
Eo ruir rþcrronerr

, cr{Ãrqero rHna. BaIiHbI TaI(Oü rþoprt'tu ulupoKo

rM Mr;fpe u MHOrOKparrIo BcTpeqaJII4Cb npI',I pac-

røouax oüKyMeHbI (Akurgal E. 1961. S. 185.

rs W. 1964. S. 709-710; S. 705, Abb. 26.,

)2. S. 25-29). Tetø se Menee, nallrllxaneilcKa¡
rr4eM ÃoJr)I(Ha 6uru npll:r.laHa yulll(anÉ,Hoi'i, tto-

MLr Ir3 qcpeÃyloull4xcq IanbMeTT I',I I{BeToB IOTO-

reu r4 clo)I(etrrrü tþpø: I43 Mqau{øxct o.qHa 3a

,exoropste napanneJll{ sneMellTaM ¡eropa tþl'rrc-

rbrx rcppaKorax ø3 Jlapøcu-na-fepMoco, Äarø-

rn. ¡o n.o.(Akerstrom A. 1966. S' 45-63' Gmppe

). T af . 22-24, 25, 7, 2, 4)'
)rpeHør 3acJIyxl{Baer clo)I(er fJIaBHofo (lpusa,

ìr4rlHÉ,re pøcTaII[It. B rpe'Iecrou øcKyccrBo elue

aÄÉ, LI KOJIeCHHI{a oTlloclInl4cl K C]',fMBOnAM ApI4-

r. B aurll.rHrtü neptlo¡, ,{ocraroqllo paHo' Bepo-

eKa Äo I1.3., I(OHIIÉ,Ie cocrf3alløt BbIÄcJIfIOTCt I43

{ÄoBLIX Aeücrsøiá ø, xar coo6u¡aor npeÃaHrle' B

re BBoÄtrcrl B nporpaMMy O¡øvnøiÍcrl'Ix cilop-

s., 5, 8, 7).
rpaHeIIHÉ,IX B 3¡¡aÃe copoBrIoBaHI'Iü rollru xo-

uec 6laropoÄtlblM Br{ÃoM Çnopra' ll 6stlu ¿oc-

Io, rpeAcraBLITcrItM 3llarll¡tx ø 6olar¡lx poÄoB'

rcr(rrloqllrerlbHblx 3arpar (Tancke K. 1990' S'

ro6paxtet Ilte I(oJIecHI'IqHLIX pl4cralIl'lu Ha nal lrl'r-

:xoÃsrqeü u¡ MK I npno6pcraer oco6uü H Äoc-

cMbrcJr. Kar t¡g¡cculo, c 480 no 438 roÃbl Ão II'3'

)urJaÃJIex{Íìn¿ì ap14croKparpltI gcroMy po¡y Apxca-

roe trpoøcxoxÄcnlle u3 Mø¡era (Gajdukcvic V'
iIIOqgIlo, qTo I,I ,4O I{HX I(JIIOIIeBEIe xpeqecKr'Ie tf

rbr B crpyl(rype flatlrøtcaneücroro ilorøca Mornu

rt xax¡¡x-¡u6o apucrol{parør{ccKl4x' npexÄe Bcc-

ioTopllg, B COOTBSTcTIII'{H co cBot',IMl{ BI(ycaMI',I'

cncqøa¡¡uuü øuBeIITapb Ärlt o6urectsellHo-

)aKpanÉ,Iloro ucllTpa lla aKpollore lopo.[a' B I{o-

JBOH ÄOJI)I(IIOCTU.

Ha rraur B3lJltÃ, cBHÄerenÉ,crByeT B rloJlb3y roro,
) KCpaMUqCCI(OC H3ÄerHc, BblnoJIIlclllloc, Bcl)otr-
,ry 3al(a3y u oÃltoü I{3 Macrepcl(øx Ma,rot"r Allrtr,
¡Í o6br.rttrtx 6¡tronux caIII'lrapllblx IlyxÄ, Ho

rBarbct A¡t o6nlecrneullllx llJlu caKpaJIbIIbIX ue-

iiclo¡ü u A:uarcxu¡i Eocrrop 49

Crc¡yer [oÄqepKrryTr,, rrro B ÃpcBrrerperrecrorî apxrlrexrype
TOJTOç OTIIOCHTC.Í K AOCTATOqIIO peÃI(OMy Ïtny :¡arrr.rü O6t¡cCrngrrlrorO

xapcr(Tcpî, cBt3atlllLlx ¡ø6o c orrpaBncriueM KyJrbToB, r(aK, rrarptrMcp, B

,nor,,n,trua Ka6upon n (lønax, ¡ø6o c rþyrrnqlrorrøpoBarrøeM rorr.rcrrbrx
MarøcrpâroB, Kâr( rra A(lr.rrrcr<orî arope (Seiler F. s. 25-2g; 2g_3g).

