexistence augusteenne • 
(Livre premier), c La revolution flavienne • (Livre I I), • Evo
lutions, D estructions, Reconstructlon • (Livre I I I) et • Stra
tlgraphie el demonstration chronologique • (Livre IV). 

Dans la premiere partie (Livre premier), sont etudles Ies 
probiemes lies a !'habitat de I '  Âge du Fer (aspects de I'urba
nlsme, technique de construction, etc.), Ies thermes augus
teens et la palestre de l'epoqu e de Trajan. Les auteurs con-

cluent que, du point de vue de l'urbanisme, l' instauration de 
l 'Empire n'a pas signifie une rupture totale vis-ii-vis du sche
ma urbain de l 'oppidum celtique. Cel oppidum, susceptible 
de recevoir les influences de l'ordre romain, a pu survivre 
sans difficultes a proximite du forum construit sous Auguste, 
si  bien que Ies elements d'urbanisme prcromain ont coexiste 
avec ceux de I'urbanisme augusteen durant un demi-siecle. 
Le forum augusteen avcc ses monuments (le temple du culte 
imperial, la basilique, la curie, Ies • tabernae ») et la place 
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pr oprement dite sont traites en detall, et ll est souligne que, 
en comparaison avec Ies modestes constructions de l'Âge 
du Fer, la prcsence meme d'un ensemble monumental dis
pose autour du forum signifie le debut d'une ere nouvelle 
dans l'urbanisme de Conimbriga. Celte ere nouvelle, illus
tree par l'intervention d'un urbanisme axe sur une pensee 
mathemat ique, va imposer de fac;on categorique Ies tradil ions 
romaines . 

Les derniers chapitres du Livre premier comprennent 
l'analyse des thermes augusteens , l'aqueduc, Ies bâtlments 
d 'habitation, et des aspects gcneraux de l'urban lsme julio
cl::rndien. 

Dans la seconde parlie du volume (Livre I I), sont Hudies 
le forum f!avien, Ies thermes trajanecns et l'urbanisme el 
l'archltecture privee de l'epoque flavio-trajaneenne. L'evo
lution du centre monumental, du secteur thermal, de !'ha
bitat et de l'urb:rnisme est poursuivie (dans le Livre I I I) 
au cours des annecs 465- 468, qui correspondent aux atta
ques des Sueves et a la destruction de la cite. Sont egalement 
analyses Ies temoignages de la survivance de la cite sous 
l'occupation des Wisigoths. Le dernier grand chapitre de 
l'ouvrage (Livre IV) presente Ies sections stratigraphiques et 
une analyse des horizons chronologiques. Quatre • appen
dices " accompagnent le volume : Ies materiaux de construc
tion et de decoralion ( I),  Recherche du module architectural 
( I I), Inventaire stratigraphique ( I I I) et des Corrigenda. 

Lics par la fac;on mcme d'aborder l'analyse de la concep
t ion vitruvienne, sur le mode selon lequel doit Hre comprise 
et , implicitement,  etudice l'archit ecture, Ies auteurs arment 
leur demarche d'un systcme informatif plurivalent, qul, 
depuis Ies sources litteraires et epigraphiques ou Ies problemes 
!ies aux conditions de terrain jusqu 'au releve des clements 
micro ou macroarchitecturaux, est lic �i l 'ensemble de fac;on 
consequentc. C'est ainsi qu'on a pu arriver a une lnterpre
tation complexe tant du developpement de chacun des pro
grammes d'architecture (temples, thermes, habitat) que de 
l'evolut ion de l'urbanisme, que ce  soit au niveau des concep
tions theoriques ou des realisations concretes. 

L'organisation de !'Hude met en evidence Ia triple pers
pective chronologique relevee a Conimbriga, Ies cpoques pre
augusteenne, julio-claudienne et flavio-trajaneenne, suivant 
pas a pa s les transformations subies par l'architecture d'une 
epoque a une autre. Bien sO.r, le volume, impressionnan t 
par les informations qu'il contient et la qualite de leur inter
prHation, pourrait offrir aux commentaires un vaste terrain. 
Toutefois nous ne nous arrcterons que sur les aspects qui ont 
su scite notre attention d'une fa c;on toute particuliere, en ral
son des suggestions architecturales profonctement revela
trices, issues de recherches archeologiques de toute cvidence 
bicn menecs. 

