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Introduction

Anna Cannavò, Ludovic Thély

En 2015, l’École française d’Athènes a souhaité célébrer le quarantième anniversaire de 
la fondation de la mission archéologique d’Amathonte par deux initiatives : une exposi-
tion photographique retraçant l’histoire et les principaux résultats scientifiques obtenus, 
et un colloque international consacré, plus généralement, aux royaumes chypriotes.

La mission archéologique française d’Amathonte a été créée en 1975, à la suite des 
événements dramatiques – l’invasion de la partie nord de Chypre par l’armée turque – 
survenus l’année précédente 1. Si un premier projet fut présenté dès 1969 par Vassos 
Karageorghis, alors directeur du Département des Antiquités de Chypre, auprès de 
Pierre Amandry, directeur de l’École française d’Athènes, les circonstances historiques 
ont été particulièrement décisives dans la mise en œuvre d’un programme archéologique 
pérenne sous l’égide du ministère des Affaires étrangères. En quarante ans d’activités, la 
mission française a contribué à l’enrichissement des connaissances du site et de son envi-
ronnement, en prêtant, chaque fois qu’il était possible, son concours au Département 
des Antiquités de Chypre dans ses efforts incessants de découverte, étude, conservation 
et mise en valeur du patrimoine de la région 2. Si l’exposition photographique 3 a permis 
de rappeler les grandes étapes de l’histoire de la mission, d’en souligner les acquis, et de 
rendre hommage aux femmes et aux hommes qui ont participé et participent toujours, 
pour une partie d’entre eux, à cette entreprise collective, le colloque scientifique dont 
nous présentons ici les actes a été l’occasion de dépasser la simple micro-histoire ou la 
micro-archéologie, en replaçant le cas d’Amathonte dans le cadre plus général du dévelop-
pement historique de l’île. Bien que le site ait connu environ dix-sept siècles d’occupa-
tion continue, nous avons choisi de porter notre attention sur le Ier millénaire av. J.-C., 
en consacrant ainsi le colloque aux « royaumes chypriotes à l’épreuve de l’histoire : tran-
sitions et ruptures de la fin de l’âge du Bronze au début de l’époque hellénistique ».

1. Thély 2014.
2. Hermary 2014.
3. Inaugurée le 19 mars 2015 à Athènes et accueillie dans les locaux de l’École française jusqu’au 8 mai, 

l’exposition a été ensuite transférée à Nicosie, où elle a été accessible, du 7 octobre 2015 au printemps 
2016, dans les jardins du musée archéologique de Nicosie. Elle est actuellement installée sur le site 
archéologique de l'agora d’Amathonte.



2
  
 LES ROYAUMES DE CHYPRE À L’ÉPREUVE DE L’HISTOIRE

Le colloque s’est tenu à Athènes, dans les locaux de la Maison de Chypre, les 20 
et 21 mars 2015. Vingt-deux collègues y ont pris part, représentant plusieurs insti-
tutions de France, de Chypre et de nombreux autres pays. Le thème choisi, l’histoire 
des royaumes chypriotes de leur origine à leur dissolution, a été abordé à travers le 
prisme des continuités, ruptures et changements qui caractérisent le développement 
de ces entités politiques (polities, comme les définit Maria Iacovou) 4. Pour cela, l’arc 
chronologique fixé couvre non seulement la période proprement dite « des royaumes » 
– autrement dit les périodes géométrique (1050-850), archaïque (850-480) et classique 
(480-310 av. J.-C.) –, mais aussi les phases antérieure (l’âge du Bronze récent) et posté-
rieure (l’époque hellénistique). Comme le montrent bien les contributions de Maria 
Iacovou d’un côté, et de Dimitris Michaelides et Giorgos Papantoniou de l’autre, qui 
ont respectivement ouvert et clos le colloque, les royaumes chypriotes de l’âge du Fer 
ancrent leur développement et leur existence même dans un continuum historique, 
que seule une approche sur la longue durée permet d’apprecier au-delà de tout cloi-
sonnement disciplinaire et académique. Il ne s’agit pas, bien évidemment, de nier ou 
de diminuer la radicalité et l’importance de certains phénomènes ou événements – de 
l’hellénisation de l’île à sa conquête par les Lagides, en passant par l’enracinement de 
la présence phénicienne à l’époque archaïque et la grandissante influence athénienne 
pendant l’époque classique –, mais d’en réévaluer l’impact à la lumière d’autres facteurs 
essentiels, parfois moins visibles et plus difficiles à saisir en raison du biais de la docu-
mentation disponible. La perspective « chyprocentrique » (from within pour citer encore 
Maria Iacovou) paraît celle qui permet le mieux de refonder, sur de nouvelles bases 
méthodologiques et théoriques, l’analyse de l’histoire et des caractéristiques constitutives 
des royaumes chypriotes.