O6pau¡aer 'a ce6s Brrr{Ma'r.re ÃoBoJrr,rro 6¡¡rsroe cxoÄcrBo B

flJrarrrdl]oBorliloM II I(oHcrpyI(TIIBIIoM orrroulerrøÍx coopy>xeHlrä Ira 3a-
rallrroM lnaro Bepujrrlru flepnoro Kpccna r,IMelilro c l(oMnJrcr{corr.r :¡arrr.ili
lra Adrr.rucrcoiÍ aropc'_qeHTpaJrbrlbrM 3reMerrroM r(oroporo rar{xc cny)Krrn
roJ'roc, coopyrrelruuü oro¡o 465 r.Ào r{.3. rra Mccre pa3pyrxeHrÌoto nep_
caMr.r nprlrarrer (Travlos J. 1911. S. 1922, Abb.252, ZS:; S. 193, Abb.
254; S. 553-554; S. 557, Abb. 695 - nnarr).

Ecrr ocItona'I{f r'oJlararb, rrro IIa 3arIaÃIIoM [naro aI(porIoJ,IrI
flarrrørcancr K rraqaJry v s. Äo r{.0. cyu{ecrBosa¡ ¡arru¡ri-{ o6uccr¡err¡rsliá
rJCilTp nont{ca. o'relrb Bcporrrro, urO rþyrinqøorraJrr,tro orr Mof 6¡rTt, c¡¡r-
3aII c ÃctrcllLllocrl,Io noJIHcIÌt'IX MafHcrparoB, a raK)I(c cJIyt(HT[, MccroM
ornpaBneIIIIÍ corlyrcrByloulr{x r(yJrbroBbrx, caKpaJrbrrr,rx ¡eäcrrniî.

Pacronr¡¡ no3BoJrrlor 3ar(Jtroqr.rrr,, .lro 6ol¡ruuncrBo coopyxc_
trlrli, nxo¡nlullx B cÄI'ìIIyIo c[IcrcMy 3acrpor"rK[ sroro ucrrrponiiro.o
yrracrl(A flatt,|øralel, Bl(Jrlorraf LI TOTIOC, npeKparønø cBoc cyxÌccrBoBa-
rrr{c Mc)I(Ãy 490480 roÄaMø Ão rr.3.

P. Burgunder

Le Tombcau dc Dómétcr - Approchc rcnouvcróc d'un caveau pcint
dócouvcrt à Kertch cn lg95

Lc to'rbcau dit <dc Dórróteu a ótó dócouvcrt ir y a plus d'u'
siòclc à Kcrtch. ce tonrbeau voûté, baptisó d'apròs le portraít dc Ia crócssc
peint c'voûte, se trouvc i.rplantó da's une des nécropolcs dc panticafee,
dénommóe <GIiniSðc>.

. . D'abord appelé à ôtre p,blié au no'rbrc dcs Matériuux
d'Archéologie rrsse, lc co'.rprcxc fiì'érairc fut finarelnc't crécrit pou, roprc'rière fois cn dótail par M.L Rostovtscff qui rui consacra un.troiiir. a.
soll.ouvrage <La pei'turc dócorativc a'tiquc cn Russic rnóridionalc>. Lato'bc et son mobilier 

''o't crepuis rors ph"rs óté considérós dans lourenscmble ct sculs quelques rarcs articles vienne.t briser cc silc'cc
ccntenairc.

. Les autcurs soviétiqucs qui o't óté arncnós à étudicr ce cavc¿r,I'ont volontiers rapporté au Ier sièôlc dc notrc ère; ils se sont attachós à e'
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soLlligllcr I'originalité ct lc calactòrc local, clóniant la ploposition clc

RostovtsclT clc l'intégrcr à un courallt hcllónistiqr.rc. L'articlc c1c

A. P. Ivanova (1952) souligr.rc l'itnportancc dc ccs lronulllcnts

cxccptionncls quc sont lcs frcsques dócouvet'tes tallt sur la prcsqu'îlc dc

Tamãn qu'à Kcrtch. Mr1]e Ivanova écartc cl'crrblóc I'idóc cl'cn fairc lcs

tómoins cl'uu art purcnlcnt grcc; atì co¡traire, ccs pcinttìrcs t'uttrales

scraicnt intitnctncnt liécs ¿\ urle histoire et tlnc ctllture locales.

Publióc dans ttn recucil d'articles ódité à Sirnfclopol' cn 1962,la

prócicusc notc de G. I. Sokolov allporte tln óclairagc t]ouvcau sur la
ionstruction dc la tornbe st, surtout, sur I'aurénagellent iutcl'ne de ccllc-ci.