L'analyse du forum augusteen mel en valeur les attrlbuts 
fonctlonnels et constructifs, leur signification (religieuse, 
commerciale el politique), et surtout l 'habllete de l'archl
tecte antique qul, repondant au ralionalisme architectural, 
s'est remarquabiement adapte aux conditlons partlculieres 
du t errain et a la preexistence de l'oppidum celte. En ce sens, 
nous semble revetateur Ie temple du culte imperial : les indl
cations vitruviennes exigealent qu'll soit emplace au point le 
plus eleve de la viile, sur l'un des cotcs du forum. En l'ab
sence d'une terrasse naturelle haute, l 'archilecte a dresse 
!'edifice sur une terrasse artificielle ;  Ies consequences imme
diates de celte solution se sont concrHisees dans Ia necessiU 
de trouver des solutions particulieres au probleme de Ia 
circulation pietonne, entre Ia place du forum el un quartler 
plus ancien datant de I'Age du Fer. L'ingeniosite et la logique 
constructive propres a I'architecte antlque onl fail  adopter, 
comme solution a ce probleme, la circulatlon par le crypto
porlique, • solution fonctionnelle el elegante '· Le dechlffre
ment in situ du cryptoporlique a pose de serieuses diffi
cultes aux archeologues, la majorite des elements de soutien 
(Ie mur du sud et Ies piliers medlans) Hant completement 
noycs dans Ies constructions ulterieures (de l'epoque flavl
enne). La circulation par Ie cryptoportiqu e a influence -
comme cela Hait previsible - , Ia conception du plan du 
temple, mettant en evidence le role dynamique j oue par Ies 

voies de circulalion dans l'urbanisme romain, role bien ana
lyse par Ies auteurs de l 'ouvrage. Le temple a He ainsl pourvu 
d'un portiqYe en fac;ade, portique dont Ies colonnes se de
chargent par l 'intermediaire des pillers medians du crypto
porlique. Le delicat probleme souleve par Ies di(ferences de 
hauteur entre le portlque de fa c;ade et Ie pronaos du temple, 
et Ia resolution du probleme de la circulallon de Ia place du 
forum vers le portique et Ie temple ont He lngenleusement 
interpretes par Ies archeologues : ceux-ci reusslssent a mettre 
en lumiere le dcsir de symHrie de l'architecte antlque qul, 
:\ son tour, a reussi a diriger Ia compositlon architecturale en 
une scenographie subtile, avec, comme dominante, Ie temple. 

Parmi les monuments du forum augusteen, nous remar
quons egalement !'edifice de la basillque, et donc, lmpllcl
tement, le mode selon Iequel ii a He analyse par Ies auteurs 
des fouilles. Outre la mise en evidence claire du plan a trols 
nefs et des murs renforces de • contreforts •, les auteurs sou
lignent l'lnteret suscite par Ia conceptlon urbanistlque a la
quelle s'est conforme Ie forum augusteen, dans lequel la bas l
lique apparait accompagnee d'une curie. La presence de celte 
curie est d'autant plus digne d'attentlon que, selon l 'oplnlon 
de certains, ce systcme d'urbanisme appartlendralt aux 
I le - 1 ne siecles (cf. par ex. Doclea, Ostia, Thera, l\Iln
turnes, ele.). 

Tout aussi significatif, pour ce qui est de la penetratlon 
des traditions romaines dans le cadre de l'oppidum celtique, 
nous semble Hre Ie programme thermal : un programme diffl
cile, avec de nombreux et delicats problcmes, lmpllques non 
seulement par Ia leclure in situ, mais aussi par la necesslte 
d'une intcrprctation correcte de toules les fonctions putl
culicres. 