L’une des clés interpretatives sur laquelle la recherche récente a sensiblement progressé 
est celle qui met en valeur la dimension régionale, dans l’articulation économique des 
territoires, comme le souligne Maria Iacovou, autant que dans les productions artisa-
nales et artistiques. Les contributions d’Artemis Georgiou et d’Anna Georgiadou se 
concentrent ainsi sur l’industrie céramique, particulièrement riche et bien connue pour 
les hautes époques. L’apport de ces nouvelles études consiste en l’analyse, d’une part, 
des dynamiques évolutives internes à l’île et, d’autre part, des processus d’intéraction 
entre celles-ci et les civilisations materielles égéennes et levantines, qui contribuent à la 
définition de l’artisanat céramique chypriote de l’âge du Fer.

L’attention portée depuis quelques temps aux trajectoires individuelles des royaumes 
chypriotes découle en partie de l’appreciation accrue des dynamiques locales, dont l’am-
bition est d’en dégager du mieux possible les spécificités. Eustathios Raptou, Sabine 
Fourrier, Anna Satraki et Joanna S. Smith attirent dès lors notre attention sur le déve-
loppement de quatre capitales royales, respectivement Palaepaphos, Salamine, Idalion 
et Marion. Les questions de topographie et d’organisation des espaces urbains sont au 

4. Sur cette terminologie, qui a un sens méthodologique, voir Fourrier 2015b, p. 85, n. 5.
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cœur de ces analyses, qui s’appuient aussi bien sur les résultats de fouilles récentes que 
sur l’étude de matériel d’archives. La clé de lecture des transitions (sous la forme de 
la rupture ou, à l’inverse, de la continuité, avec toutes les nuances envisageables entre 
ces deux notions) permet de mettre en valeur la variété des trajectoires de ces quatre 
royaumes.

Les périodes géométrique et archaïque incarnent, dans le cas spécifique du royaume 
d’Amathonte, ce que Maria Iacovou a défini autrefois comme les foundation et conso-
lidation horizons 5. Sans que la chronologie, même approximative, de l’établissement 
du royaume ne fasse l’objet d’un consensus, les fouilles récentes du Département des 
Antiquités sur le site d’Amathonte-Loures, que présentent Elisavet Stefani et Yiannis 
Violaris, apportent à ce sujet des nouveautés significatives. La mission française a égale-
ment mis au jour, sur l’acropole, un bâtiment monumental interprété comme le palais 
des rois d’Amathonte. Les découvertes récentes au sein de cet ensemble, qu’évoque 
Isabelle Tassignon, permettent elles-aussi d’éclairer davantage les premières phases du 
royaume, sur lesquelles nous sommes particulièrement mal avertis.

Avec l’inclusion de Chypre dans l’empire perse, dans le dernier quart du vie s. av. J.-C., 
la quantité et la qualité de nos sources sur les royaumes de l’île s’enrichissent, dans la 
mesure où davantage de documents contribuent à compléter et mettre en perspective le 
tableau qu’il est possible de tirer des données archéologiques. C’est ce point fondamental 
qu’illustrent les communications d’Antigoni Zournatzi, à l’échelle de l’île, et d’Artemis 
Karnava, Massimo Perna et Evangéline Markou à l’échelle du royaume d’Amathonte. 
L’analyse de la documentation écrite, et tout particulièrement les sources perses, permet 
dès lors d’apprécier la vision de l’île qu’ont eu les souverains achéménides – éloignée, 
soigneusement construite du point de vue littéraire et idéologique, imprégnée de conti-
nuité par rapport à la tradition mésopotamienne et néo-assyrienne. Deux projets en 
cours – celui des Inscriptiones Graecae pour l’épigraphie, et le programme SilCoinCy 
en numismatique – permettent de renouveler l’étude de la documentation amathou-
sienne, grâce à l’apport de documents inédits. Quelques contributions présentent ainsi 
des analyses récentes inédites : nouvelles lectures épigraphiques de documents connus 
(la grande inscription étéochypriote du Louvre) et réexamens de débats anciens (les 
monnayages d’« Évagoras Ier » et de « Rhoïkos »).