L'autcur est cn effct convaincu de la convcrgcllce clc vues de I'architectc

ct cli.r pcintrc dtt cavcau, cc dont il tómoigne par dcs arguuents totlt à fait

plobants.
T. A. S. Tinkoff-Utcchiu consacrcllll articlc paru cll 1979 dans lc

ßCLI à l'ótudc clótaillóc clu thòrre iconog|aphiquc cltl totìlbcatt:

I'enlèt,cmenl cle Pe rséphone. L'autcur procòdc airlsi à rtnc ótudc

cont¡tarativc cles tombcaux peints dc Crimóc qui rccòlent ì-uìc

rcpr'ðscntation idcntiquc. Cettc déuarchc se róvòlc rótlurlóratricc mais

clcrnancic iì ôtrc approfonclic à la lurniòrc clcs clonnócs archóologiqucs

róccntcs ainsi quc clcs infonnations colltclltlcs clans lcs at'chivcs

conscrvócs à Saint-Pétersbourg.
L'encyclopódic archóologiqr.re dc I'URSS róscrvc clcux pages à la

pcintur-c clu Bosphorc. Logé à l'cnseignc clc la <cultttrc spirituclle ct

ilatóriellc>, cc brcf paltoralì14 nc róvòlc auctlll óléllcnt cltti cliffèrc

signif icativcrrrctlt dc l'or,rvragc clc Rostovtscl'l, si I'on cxccptc lcs clonnócs

archóologiqucs nouvcllcs. Il cst ainsi fait r"rn fr'óqucnt usagc dcs clichós

r.cprocluits clans <La pcir.rtr.rrc clócorativc antiquc...> ct I'on pcfçoit la dcttc

rlc I'autcur clc I'article cllvers la contlibtttion clc lìostovtseff.

Lc rapport lc plus rócent cst cclui ródigó par A' Barbct sotls la

lbrmc cl'unc riotc cl'i¡îo¡Iûtioll. La spócialistc lra¡çaisc dc la pcinturc

lntiquc y iulltolloc la publicatiorl prochaillo clc la tracluction dc l'ouvragc

clc iiostovtscf'l. Ellc nógligc toutcl'ois clc roconsidór'cr lc mobilicr clc la

torrlte, clont clle Sc colltclttc clc dt'csscr I'invcntaire cn acloptant colrrmc

aoquisc la clatation proposéc par M. l. Rostovtsclï. Mmc llarbct llc petlt cll

rov,inclic sttivrc lc S¿lvallt rllssc lolsqu'il rattlchc lc cavcart à la catógolic

cles tórrroigrtagcs du sl),le florol.
La tontbe. A clófaut clc pouvoir clisposcr d'un plall clótaillé clc la

villc contct.rlporaitrc clc Kortch c¡ui pcrn-rcttc dc localiscr prócisór'r.rcnt lc

tontbcau, ngtls cxploitcrons les rcuseigtlcuretlts fotllnis par Rostovtseff.

On s¡it clonc que lc'lontbcau dc Dóntóter cst all1ónagó dans la nócropolc

appclóc <Gliniðõc> au scin d'une ómincncc natttrclle. La chat-l"ìbrc

fi-rnórairc à laqucllc on accòdc apròS avoir parcotlftl tttt drouos atlx

dirrensiot.ts róduitcs cst cnfouic à 5ur cnv. au-dcssotts tlc la sltrface
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:aractère local, déniant la proposition de

un courant hellénistique' L'article de

gne l'itnportance de ces ÛIonuments

íques décàuvertes tant sur la presqu'île de

rnova écarte d'emblée l'idée d'en faire les

grec; au contraire, ces peintures tnurales

ihistoite et une culture locales'

ril d'articles édité à Simferopol' en 1962'la

lov apporte un éclairage nouveau sur la

rtout, sur I'aménagement interne de celle-ci'

u de la convergence de vues de I'architecte

rnt il témoigne par des arguments tout à fait

:hin consacre un article paru en 1979 dans le

du thèrne iconographique du totnbeau:

e. L'anteur procède ainsi à une étude

. peints de Crimée qui recèlent tlne

te'démarche se révèle rémunératrice rnais

à la lumière des données archéologiques

rformations contenues dans les archives

'9.

eilogique de I'URSS réserve dcux pagcs à la

! à ienseigne de la <culture spirituelle. et

rma ne révèle aucun élérnent qui diffère

;e de Rostovtseff, si I'on excepte les données

sst ainsi fait un fréqucnt usage des clichés

décorativc antique...> et I'on perçoit la dette

, la contribution de Rostovtseff'

:écent est celui rédigé par A' Barbet sous la

rtion. La spécialiste française de la,.peinturc

rtion prochaine de la traduction de I'ouvragc

, tnutåfoi, de reconsidór'er le mobilier de la

: de dresser I'inveutaire en adoptant colrÛle

par M. I. Rostovtseff. Mrne Barbet ne peut en

Åse lorsqu'il rattache le caveatt à la catégorie

,al.

t áe pouvoir disposer d'un plan détaillé dc la

'tch qui pcrmeffã de localiser précisément le

, i", i.nå"ignements fournis par Rostovtseff'

au de Dérnéter est alnénagé dans la nécropole

in d'uue étninence naturelle' La chambre

;cède après avoir parcouru un dromos aux

rfouie à 5m env. au-dessous de la surface

actuellc du sol. De forme rectangulaire, la charnbre funéraire (2,g0 x
2,20 n env-.) est voûtée avec une petite niche amónagée dans chaque rnur,
exception faite du mur d'entrée. La porte du caveau est décentrée sur la
droite. L'ide'tification précise de I'appareillage des nurs et de la voûte,
dont I'observation était impossiblc à l'ópoque où Rostovtseff séjournait en
Crimóe, a été partiellernent réalisée en 1959.