L'element principal de la serie des interprHatlons ar
cMologiques a Cte Ia mise en evldence de Ia llberte de con
ception de I 'architecte antlque qui, en s'adaptant -comme 
dans le  cas du forum - a des condilions partlculleres (pre
existence de I'oppidum celtique, necessite de condulre la 
circulation urbaine avec le maximum d'efficaclte), s'ecarte 
des indications vitruviennes. Nous serons ainsl surprls devant 
Ia disposition hors commun des salles de l'etabllssement 
thermal : ordonnees en fonction de Ia palestre, elles sont re
partles selon un axe Est-Ouest, ce qui expllque la presence 
d'un caldarium a !'est et non au sud, conformem ent a la tra
dition vitruvienne. L'encadrement - propose par Ies au
t eurs - de ces thermes augusteens dans le contexte general 
de l'architecture romaine (des analogies sont faltes avec Ies 
thermes de Campanie), est lnteressant par le  professlonallsme 
accompagne d'une forme d'elasticite imaginative, meme sl, 
en ce contexte, !'idee de contaminatlon des archltectes au
gusteens par les influences grecques demandait un plus large 
developpement. 

Dans l'etude du systeme urbanistlque applique a la Conim
briga augusteenne, Ies auteurs reussissent a exempllfler, 
dans I'esprit de recherches archeologlques modernes, le carac
tere determinant de Ia resolution efficiente des voles de clr
culation, caractere qui mustre au niveau urbanistique ma
jeur Ia force de penetration des conceptions urbanlstlques 
romaines a Conimbriga. 

Devenu municipium par la decislon de Vespasien d'ac
corder • Ie droit latin mlneur • aux habitants de la Peninsule, 
et aussl en raison de Ia volonte de ses notables de proflter de 
I'occasion ainsi offerte d'entrer dans le cadre de la cltoyen
nete romaine, l'oppidum celto-romaln comporte des transfor
mations et des reamenagements de telle envergure, que par
ler d'une • revolution flavienne •, comme le font Ies auteurs, 
est totalement justifie. 

Attaches a un programme de restrucluration urbalne a 
vrai dire monumentale, Ies architectes flaviens procedent avec 
un detachement total vis-a-vis des constructlons deja exis
tantes, faisant • table rase • des edifices eleves sous Auguste, 
pour faire place a des architectures au programme beaucoup 
plus complexe et au developpement spatia! beaucoup plus 
ample (!'habitat de l'Age du Fer est completement elimine, 
de meme que le temple et le cryptoportlque augusteens, Ia 
basilique, la curie, etc. ; quant aux anciennes fondatlons 
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elles ne sont conservees qu e dans la mesure ou elles sont reu
tllisables pour l'lmplantation de nouvellcs constructions). 

Le nouveau forum flavien devient une expression de Ia 
grandeur imperiale, non seulement par la complexitc des 
plans mais surtout par l'emphase ostentatoire des composi
tlons spatiales. La geomHrisation des plans atteint une cote 
maxima, accusant un seul axe de symetrie, et evitant tout e 
excrolssance inesthetique. La mathematisation de l'archi
teeture est Hudlee jusque dans ses dernieres implications, Ies 
auteurs reussissant ii decouvrir Ies eJements modulaires et 
Ies systemes de proportions qui ont dirige Ies elcments de la 
composition architecturale (en plan et en elevation). Un 
fomm monumental entoure de portiques ouverts sur la place, 
vlent occuper l'emplacement de l'ancien forum augusteen, 
etendant en meme temps la surfacc affectee de l'ensemble 
•;ers le Nord. L'importance accrue accordee au temple se re
nete dans Ia delimltation precise de la zone sacree (dans la 
partie Nord du forum), surelevee par une plate-forme prece
dee d'un escalier monumental, et dans l'expressivite spatiale 
de l'architecture du temple, dresse a son tour sur un podium 
eleve. Les auteurs ont evidemment raison quand ils affirment 
qu e l'architecte flavien a desirc composer • un ensemble a 
l'hellenistique ferme sur Jui-meme •, dans lequel Ie temple 
entoure de portlques doubles devient dominante composition
n elle absolue de I'ensemble. Les au teurs soulignent avec 
justesse que, dans celte transformation de J 'ancienne place 
augusteenne en temenos supplementaire pour le temple, se 
reflete le  poids que constitue !'element sacre sur Ies autres 
attributs du forum. 