La période de transition, entre rupture et continuités, qui correspond à la fin des 
royaumes chypriotes et à la mise en place du système lagide dans l’île est moins bien 
connue du point de vue de l’archéologie que ne le sont les phases antérieures. La contri-
bution de Despina Pilides ainsi que celle de Pierre Aupert et de Claire Balandier se 
concentrent respectivement sur deux sites représentatifs de cette période : Nicosia-Agios 
Georgios et Amathonte. L’analyse historique s’appuie sur les résultats de l’exploration 
archéologique autant que sur le matériel épigraphique et numismatique. Ces deux cas 

5. Iacovou 2002b.
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d’étude permettent d’illustrer de manière précise, à travers deux parcours assez différents, 
cet advent of Hellenistic Cyprus dont Demetrios Michaelides et Giorgos Papantoniou 
contribuent à restituer toute la complexité en conclusion.

On doit le succès de ce colloque avant tout à ses participants, qui ont répondu avec 
enthousiasme à notre appel et ont bien voulu partager avec l’ensemble de la commu-
nauté scientifique leurs résultats les plus nouveaux et les plus stimulants. Mais rien n’au-
rait été possible sans le soutien fondamental, financier et logistique, de l’École française 
d’Athènes et de la Fondation A.G. Leventis, dont nous tenons à remercier sincèrement 
les directeurs, Alexandre Farnoux et Charalambos Bakirtzis. La Maison de Chypre a 
bien voulu accueillir le colloque dans ses locaux, avec toute la chaleur et la filoxenia qui 
caractérisent tant les Chypriotes. Nous adressons nos remerciements à Maria Panagidou, 
conseiller culturel, et à son collaborateur, Takis Voïlas.

Tous les services de l’ÉfA se sont mobilisés avec empressement et efficacité pour satis-
faire nos demandes incessantes. Chacun a apporté une contribution essentielle à la réus-
site de ce projet, de sa génèse à la présente publication des actes. Nous leur en sommes 
vivement reconnaissants. Enfin, nous tenons à adresser une mention particulière à Julie 
Durin, qui a contribué par son travail, ses sourires et son dévouement, à alléger notre 
tâche. Qu’elle soit assurée de notre amitié la plus sincère.



Salamine de l’époque géométrique à la fin de l’époque 
classique : les espaces urbains

Sabine Fourrier

De 1964 à 1974, une mission française de l’Université de Lyon, dirigée par Jean 
Pouilloux puis Marguerite Yon, a effectué des fouilles extensives à Salamine, sur la côte 
orientale de l’île de Chypre. À quelque distance au sud de la zone où le Département des 
Antiquités dégageait alors des monuments publics d’époque romaine (gymnase, bains, 
théâtre, amphithéâtre), la région dévolue à l’équipe française s’étendait sur une vaste 
surface vallonnée, recouverte de dunes de sable sur son flanc est, et parcourue de sentiers 
forestiers (fig. 2). Des explorations antérieures, notamment celle du Cyprus Exploration 
Fund en 1890, avaient établi la topographie générale du site et repéré les vestiges les plus 
importants 1 (fig. 1). Le matériel recueilli attestait une occupation longue mais inégale-
ment documentée selon les secteurs. L’emprise de la ville avait varié, jusqu’à devenir une 
modeste bourgade, enserrée dans un rempart édifié au viie s. apr. J.-C. (« Late wall » sur 
la fig. 1), au moment des raids arabes.

L’objectif de la mission française était de fouiller une cité grecque de Chypre, la ville 
d’Évagoras, ce roi qui avait reçu le privilège rare de la citoyenneté athénienne. Le modèle 
n’était pas inventé. Le récit mythique de la fondation de Salamine par Teucros, rapporté 
par Isocrate, est un récit de fondation coloniale grecque : le héros, à la tête d’une troupe 
de colons, établit la ville et distribue la terre 2. Les travaux, réalisés en plusieurs points 
du site, ont pourtant montré que le modèle importé n’était pas efficace pour interpréter 
les vestiges mis au jour. Malgré la découverte d’abondants dépôts mobiliers (en position 
secondaire), datables de l’époque classique, la ville d’Évagoras reste inconnue. Salamine 
ne s’est pas développée graduellement à l’intérieur d’un espace urbain délimité dès l’ori-
gine : il y a eu des ruptures, des déplacements.