La voûte du caveau est décrite colnlne cintrée; elre a une surface
projetée rnoins grande que celle du sol, les lnurs se rapprochant au fil de
leur élévation. La voûte cintrée du caveau, haute en lnoyenne d,e 2,20 tn,
donne I'impression que l'on a affaire à une construction funéraire
reproduisant le schérna classique d'une tornbc macédonienne. Divcrs
aurénagernents internes ont été relevés par Rostovtseff: un tenon, taillé
dans la pierre du bloc en assise de la paroi et recouverte dc stuc; un clou
planté au-dessus de la niche que surplombe le porte-larnpe; enfin des
socles pour les sarcophages éveillent la curiosité.

Les parois et la voûte du caveau ont été entièrernent enduites dc
stuc puis recouvertes de peinture. une frise peinte à la hauteur des
retgl.nbées de la voûte articule cet ensernble; les parois sont traitées de
rnanière unifonne, sans aucr¡ne division architecturale. une corniche à
denticules indique le départ de la voûte st des lunettes sur lcsquelles se
concentre l'essentiel des cornpositions. Les lunettes accueillenl chacune
une cornposition picturale: la lunette dc fond, unc composition figuróe, la
scène de I'enlèvement de Perséphone; la lunette cl'cntróe, une composition
ornernentalc, outre les peintures prenant place sur les lunettei, notrc
caveau présente une voûte richer.nent ornée: au centre du plafond, un
rnédaillon accueille le portrait en buste de la déesse Dérnéter. La paroi
d'entrée, percée de la baic de la porte, accueillc deux person'agei qui
flottent dans un cspace ncutre, le peintrc n'ayant pas traió de niveau de
circulation. calypso, dont le norn est inscrit juste au-dessus de la jcune
fer.nnre et Herntès, un personnage croquó en courant ct détenteur du
caducée au noln peint égalernent. La femr.ne portraiturée en médaillon est
aussi identifiable grâce à une inscription. La cornposition reproduisant
I'enlèvement de Persépho'e ne désigne que le norn du ravisseur: pl,to,
est inscrit en lettres noires juste dans l'arrondi que décrit la voûte. La
jeune victime n'est pas nornrnée, pas plus que l'anonyrne cocher voletant
au-dessus de I'attelage. Les chevaux ue soìlt pas nom'rés no' plus. un
vaste enselnble décoratif orne l'entier de la lunette d'entrée et sìétale en
un foisonnernent végétal sur fond rosâtre; cette composition 

'rérite 
une

attention particulière car c'est bien son aspect (conventionnel> qui est le
plus susceptible de nous renseigner sur lei influenccs et les provenances
des modèles utilisés. Les fronions <e'accolade> que l,on aperçoit en
trompe-l'ceil sur les parois des riches maisons po,opéiennes trouvent u'
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ócho clans llotrc colnposition vógótalc corrplcxe; sans dollte l'aut-il y voir'

l'influcncc clcs atelieis dc sculptcttrs ct clc pcintrcs néo-attiqucs'

Le <Styte .florcil>. ly'''l' Rostovtscff a consacró unc gralldc partic

clc ses rccl",crihes scicr.rtifiques aux pcintures dcs cavcattx dc Russic

uóriclior.ralc. Il s'cst attaciló d'uuc part à les nicux pol1er à la

.o,ln^irr.n"" clu public, cl'atttre part à cll aualyser lcs spócificitós.par lc

biais cl'unc série d'articlcs pubìiés avant lc coup d'état dc 1917' Sa

n ã,-g.opt i" dc 1914 vic't ãor.rronncr ses i'vcstigatio's ct cot.rstituc la

sculc sonrcc d,informations fiable que I'on citc toujours à l',heu_re¿cttlcllc'

Mais lc savant uc s'est pas bornó à clócrirc clcs toubcs, il adjoint à ses

conlptcs rcndus cles coÅparaisons. analytiques et soulève ur.r problèr.nc

."q,i"f il a étó rc,1clu s.r.rsible lors c1e so' séjour en Italic, celui dcs s¿1'l¿¡