Le mode dont a He resolue la circulation piHonne - di
rection marquee spatialement par la monumentale porte 
d'acces au forum (situee Ie cote sud de celui-ci) - • semble 
donc conspirer dans ce forum flavien pour faciliter la circu
lation profane et sacree vers la place . . .  •. 

L'habiiete avec Iaquelle sont appliquees Ies re\ations mo
dulaires entre Ies dimensions des masses architecturales a 
permis â l'architecte flavien de s'exprimer en un j eu spatia) 
subtil, parcourant avec un remarquable talent Ies chemins 
slnueux d'une vt\ritable aventure esthHique. Les espaces 
Ubres et Ies espaces couverts s'interpenetrent en une compo
sltion equilibree ; • . . .  ii Ia masse du temple s'oppose la place 
du forum ; !'esplanade fait recu\er le portique qui sert d'ecrin 
a la demeure de la divinitc imperiale, tandis que le forum 
s'agrandit du promenoir dt\couvert, mals la surface • pubii
qu e  • plus vaste que l'espace sacre supporte un portiqu e  plu s 
large . . .  Les promeneurs du forum dt\couvrent ainsi , en 
meme temps que Ia construction Hagee du palier, de l'escalier 
du temple, de Ia cella, Ia colonnade doubie du portique. Les 
rapports numeriques servent donc ici la perspective •. 

Le secteur thermal augusteen subit lui aussi des transfor
matlons fondamentales. Un schema thermal est cree, beau
coup plus complexe. Avec un attachement souvent lyrique 
envers l'objet Hudie, Ies auteurs mettent en valeur Ia qualite 
revolutionnaire de ce nouveau schema. L 'axialisme du plan 
est conduit par une symHrie parfaite, qul rapproche Ies thermes 
trajaneenes de Conimbriga du modele des thermes lmpe
riaux de Rome, Blen que Ies dimensions des thermes de Conim
briga ne soient pas comparables a celles des grands thermes 
lmperiaux romains, le triomphe du modele imperial est clai
rement saisi par Ies auteurs, dans Ja disposition des salles du 
bloc thermal selon un axe Nord-Sud, et dans le deslr de l'ar
chitecte de concevoir un ensemble spatia! dlrige par le rythme 
ternair. Les progres que l'on enregistre par rapport au sche
ma thermal augusteen sont egalement perc;us dans l'appari
tion de la circulation pt\ripht\rique amplement developpee 
autour du bloc thermal .  Ce type de circulation annuJaire 
(accompagnee du deslr de symetrie) va souvent caracteriser 
tant Ies grands thermes severiens que ceux de la Tetrarchfo, 

Temolgnant de Ieur maltrlse du vocabulalre des architec
tes antiques et, dans une egale mesure, du lexique specifique 
a la theorie moderne de l'architecture, Ies auteurs abordent 
aussi le probleme delicat de la conception paysagiste propre 
a l'archltecte antique. Les thermes de Conimbriga illustrent, 
en deplt de leurs dimensions relativement restreintes, !'idee 
de la communlon de l'archltecture avec la na ture ; Ies ele-

49-c, 2460 32 

ments paysagistes penetrant l'espace architectural sont 
diriges vers des effets de perspective destlnes a offrir • le 
repos de Freil et de l 'esprit • .  

Les auteurs reussissent a mettre en valeur le  fait que Ia 
revolution flavienne (- trajaneenne) renete un changement 
d 'orientation substantiel dans Ja conception architecturale, 
un desir de monumen talite sans equivoque. L'inventivlte 
accompagnee d 'une totale mattrise des moyens d 'expresslon 
architecturale, des subtilites de Ia perspective et de l'art des 
proportlons,  a permis au processus de romanlsation de s'ex
primer • au travers de creations grandioses ou se modelent 
Ies corps par Ia pratique de l'hygiene et des sports, et I es 
âmes par Ia jouissance de Ia nature dans un espaee savamment 
mesure • (pag, 133). 