Les fouilles françaises ont porté sur différents secteurs (fig. 2) : la tombe I et le temple 
de Zeus à l’ouest ; une résidence byzantine au nord ; une basilique paléochrétienne à 
l’est, sur le plateau du bord de mer. Au sud du sanctuaire chrétien, un ensemble bâti était 

1. Munro, Tubbs 1891.
2. Isocrate, Nicoclès 28. Sur la fondation de Salamine et Teucros, voir Christodoulou 2014.
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en cours de dégagement en 1974 : il a été interprété comme un sanctuaire géométrique 
et archaïque. Il était adossé à un rempart qui suivait la ligne de crête. Seize volumes ont 
paru dans la série Salamine de Chypre (1969-2004) : catalogues par catégorie d’objets, 
corpus de textes et études de monuments. Les archives primaires de la fouille française 
de Salamine (carnets, inventaires, relevés, dessins, photographies, diapositives), qui sont 
conservées à la Maison de l’Orient, à Lyon, constituent une documentation, en partie 
inédite, qui est en cours de numérisation 3. Or, la numérisation offre des possibilités 
d’exploitation des archives selon des perspectives nouvelles, des questionnements autres 
que ceux qui ont présidé à leur constitution. Elle permet notamment de replacer les 
objets dans leur contexte original de découverte, de rompre les catégories typologiques 

3. Les archives de la mission lyonnaise de Chypre (Kition et Salamine) ont été récolées et classées par 
Amélie Renard, dans le cadre d’une convention de stage avec l’ENSSIB. Le projet de numérisation des 
archives primaires de la fouille de Salamine, coordonné par Patrick Desfarges (USR MOM), a été retenu 
par l’appel d’offre BSN 5 en 2013. Voir Fourrier, Desfarges 2016.

Fig. � — Photographie aérienne du site de la ville vers l’est, prise dans les années 1960 (Mission française de 
Kition et Salamine). 1 : Tombe I ; 2 : Temple de Zeus ; 3 : Résidence byzantine dite « l’huilerie » ; 4 : Basilique de 
la Campanopétra ; 5 : « Sanctuaire » ; 6 : Rempart ; 7 : Daimonostasion.
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pour retrouver les assemblages archéologiques. Je propose donc de reprendre ici la ques-
tion de la topographie de Salamine à l’époque des royaumes, en m’appuyant essen-
tiellement sur les archives de la fouille française et en les interrogeant à la lumière de 
recherches récentes portant sur d’autres villes chypriotes. Il convient de souligner que ce 
travail, de longue haleine, est loin d’être abouti : je m’en tiendrai à des observations, et 
aux remarques que ces dernières suscitent.

LES ENSEMBLES TOPOGRAPHIQUES

On peut reconnaître différents ensembles topographiques, dont l’identification et les 
limites sont tributaires de l’avancement des travaux au moment de l’interruption des 
fouilles en 1974.

Les nécropoles

On doit au hasard la découverte de la plus ancienne tombe connue de Salamine. En 
1965, deux soldats de l’armée chypriote, descendus dans le puits d’une maison romaine, 
située immédiatement au sud du temple de Zeus, en remontèrent des vases entiers 
d’époque géométrique 4. Le puits n’avait pas traversé la chambre funéraire, mais les parois 
en avaient été progressivement rongées, conduisant finalement au glissement de certains 
vases dans le puits. Le plafond de la chambre était effondré. La fouille a progressé sous les 
niveaux de la maison romaine, qui avaient perturbé la stratigraphie antérieure. Le maté-
riel, particulièrement riche, comprenait des vases attribuables aux classes I et II 5. Malgré 
l’identification d’un seul squelette, il est probable que la tombe était collective. En usage 
aux xie-xe s. av. J.-C., elle avait été réutilisée au Chypro-Archaïque I : cela explique la 
présence, au sein du dépôt, de deux vases Red Slip et de trois lampes-coupelles Plain 
White, datables du viie s. av. J.-C 6.