¡,ii,r',,':nr,r. or, lcs critòrcs qu'ótablit Mau lui paraisscnt iupro.prcs anx

ilóco,"rvc,.tcs faitcs cn Russic. Dcux articlcs rósut'cut bicn scs thòscs; ils

font non sculcrncnt ótat des uottvelles pistcs cxplorós par lc savant nlris

óiof lcnt ógalemcnt lcs caractóristiqucs qu'il donne dv style .floral dans

i.qrr"l sirt cl'aillcurs rangécs lcs fr esqucs du <Tot"tlbe au dc

Dóurótcp.ccllcs-ci cntrent (ar.l"mômc titrc du rcstc quc ci'autrcs tor.nbcs dc

Russic móridionalc) cl"ns i" catógoric lâchc clcs rcprósentants du stylc

floraldorrttarrtlalrrosaiqucqrrclcstcxtilcsoltlcsvcrrcricssotrtdcs
,pá.i,tlttt. L'alchóologuc'clrcsse clans son.articlc <Vascs pcit.tts cn vcrrc

,i" t .rr" ópoquc hcllónLtiquc et histoirc dc la pcinturc c1ócorativc>.paru ct.t

1914cl¿rns|esI.I.A.K.r'rrrar.gtrrncrrtaircquifaitdcsonatralysc.audaciettsc
tunc pretniòrc dans lc douaine dc cc typc d'approchc comparatt.Ye'. 

.

un autrc articlc du savant, <<Ancicnt clccorativc wall-Painting>

(in JÉIS, 1919), publió durant les prer.niòrcs.auuóes dc I'exil' visc avaut

tor-rt à intógrcr lc corpus clcs frcsqucs dc Russic llóridionalc dans I'histoirc

,f. f" p"iiturc antique; lc but clc sa conlmunication' aclressóc à scs

.ÀffJg*t anglais d'dxforcl, p'is clc son articlc cst avant tout clc fairc part

clu rósultat dc scs invcstig^tion, à r.rn public qui r.rc lit pas lc mssc ct qui

nln ,ton. qr.rc partiellc'r-cnt pu prc'clrc corr.aissa'cc des clócoì.rvcrtcs

i^ntortiqr., faiics dans lc S'cl iic la Russic. 
'.rsc.irc 

lcs tnot.tt"tnents

antiqucs l.trsses au cæur clc I'histoirc cles culturcs curopócnnc ct byzantinc,

voil¿ì lc clor.lblc angagemellt -chronologiquc ct spatial- auqr"tel le s.avant

russc scmblc avoir soíscrit ici. Rostovtseff soulignc I'irnportancc qu'il y a

à confrontcr la peinturc pariótalc hcllónistiquc avcc la pcinturc sur vaso ct

la ltcinturc sur vaisscllc à" u".r.. Il óvoquc ógalcure't cc qu'il croit ôtrc un

.tl"n',in proprc à l'Oricnt ct dont les traits sont ucts à l'époquc

lrcllónistiqrretardivc:clcr'rxstylespicttrrarrxfcraientleurapparitionauxler
ct IIe siòclcs de notre òre, le"styli.florctl etlc style cì incntsÍatio,s. cc qui

cst nourr¡é style floral tÁuveiait'ses prérniccs dans les tentcs des tribus

r.rornades qui ótaicnt entièrcrnent tcndtrcs <lc tapis' Rostovtscff sc dispcnsc

tor'rtcfoisdcdóvclopperplrrsavarrtsaclélrnitiondustylefloralqu'ildit
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lêgétale cornplexc; sans doute faut-il y voir
rteurs ct de peintrcs néo-attiques.

I. Rostovtseff a consacró unc grande partie

Les aux peintures des cavcaux de Russie

3 d'une part à les mienx Porter à la

re part à en analyser les spécificités par le
rubliés avant le coup d'état de 1917. Sa

)oì.lronner ses invcstigations et constitue la

tble que l'on cite toujours à l'heurc actuelle.

onlé à décrire des totnbes, il adjoint à ses

,isons analytiques et soulève un problèrne

lors de son séjoul en Italie, celui des s/y/es

r'établit Mau lui paraissent iurploprcs aux

Deux articles rósutlcnt bien scs thèses; ils

rouvellos pistes cxplorós par lc savant tnais

éristiques qu'il donne du style floral dans

rgées les fresqr.res du <Totlbeau de

r r"nêrne titre du reste que d'autres tornbss de

catégolie lâchc des rcprésentants du style
que lcs tcxtiles on les verrerics sont des

:sse dans son articlc <Vascs pcints en vcrrc

et histoire dc la peinture décorativs) paru cll
rrnentairc qui fait dc sot.t analyse audacieuse

de cc type d'approcl.re cornparative.