Dans leur Hude de l'urbanisme flavien , Ies auteurs sul
vent, cela va de soi, l'affirmation de plus en plus prononcee 
du principe d 'utilite fonctionnelle. principe speeiflque a 
l'urbanlsme romain, L'habitat,  ii son tour, est etudle en fone
tion de l 'evolution enregistree par rapport a la periode ant<:
rieure (augusteenne).  L'evolution du centre monumental, du 
secteur thermal, de )'habitat et par consequent de t'urbanisme, 
est suivie egalement apres l'epoque flavienne ; Ies destruc
tions subies a Conimbriga tout comme Ies reconstructlons qui 
y ont He effectuees, sont analysees jusqu'a l'epoque de I'oc
cupation wisigothe. 

Les chercheurs de Conimbriga , repondant aux exigences 
imposees par une Hude exhaustive, mettent a notre dlsposl
tion l'interpretation d 'un vaste materiei archeologlque des
tine a consolider Ies hypotheses faites tant sur Ies horizons 
chronologiques etablis que sur I'evolution architecturale de 
Ia cite, Les systemes de mai;onnerie, Ies elements de decor 
architectural et Ies pieces d 'architecture, Ies elements de stra
tigraphic sont integres selon une connexion rlgoureuse. 

Nous sommes toutefois surpris du nombre restreint des 
pieces d 'architecture romaine presentees (nombre probable
ment j ustifie par Ies effets de Ia destruction sueve) et de teur 
anaJyse sommaire, ia minutie graphique avcc taquelle sont 
faites certaines des reconstitutions n 'apparaissant alnsl que 
partiellement soutenue par )'argument scientifique. 

Nous pouvons cependant apprecier sans reserve aucune 
Ia richesse graphique du materiei mustratif contenu dans Ie 
volume annexe. Des releves minutleux, depuis Ies sections 
de detail jusqu'aux pJans d'ensemble, enregistrent fide!ement 
Ies temoignages archeotogiques. Nous avons egalement ap
precie Ies reconstitutions, presentees dans l'esprit d'une expres
sion graphique de qualite ; des plans, des perspectlves axono
metriques et des maquettes reussissent a expliquer graphi
quement Ies hypotheses des auteurs, meme dans le cas ou 
leurs explications dans le texte ne sont qu'esquissees. Dans 
ce contexte, l'insatisfaction que nous avons eprouvee devant 
l 'absence de Iegendes amples qui auraient rendu plus effi
ciente Ia lecture des superpositions de phases constructives, 
telles qu 'elles sont exprimees dans Ies planches qui presentent 
l'Hat actucl des ruines des grands ensembles, devient pratl
quement superflue. Mais, a notre avis, Ia reconstltution du 
secteur thermal de l'epoque d 'Auguste (PI. XXV I) aurait 
dO. comporter des explications plus clalres a propos de la re
solution spatiale proposee pour le caldarium (C1),  ou la cou
verture par une voO.te cylindrique disposee selon !'axe trans · 
versa! de Ia plece ne nous semble pas exprimer de fai;on 
optimale Ies conditions imposees par le plan, Nous croyons 
de meme qu'une section (reconstitutive) dans le bloc thermal 
trajaneen , redonnant alnsi Ia splendide axonometrie de 
l 'ensemble (pi.  XXV II),  aurait ete susceptible de mieux pre
clser Ia composition spatiale des chambres du bloc thermal. 
Une tellc scction aurait He d 'autant p lus necessaire que I'image 
presentee dans !'axonometrie generale de l'ensemble ther
mal peut suggerer le recouvrement du frigidarium ,  du tepi
darium et du caldarium par une suite de voO.tes cyiindriques 
croisees, dans lesquclles Ies cylindres sont tous d'egale hauteur, 
solution peu vraisemblable sl nous nous orientons d 'apres Ia 
forme en plan des salles : ces plans suivent des formes rectan
gulaires, et non carrees, du moins si nous nous rt\ferons aux 
Planches XXIX ou XXII. 
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L 'lnteressante etude sur le module architectural et Ies 
systemes de proportions impliques dans l'architccture des 
ensembles monumentaux flaviens nous a procure une double 
surprise. La premiere concerne Ia Ioglque consequente dont 
falt preuve l 'auteur (J .  C. Golvin), qui reussit a mcttre en 
evidence Ia modulation au nivcau urbanistique comme au 
niveau du programme d 'architecture, ce qui Iul permet 
d 'esquisser des reconstitutions interessantes, de souligner ks 
dlfferences entre le systeme de cotation antique (« hors-tout » ) 
et le systeme moderne, et surtout de decelcr Ia prescnce du 
triangle rectang1e (avec Ia relation d 'cntre Ies cotes exprim ce 
par Ies nombres 3, 4, 5) ,  comme element geomHrique ordon
nateur dans l 'architecture flavienne de Conimbriga. Toute
fols il aurait He souhaitable de presenter plus C'Il dHail Ie 
mode selon lequel on a procede a Ia reconstitution de certaines 
ordonnances (du temple augustcen et de son portique par ex. ) ;  
Ies reterences aux fragments architecturaux qui sont a la 
base de Ia reconstitution ne sont pas soutcnues de fa�on 