La tombe est, en l’état actuel des recherches, isolée 7. Toutefois, la présence de tessons 
géométriques et archaïques dans les remblais romains de la zone semble indiquer l’exis-

4. Pour la découverte et la description de la fouille, Yon 1971, p. 1-7.
5. Pour cette datation, qui révise celle qui a été proposée dans la publication initiale, voir Georgiadou 

2013, p. 411-412.
6. L’hypothèse d’une réutilisation de la tombe (selon une pratique largement attestée à Chypre, et notam-

ment à Salamine) est plus satisfaisante que celle d’une « visite » (Yon 1971, p. 4).
7. Marguerite Yon signale la découverte d’une autre tombe, contemporaine, dans le sondage Z (Yon 1971, 

p. 6 ; hypothèse reprise par Monloup 1984, p. 15). Il n’est toutefois pas certain que la structure appa-
remment creusée dans le rocher et découverte dans le fond de ce sondage stratigraphique, dans les carrés 
K V/α-β 9 (dans le prolongement ouest de la ligne du rempart, contre la face probablement interne de 
ce dernier), soit une tombe. La cavité, dont le plafond était écroulé, était remplie de déblais sur lesquels 
reposait un squelette de chien entier. Voir le rapport publié dans le BCH 92 (1968), p. 326-327 et Yon 
1980a, p. 75 et 1999, p. 17 (qui parle d’un habitat).
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tence d’autres tombes 8. On peut donc raisonnablement supposer qu’une nécropole 
géométrique et archaïque se trouvait dans cette région. Elle était, dans ses phases les 
plus récentes, contemporaine des tombes installées plus à l’ouest de la ville : tombes 
construites de la nécropole royale et tombes creusées dans le rocher de Cellarka 9. Ces 
deux nécropoles ne sont d’ailleurs que partiellement contemporaines : la nécropole 
« royale » date essentiellement des viiie-viie s. av. J.-C., les tombes de Cellarka surtout des 
vie-ive s. av. J.-C. 10. Il est remarquable qu’aucune tombe construite d’époque classique 
n’ait été découverte à Salamine : non pas parce que les tombes royales classiques étaient 
moins visibles, mais sans doute parce qu’elles étaient localisées ailleurs. De fait, il me 
paraît douteux de conclure que les tombes construites et les somptueuses mises en scène 
funèbres aient été un phénomène historique limité, lié à une génération de « parvenus » 11. 
Certes, les honneurs funèbres rendus à Évagoras étaient sans doute tout à fait exception-
nels, et ils l’assimilaient à un héros fondateur 12. Mais on connaît, ailleurs, de tels dépla-
cements : la nécropole « royale » de Kition se trouvait probablement au sud-ouest de la 
ville à l’époque archaïque 13, les tombes construites d’époque classique étaient situées 
plus au nord, dans la zone de l’église du Sauveur (aujourd’hui Métropole) 14.

Une autre catégorie de tombes, très spécifique, est bien attestée à Salamine : il s’agit 
d’enchytrismes, réservés à de très jeunes enfants et des périnataux 15 (fig. 3). La plupart 
ont été découverts dans la zone du rempart, le plus souvent du côté interne, quelques-
uns du côté externe. Un exemple provient d’un sondage profond sous la basilique de 
la Campanopétra. Tous les contenants étaient des amphores de transport levantines. 
L’enchytrisme le plus ancien paraît dater du xie s. av. J.-C. La limite chronologique infé-
rieure est plus difficile à établir. Il apparaît en tout cas qu’aucun enchytrisme n’a été mis 
au jour dans un niveau archaïque. Quelques enchytrismes sont également connus dans 
la nécropole de Cellarka 16. Ils étaient placés dans de petites fosses creusées dans la partie 
supérieure du comblement des dromoi et, dans un cas, dans le rocher. D’après le fouil-
leur, ces tombes d’enfants étaient associées aux inhumations placées dans les chambres 
des tombes collectives : on peut donc supposer qu’elles étaient contemporaines du 

8. Yon 1971, p. 1.
9. Karageorghis 1967b, 1970, 1973c et 1978.
10. Pour les relations entre les deux nécropoles, voir également Blackwell 2010.
11. Rupp 1988.
12. Isocrate, Évagoras 1. Voir Christodoulou 2014, qui suggère que le tombeau d’Évagoras se trouvait 

peut-être, comme celui d’un oikiste, au cœur de la cité.
13. La datation de la tombe de la Phanéroméni n’est pas assurée. Celle de la rue du roi Constantin, récem-

ment publiée (Hadjisavvas 2014, p. 1-33), a été découverte à peu de distance vers le nord.
14. C’est dans cette zone qu’ont été mis au jour récemment des sarcophages de marbre exceptionnels : 