savant, <Ancient decorativc Wall-Painting>
t les prernières anuées dc I'exil, vise avant
'esqucs dc Russic móridionale dans I'histoire
rut de sa coutnunication, adressée à ses

uis de son article est avant tout de faire part

rns à un public qui nc lit pas lc russe et qui
pu prerrdre contlaissance dos découvcrtcs

lud de la Russie. Inscrire lcs tnonutnents

ristoire des cultures er,tropéenne et byzantir.re,

-chronologiquc et spatial- auquel le savant

i. Rostovtseff souligne I'itnportance qu'il y a
talc hellénistique avoc la peinture sur vase et

re. Il évoque égalerncnt ce qu'il croit êtrs un
et dont les traits sont nets à l'époque

¡les picturaux feraient leur apparition aux Ier

styte floral et le style ò incrustaîiors. Ce qui

erait scs prómices dans les tentes des tribus
,ent tendues de tapis. Rostovtsoff se dispense

avant sa définition du style floral qu'il dit

n'êtrc pas confiné à la Russic méridionale. Dans un second telrps, lc stylc
floral cst subdivisó en deux courants, le style en tapis et le véritablc stylc
floral, bien reconnaissable au fait que lcs fleurs qui re caractérisent sc
répandent sur la surface qu'elles ornent de manière désordonnée. Il ne fait
aucun doute pour le savant russe quO cc stylc plonge ses racines dans la
longue histoire de l'Egypte pharaonique que lcs ptolérnóes ont régénóró et
accomrnodó à la culture hellénique. Lc <Tor.nbcau de Dérnóter, figu.c e,.,

prelrière position.dans la catégorie des monurnents dépositaires du style
floral; cette situation dissipe toute équivoque et fait cle cette tor.nbe pour.
ainsi dire ur.r <urodèle du genre>, ce que Rostovtseff alléguera à plusieurs
rcpriscs.

Cependant, le te''c d,e style cst e' lui-rnê'-rc i'approprié ct cróc
davantagc dc confusior.r qu'il ne résout de problòme. A vouloir se dólivrcr
du carcan typologique pornpéien, on finit par s'y retrouver enfemé cr.r

appliquant le terrne de stylc à la suitc des autrcs styles définis par Mau.
Plutôt quc d'un style floral, il scrait préfórablc d,eurployer avec plus de
circonspcction le terme dc <traiternent floral>.

Le Mobilier. Tous les objcts rócoltós lors dc l,ouverturc du
<Tornbeau de Dérnéter> ont été acq,is par la cornrnission Archéologicluc
I.rpériale c' 1906; ils ont tous óté transfórés cre Kertch à Saint-
Pétersbourg pour y être er.rtreposés au Muséc Irnpórial de l'Err.nitage, à
l'exccption dcs frag'rrcnts du sarcophage cn bois. on doit fairc état ãc la
pertc de quelqucs objets, ccrtaincurent dérobós par quelquc rnain
rnalvcillantc car ils ótaicnt portés disparus lors dcs invcntaircs rncnés
après-guerrc. Ils sont dès lors considérés colnlne pcrdus. on s'en relrettra
pour leur compte aux clichós de I'Atlas de l'o'vrage <La peinturc
décorativc antique...>, qui est la seule publication à en avoir conservó le
souvcnir.

Voici lcs objets répcrtoriós par le savant: -un candélabrc cr.r
bror.rzc, -dcs petits pieds e' bro'zc dc forr.ue humainc, -une patòre cn
bronze ct les appliques en bLonze d'une boîte en bois ainsi que le fragr.nent
d'une clef du vel'rou de cctte boîte, -une coquille ell argent, -,,n" ogrãf".,.t
bronzc lnoutó d'un'rotif dc sphinge en arge't, -dcs objets en or,ão't clc
fines fcuilles d'or, deux plaquettes circulaircs 

",.r 
or, q,,inr. perlcs creuscs

en or' une petitc plaquctte circulaire cu or, une gr.ancle plaqucttc circulairc
en or, -deux anneaux cn or, dont un grand serti d'un rubis ct un autre avec
une petite pierre ciselée, -l'anneau de pierre d'nr.r rnanche cl'épée et enfìn
les fragments d'un ou dc plusieurs sarcophages.

Nous nous attarderons pri'cipale'ent sur lcs quelques objcts que
nous avons pu nous-rnôrne avoir en rnain, reulettant l'ótudc du rcste clrr
tnatéricl à une autrc étape dc nos investigations. Ainsi réscrvons-nous uuc
attentior particulière aux objets sr¡ivants: -le candólabrc, -les petits pieds
en bronze, -la patère, -la coquille en argent, -les verreries.
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Nos rcchcrchcs ttotts ont anlcné à coustater I'absence quasi

colrplòtc clc trav¿rttx c1c syrtthòsc portallt sur lcs objcts cor.rtcnus dalls lc

cavcar-r, hor¡ris les ocnocl.roés, si I'on s'accorclc à en fairc dcs produits

sortis clc I'atclier d'Ennion ou d'unc l.uanttfacturc procl.re. Lcs candólabrcs

so¡ffi.cllt toujours d'ôtre ural publiós; I'analysc de lcurs composantes

collstitucrait pourtant utì pfcuìicr pas crttcial darls l'étude de ccs

luminaircs quc l'on trouvc régulièrelrent dans lcs tourbcs de Climóc et de

Thracc par cxcu1pla. Lcs patòrcs en bronza, si clles ont bónófició un peu

plus tlc l'attcntiou clcs chcrcheul's ccs trelltc demiòres anuées, r.r-rér'iteraient

qn'on cn analyse lcs variantes orientalcs; lcs patòres d'Europc occidentale

sollt ell effct bien publiócs et lo corpus potlpóian fournit un llatóricl
con.rparatif non négligcable .