sufflsante par Ia presentation, m�me graphique , des caracte 
ristiques architecturales impliquees dans Ia demarche spe
cifique de Ia reconstitution . 

L 'emplacement consacre a ce chapitre dans !'economie 
de l 'ouvrage nous a procure une surprise d 'autre nature : 
il est difficile de comprcndre comment, dans un volume 
consacre a !'Hude de l'architecture, un probleme important 
comme celui de Ia recherche du mcdule architectural ne soit 
traite qu'en annexe, fait qui entraine une presentatlon dans 
ses gr::mdes lignes seulement des implications de ce probleme 
sur I'architecture de Conimbriga. 

l\1ais il  ne s'agit Jâ que de dHails, qul se perdent dans 
J'ombre de Ja qualite d 'ensemble de !'Hude consacree a J'archi
tccture de Conimbrlga , Hude dont Ia qualite d 'exceptlon est le · 
resuttat d 'une heureuse collaboration lnterdisciplinalre, qul a 
permis un maximum d 'approfondlssement des donnces of
fertes par Ies fouilles archeologiques. 

arch. Mon ica Mărgineanu-Cdrstoiu 

ALEXANDRU BARNEA, ION BARNEA, IOANA BOGDAN CĂTĂNICIU, MONICA 
MĂRGINEANU-C.„\RSTOIU, GHEORGHE PAPUC - Tropaeum Traiani, I, Cetatea, 
Ed. Academiei, Bucarest, 1979, 258 p. 

1 1  est bien entendu que lorsqu'une monographle archeolo
g lque est consacrec a un Hablissement tel que celui d'Adam
cllsi (Tropaeum Traiani dans l'antiquite ) ,  l'attention des 
specialistes et des lecteurs est instantanement ccntree dessus . 
Dans ce cas-ci,  l'interH du lecteur jaillit du fait que l 'Ha
b llssement de Tropaeum Traiani rst directement relle au 
monument triomphal proche(monument unique dans l'Empire 
Romaln par sa conception architectonique et sa signlfica
tion h istorique )  et aussi de Ia circonstance que Ies habl
tants .'( Tropaeenscs Traianenses) se sont manifeste au cours 
du temps avec une v igucur toute particuliere sur Ie plan 
soclo-politiqne, economique et religieux. 

Dans la dcuxieme moitie du ne sieclc, Tropaeum Traiani 
acquit le statut de municipium , et au debut du V ie slecle 
ii devint, pour un laps de temps tres court, ii est vrai - le 
slege d'un ev�che 1 ; nreud de communications Important 
au milieu de Ia Dobroudja et - depuis Ie debut du lVe siecle
centre fortlfie, Tropaeum Traiani contribua substantiel
lement a la romanisation des rcgions situees entre le Danube 
et Ia mer Noire. 

Nous n 'avons esquisse qu'une partie des problemes rclics 
a Tropaeum Traiani, mais ils suffisent, toutefois, pour que 
le lccteur se rende compte de ce que cct Hablissement a 
slgnifie pour l'histoire de notre pays. 