Georgiou G. 2009 et 2010.
15. Calvet 1980.
16. Karageorghis 1970, p. 231-232. Les contenants étaient, en l’occurrence, des jarres et des amphores 

d’importation égéenne.
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dernier usage de la tombe (et du remblaiement du dromos qui conduisait à la chambre). 
Si tel est bien le cas, les plus anciens enchytrismes de Cellarka pourraient dater du vie s. 
av. J.-C. 17. Il s’agirait alors d’une vraie rupture topographique : les dépouilles des très 
jeunes enfants (du moins de certains d’entre eux, car le nombre d’enchytrismes retrouvé, 
pour toutes les époques, est très réduit par rapport au taux probable de la mortalité infan-
tile) ont quitté l’espace de la ville pour intégrer celui, périurbain, des nécropoles. Quand 
ce déplacement a-t-il eu lieu ? Les découvertes de Cellarka fournissent un terminus ante 
quem, elles ne permettent toutefois pas de combler le hiatus de la documentation entre 
le ixe et le vie s.

Le rempart

Comme les nécropoles, toujours situées à l’âge du Fer hors des zones d’habitat, l’exis-
tence d’un rempart témoigne d’une différenciation des espaces.

Un rempart a été identifié au sud de la basilique de la Campanopétra, sur une ligne 
de crête qui borde le plateau 18 (fig. 4). Son tracé, qui conditionne l’orientation des bâti-
ments situés immédiatement au nord (et même, à l’époque paléochrétienne, celui de 
la basilique de la Campanopétra), suit dans sa partie méridionale un axe sud-ouest/ 
nord-est. Il a été mis en évidence sur près de 70 m de long. Ses limites ne sont pas 
connues vers le sud-ouest. En revanche, un retour probable a été identifié dans un 

17. Par exemple, Karageorghis 1970, p. 7, no 10 (Tombe 6) ; p. 15 (Tombe 9), etc.
18. Jehasse 1980.

Fig. � — Fouilles de la ville : enchytrisme (Mission française de Kition et Salamine).
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Fig. � — Carroyage et relevé simplifié de la fouille française (Mission française de Kition et Salamine).
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sondage profond réalisé dans le carré L IV/γ 7, dans la cour située à l’est de l’église de la 
Campanopétra 19.

Le rempart avait la forme d’une banquette de terre à brique tassée, à armature de 
pierres. Large de 6 m à la base, il reposait sur le rocher. Le premier état peut être daté de 
l’époque géométrique. Sans doute à l’époque archaïque, on a édifié des épis perpendicu-
laires qui délimitaient des caissons et renforçaient la muraille au sud. L’interprétation des 
niveaux supérieurs est plus délicate : une énorme masse de déblais, d’époques diverses, 
recouvrait les vestiges. Au nord, une rue, qui desservait des bâtiments, a été dégagée : 
ses niveaux s’appuyaient contre le rempart. Le dernier état en est datable de la fin de 
l’époque archaïque, lorsque la zone est abandonnée. Aucun indice stratigraphique sûr 
n’apparaît au sud. Il semble toutefois que les pierres des caissons archaïques aient été 
récupérées dès l’époque classique ou hellénistique 20. Les caissons contenaient un remblai 
rempli de matériel divers, antérieur au milieu du iie s. av. J.-C. 21.

À 20 m environ au sud du rempart, les fouilles ont dégagé une dépression profonde, 
au moins en partie naturelle, dominée par le rocher sur ses côtés ouest, nord et est. 
Elle avait été explorée en 1890 par les Britanniques, qui avaient noté la présence d’une 
citerne romaine et de céramique ancienne 22 (fig. 1, site marqué « D »). L’abondant maté-
riel retrouvé à cette occasion, sans stratigraphie aucune, provenait, selon eux, d’un sanc-
tuaire situé à proximité 23. Cette dépression, tapissée de murs de briques, contenait deux 
espaces distincts, deux « cours » comblées à des dates différentes : la première aurait été 
détruite au cours du vie s. av. J.-C. (elle était scellée par une couche de cendres de près 
de 2 m d’épaisseur) ; la seconde avait été comblée par plusieurs couches successives, dont 
la dernière ne serait pas postérieure au milieu du iie s. av. J.-C. 24. Il pourrait s’agir d’un 
bastion fortifié défendant un accès au rempart depuis le sud (peut-être pour renforcer 
une porte) 25.