L'aualysc ct la description de nos objcts ont rcndtt criante

I'abscncc dc point clc repòrc tant spatial quc tclllporel; I'invcntairc d'tttl

ntatóricl comparablc issu dc sópulturcs des tcrritoircs côticrs dc lc Mcr

Noilc scrait une ótapc ir.nportautc pour tlllc rreillcnre coupróheusion clc

nos objcts.
Rostovtseff consiclèrc le canclélabre, lcs ot:tloclioós eu verrc, lcs

phquettcs imprcssionnóes, lcs picrrcs ntontócs sur allllcallx d'or ct lc
sarcophagc collllltc autant d'ólómcnts caractÓrisós lbulnissant llllc
inclication prócise. Scs conclusiotts -tlôt.t.tc si son intuitioll llc lc trompc

pas- sout quelquc peu rapiclcs ct s'abstiennc¡1t d'tllle argttt.ucutation solidc

irasóc sur des ólórlents de cornparaison probants. Il l.r'cst pas possiblc dc

prcnclre cll corìsiclóration lc candélabrc en unc scule piòce; seulc sa

cornposante la plus tardivc peut uous indiqucr un tcrtnintls; ici, la coupc

carrpanifomrc qui coiffe lc chapitcau du lur.uinairc scrlble ôtrc l'élómcrlt

lc pius tardif à riìpporter à l'ópoque hcllónistiquc tardive ct au clóbut dc

l'Empire. Lcs pctits picds en brouzc nc sout guère attribuablcs qu'à la

pórioclc rorraine, sans clavautagc dc prócision possiblc. La coquillc cn

argcnt cst un objct de toilcttc quc I'ou trouve clòs l'ópoquc hcllónistiquc ct

lc faciòs clc la nôtrc, à laqr.relle il r.nauquc pcut-ôtrc llllc valvc, n'atttot'isc

auclllì dóvcloppelllcllt supplómentairc. La patòrc cu brouzc l1a pctlt pour lc

turor.ncnt êtl.c situéc chronologiqueulcut que stlr la foi dc typologics

ótablics pour I'Europe occidcntalc. La próscllce d'utt utllbo

tnósontphaliquc serait alors la llarque indubitablc cl'ut'tc t.ttodc rol.naitrc

¡1r.cnant soll çssol' clòs l'ópoquc clu règnc de Clatlclc. Mais il cst pcu

probablc quc lcs patòrcs orientalcs rcflòtcnt les tnôucs inclit.rations alr

môr.nc nloureut. Lcs ocnochoós cn Vcrre, tlôtnc si I'ou pcut doutcr qu'cllcs

soicr.rt cffcctivcrrcr]t issucs des atcliers d'Euuion, ainsi que lc postule

Rostovtscff, rcflòtcnt uéantnoitts l'influcnce cjcs forurcs et dcs dócors cltri

s,y crócut. Les rcsscurblanccs d'avcc lcs ve|rcries arborant la rlarquc
c1'atclicr sor.rt telles que I'on peut sc scntil' autorisó clc t'aucncr

chronologiqucl-ncnt nos vascs à la production issttc clcs atclicrs d'Ennion,
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:ìous ont alnené à constater I'absence quasi
¡nthèse portant sur lcs objets contenus dans le
roés, si I'on s'accorde à en fairc des produits
ou d'une manufacture proche. Les candélabres
rnal publiés; I'analyse de leurs composantes
premier pas crucial dans l'étude dc ces

régulièrement dar.rs les tornbes de Criméc et de
)atèrcs en bronze, si elles ont bénóficié un pcu
'cheurs cgs trente dernières années, mériteraient
rtes orientales; les patères d'Europe occidentale
:s et le corpus pornpéien fournit un matériel

description de nos objets ont rendu criante
)l'e tant spatial que ter.nporel; I'inventairc d'un
Je sépultures des territoires côtiers dc lc Mcr
)ortante pour unc meilleure con.rpréhension de

lère lc candélabre, lcs oenochoés eu verre, les
les pierres montócs sur anncaux d'or ct le

rt d'élénrents caractérisós fournissant une
rclusions -rnêrnc si son ir-rtuition ne le trolnpo
les et s'abstiennent d'une argumentation solide
cornparaison probants. Il n'est pas possible de
le candélabrc en uno seule pièce; seule sa
pout nous indiqucr un tenninus; ici, la coupc