Ces problemcs sont cntrcs dans le sujet des discussions 
surtout au moyen des sources epigraphiques 2• ll Halt dane 
necessalre de Ies verifier et evrntuelkment de Ies amplifier 
par des lnvestigations arcMologiques systcmatiquement 
effectuees. Sans dc>utc, ccs inv cstigations Haient appelees 
a definlr aussi d 'autrcs questions , commc, par exemple, la 
precision des Hapes de construction , l'ordonnance ct l'cnca
drement chronologique des documents materiels (pieces 
d 'architecture, ceramique, outils, parures, armcs, etc.), l'esti
m ation de l'intensite de la circulation monetalre, etc. C'est 
exactement le but que s'cst proposc le groupe de rechcrche 
conduit par I. Barnea et composc d 'archeologues de Bucarest, 
Constanţa et Iassy, groupe qui effectue des fouillcs inlnterro m
pues depuis 1 968. 

1 E. Popescu, Dacia, N. S. 13, 1969, p. 403 et suiv. 
2 Voir par ex. V. Pârvan, Cetatea Tropaeum. Conside

raţii istorice, BCM I, 4, 1!l11 .  

U n e  partie de ces chercheurs- coordonnes par I .  Barnea 
se presente maintenant devant Ies lecteurs comme auteurs 
du premier tome de la monographie Tropaeum Traian i 3• 

Le volume comprend Ies chapitres suivants : 
I. La situation geographique,  le nom, l'historique des recher
ches (I. Barnea ) ;  I I .  La stratigraphie (I .  1'ogdan Cătănlciu 
et A l .  Barnea ; I I I .  1 )  L'enceinte : Structure, datalion , his
torique (I .  Bogdan Cătăniciu) ;  2) Le secteur sud-ouesl de 
l 'enceinle (Gh. Papuc); IV. Le secteur A et Via Prlncipalis 
(Al. Barnea) ;  V . Le secteur D. La porte de l'est au sud 
de Via Principalis (I .  Bogdan Cătăniciu et M. Mărgineanu
Cârstoiu ) ;  V I. Aspects de l'urbanlsme dans la forteresse de 
Tropaeum Traiani (M. Mărgineanu- Cârstoiu et Al. Barnea), 
V I I .  Pieces d 'architecture de la f orteresse de Tropaeum Tra
iani (M. Mărgineanu-Cârstoiu (t Al. Barnea) ;  V I I I .  Cera
mlque et menues decouvertes (I. Bogdan Cătănlciu ct Al. 
Barnea ).  La serie des chapitres est procedee par une intro
duction et clle est close par Ies conslderations historiques 
signecs par I .  Barnca. 

Avant d 'entrer dans le fond de notre compte rendu ,  
nous tenterons d e  dechiUrer Ies princlpaux sigles ntlllses 
par Ies auteurs ct qui ne sont expliques d'aucune maniere 
dans le texte de la monographle. 

La forteresse d 'Adamclisi a 22 tours. Elles sont indi
quees par le sigle T suivl d'un chlffre '· La numerotation 
commence a partir de la tour a drolte de l 'entree est de la 
f ortercsse et continue tout autour dans le sens contraire ă 
celui des aiguilles d'une montre, jusqu'a la tour a gauche de 
la meme entree est. C'est la raison pour Iaquelle Ia tour :i 
droite de l'entree de I' est est indiquee par le chiffre 1 (T 1 )  
c t  la tour ă gauche d e  la meme entree par le chiff,re 22 
(T 22). Dans ce systeme de numerotation , on s'expllq\le 
pourquoi Ies tours qui Oanquent la porte de l'ouest de Ja 
f'orteresse sont numerotees respectivement 1 4  et 1 5  (volr 
P .  123,  fig. 106) et pourquoi Ies tours situees - a quelque 
distance, li est vral - de cOte ct d 'autre de l'entrce meri-

3 Depuis la fin du X IX" slecle et j usqu'a nos jours, 
d'autres ouvrages sur Ies obj ectlfs d'Adamclisi ont paru ; 
certains sont intitules Tropaeum Traiani ou Tropaeum et 
signes meme par Gr. Tocilescu ou V. Pârvan. 11 auralt He 
plus indique que la presente monographie porte un autre 
titre, par ex. Adamclisi. 

4 A l'exception d'une tour interieure supposee dont la 
datatlon n'est pas encore assuree. Elle a He denommee TA. 
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