Les objets recueillis dans les différents comblements signalent certainement la 
présence d’un ou de plusieurs sanctuaires à proximité : c’est de là que proviennent la 

19. Voir le rapport dans la « Chronique » du BCH 95 (1971), p. 396.
20. Jehasse L. 1978, p. 3. Sur le rempart archaïque, voir également Balandier 2000, p. 171. Je ne vois 

pas sur quels éléments repose le tracé hypothétique qu’elle propose p. 172, fig. 3. De même, le tracé du 
rempart classique est extrêmement douteux : il me paraît difficile de supposer que ce nouveau rempart 
ait englobé l’enceinte archaïque. 

21. La datation repose pour l’essentiel sur celle de la céramique à vernis noir : Jehasse L. 1978.
22. Munro, Tubbs 1891, p. 91-95.
23. Munro, Tubbs 1891, p. 92-93. De là proviennent plusieurs dédicaces alphabétiques à Zeus Sôter. Voir 

également Wilson 1980, p. 62-65, qui mentionne des importations céramiques grecques et donne 
quelques illustrations d’objets : p. 66, fig. 11-15. Selon elle, le matériel retrouvé date du vie s. av. J.-C. à 
l’époque romaine et le lieu « must have been used as a rubbish pit ». 

24. Jehasse 1980, p. 151.
25. Jehasse L. 1978, p. 3.
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plupart des figurines de terre cuite archaïques et classiques publiées 26, mais aussi des 
fragments de vases à vernis noir à graffite syllabique ti-wo (dédicaces à Zeus ?) 27, de 
nombreuses céramiques importées de Grèce de l’Est 28, ainsi que plusieurs éléments 
architecturaux de style ionique (édifice sacré ?) 29.

Le « sanctuaire »

C’est l’appellation qui a été donnée à un ensemble construit partiellement dégagé au 
nord du rempart (fig. 4 et 5). La fouille a surtout porté sur la zone sud-ouest, où diffé-
rents indices ont suggéré la présence d’un sanctuaire géométrique et archaïque. Les bâti-
ments étaient desservis par une rue, qui longeait le rempart.

Les limites de l’ensemble sont difficiles à cerner. Un long mur nord-sud, qui passe 
dans le carré K V/η 5, constituerait la limite orientale du sanctuaire aux époques 
géométrique et archaïque. Au nord-est, l’édifice serait bordé par une grande cour. Mais 

26. Monloup 1984, p. 15 et 1994, p. 12-13.
27. Masson 1987, p. 14, n° 20, pl. I.
28. Calvet, Yon 1977.
29. Voir le rapport dans la « Chronique » du BCH 93 (1969), p. 541-542 : chapiteau d’ante, fragment de 

chapiteau ionique en calcaire, fragments de colonnes en calcaire, fragment de corniche ionique et partie 
basse de colonne ionique.

Fig. � — Vue générale de la fouille du « sanctuaire » vers le nord-est. « Autel » de brique et « mur-écran » 
(Mission française de Kition et Salamine).
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d’autres bâtiments existaient sur le plateau : deux sondages stratigraphiques étroits dans 
le prolongement ouest de la ligne de rempart (sondages D et Z) ont révélé des niveaux 
construits datables des périodes géométrique et archaïque 30 ; une fouille dans la région 
est (carrés L V/α-β 6) a mis en évidence des murs et une succession de sols géomé-
triques et archaïques ; des sondages profonds sous la basilique de la Campanopétra ont 
montré que les murs de l’édifice chrétien reposaient en partie sur des murs archaïques, 
auxquels succédait une stratigraphie continue, jusqu’au rocher 31. Enfin, plus au nord, 
une tranchée exploratoire à l’est de l’abside de la résidence byzantine dite « Huilerie » a 
révélé, sous les niveaux romains et paléochrétiens que supportait un remblai, un niveau 
construit de l’époque archaïque 32. Ce dernier marquait la dernière phase d’occupation 
pré-romaine. Il était précédé d’autres niveaux d’occupation, dont le plus ancien est peut-
être datable du début de l’époque géométrique.

Les explorations, quoique fragmentées, permettent deux constats. Tout d’abord, 
l’orientation des murs est constante. Elle indique l’existence d’une trame, selon un axe 
sud-ouest – nord-est, qui est mise en place dès le début de l’époque géométrique et qui 
conditionne même l’implantation des monuments postérieurs (temple hellénistique de 
Zeus, basilique paléochrétienne de la Campanopétra). Par ailleurs, la stratigraphie mise 
en évidence est partout la même : sous les niveaux d’occupation tardive (romaine et 
byzantine), un remblai mêlé contenant du matériel archaïque à hellénistique (sans sol) 
recouvre des niveaux d’occupation archaïques puis géométriques (murs et sols associés). 
Des bâtiments couvrent donc le plateau de la Campanopétra dès l’époque géométrique, 
peut-être même dès le xie s. Ils connaissent plusieurs remaniements au cours des xe-vie s. 
av. J.-C., que signalent plusieurs niveaux de sols superposés. L’ensemble paraît aban-
donné vers la fin du vie s. pour n’être réoccupé qu’à l’époque romaine puis byzantine.