: chapiteau du luurinaire semble ôtre l'élément
l'ópoque hellénistique tardive et au début de
en bronze nc sont guère attribuablcs qu'à la

'antage de prócision possible. La coquillc cn
te quc l'on trouve dès l'époque hcllónistiquc ct
relle il rnanque peut-être une valvc, n'autorise
lémentairc. La patòre en bronzc nc peut pour le
rologiquerner.rt que sur la foi de typologies

occidentale. La présence d'un umbo
; la n-rarque indubitable d'une urodc rornainc
roque du règnc de Claude. Mais il est pcu
rrientales reflòtent lcs rnêmes inclinations au
oés cn verre, rnêmc si l'on peut douter qu'elles
; des ateliers d'Ennion, ainsi que le postule
noins l'influeuce des formes et des décors qui
rces d'avec les verreries arborant la rnarquc
I'on peut sc sentir autorisé de raurcner

es à la production issuc des atcliers d'Ennion,
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¡ont la littórature archéologique conternporaine cst encline à situcr

i'activité d'exportation entre 30 et 50 apr. J.-C. Un exarren approfondi de

I'elnpreinte qui décorait certainement la couronne de feuilles d'or livrerait

orrrió'n.nt des inforrnations précieuscs.

D'où I'on peut conclure avec le savant russe que le caveau fut

utilisé pour la première fois au début de l'époque irnpóriale,

vraisenrblablement pas plus tard que la première rnoitié du Ier siècle de

notre ère'

O. H. Kytunurc, O. O. Putctcoact

Texrroror¡¿.recKue uccJreÄoBauur o6parqon urryr(arypKu
alrruquofo BpeMen¡,t n3 f. Kep.rb

lnr pa6otr 6unø oro6pauu o6pa:qrr rxryKarypHbrx cJroeB Lr3

ÃByx [aMrrHI,IKoB aHTl,rtrIoro BpeMerrr,r - <Cx¡eua .{everprr> ø <Cr¡ena
1891 r> (o6a larøpyrorct I B. u. e.) n tþparucuru uryKarypKr.{ ø3 rpyHra
3arorHeHuq cKJIena J\i 314 LI3 Kl.{reäcKoro HeKpononr.

O6pas4u LunxyKanlyputtx croe6 u3 (CKnena ,{euempøt> - ue-
6o¡rurøe $parrvreuTl't I43BecrKoBoñ rrryr(arypr(rr (6enoro qnera) x rleMrr-

Hoquoiá (reppaxoronoro qnera). O6pa:qrr oro6paHbr Ha cBoÃe, Jnonere r.r

cTeHe norpe6ar¡rHoü KaMepr'r.

O6paseq tumyKamypHo?o cttofl us <Cxnena I89l ¿.> - ue6o¡r-
ruoü $parlreHT Lr3BecrxoBo-rIeMrHoqHoü urryrarypr<H c Kpacor{HbrM cJro-

eu (nn:yanrHo 6enoro quera). O6pareu oro6pau co creHbr norpe6allrroü
KAMepLl.

O6pas4øt LunxyKamypKu u3 ?pyHma sanonrctrufl cKrena Ns 314,
2001 ¿. - KpylHbre rþparveurur ussecrrosoü urryxarypKr,r (6eloro r¡nera)
r.r ueMrrÌoqHoü (reppaxoronoro qeera) - 6 ur., o6pa:cq c KpacoqHr,rM

cnocM oxpbr xpacuoil - I rur., o6pareq, oro6pauHuü co creubr anraplroro
npocrpaHcrBa cBrrrrJurula - I ur. O6paaqrr oro6paHbÌ rr3 rpynra 3anoJr-
I'IEHI,I'.

TexHo¡orø.recKr.re uccJleÃoBaHLIt BKrIoq a¡tø s ce6s, MrrxpoxøMø-
rrecKøe, crparørparþøqecKue, nerporparþnv ectr4e ø peHTreHocner(Tpanb-
HbIe r.rccJreÃonauør o6pa:qon.

Ha ocnone npoBeÄer{Hblx LrccJreÄoBanøü voxuo cÃeJrarb cne-
ÄyrcUllre BbrBoÄbl:

l. Bce rrccJreÄonaHHue o6pa:qrr (12 rur.) ycnoBr{o Moxuo pa3-

ÃeJIIìTb Ha ÃBe rpy[nbr, B nepByro oqepe,qb - no uBeTy, 3aTeM - rro Korrø-
qecrBy clr3yrourero n npo6e, qro B3aHMocBfl3aHo Melr(Ãy co6oü. O6par-
t¡bt luryxarypor 6eloro qnera (7 urr.) npe¡craBJrrror co6oü n¡oruuä
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