Les fouilles intensives menées dans la partie sud-ouest, dans ce qui a été interprété 
comme un sanctuaire, confirment et précisent ces observations. Une même succession 
stratigraphique apparaît dans tous les carrés explorés 33 :

1) La première phase d’occupation est géométrique. Elle comprend plusieurs niveaux 
d’usage, dont le plus ancien repose sur le rocher. Des vases ont été retrouvés en place 
(fig. 6-7). L’un des sols portait l’empreinte d’un dallage (dont les plaques ont été récu-
pérées). Il s’agissait donc, dès le début, d’un établissement qu’on ne peut sans doute pas 

30. Voir les rapports dans la « Chronique » du BCH : BCH 90 (1966), p. 347-348 ; BCH 91 (1967), 
p. 326-327 ; BCH 92 (1968), p. 326-327.

31. Voir les rapports dans la « Chronique » du BCH : BCH 92 (1968), p. 326 ; BCH 95 (1971), p. 396. 
32. Argoud, Callot, Helly 1980, p. 7. Sur ce niveau ont été retrouvés des restes de murs et un foyer. Le 

matériel comprend de la céramique locale dont une amphore à anses de panier (Sal. 6917) qui conte-
nait une figurine de terre cuite représentant un personnage trônant (Sal. 5913) et un bol Plain White 
(Sal. 6004). Mentionnons également un faucon de calcaire (Sal. 5987).

33. Voir les rapports dans la « Chronique » du BCH : BCH 94 (1970), p. 266-268 ; BCH 97 (1973), 
p. 684-685 ; BCH 98 (1974), p. 879-881.
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qualifier de monumental, mais du moins 
d’une qualité de construction soignée.

2) La deuxième phase peut être datée de  
la fin du Chypro-Géométrique III – début 
du Chypro-Archaïque I (fin du ixe-première 
moitié du viiie s.). Elle s’achève par une 
destruction violente : une épaisse couche de 
cendres sépare partout les niveaux géomé-
triques des niveaux archaïques postérieurs.

3) La troisième phase représente la 
dernière période de fréquentation du sanc-
tuaire. Elle comprend au moins trois sols 
successifs. Sur l’un d’entre eux, une base de 
pilier était encore en place. Le dernier sol 
(datable de la seconde moitié du vie s.) est 
très mal documenté. Une période de déclin 
a vraisemblablement précédé l’abandon du 
sanctuaire, vers la fin du vie s.

4) Cet abandon est de longue durée. 
Les premières traces postérieures à l’époque 
archaïque sont hellénistiques, mais elles ne 
documentent pas une occupation : il s’agit 
de tranchées de récupération des blocs des 
bâtiments, tranchées qui ont ensuite servi 
de dépotoirs.

5) À l’époque byzantine, enfin, la zone 
est une nécropole : des tombes à ciste sont 
placées dans des fosses qui ont souvent 
entaillé profondément les couches, parfois 
jusqu’aux niveaux géométriques.

Comment interpréter cet ensemble ? Le 
mobilier recueilli est abondant. Il comprend des figurines de terre cuite et une grande 
quantité de céramiques, dont de belles séries d’importations grecques (notamment 
des « coupes ioniennes »). De nombreuses fosses étaient remplies de matériel : l’un 
de ces bothroi, plein de terre cendreuse et daté du vie s., contenait plus de 250 vases 
(fig. 8). Certains aménagements semblent cultuels : ainsi un « autel » de briques en fer 
à cheval, qui était recouvert de cendres 34 (phase 2) et une vasque en calcaire (fig. 9), 
tout à fait similaire à celle qui a été mise en jour sur un sol archaïque du sanctuaire de 

34. BCH 97 (1973), p. 685.

Fig.  6 — « Sanctuaire ». Sol géométrique avec 
empreinte de dallage et amphore culinaire 
(Sal. 7230) en place (Mission française de Kition 
et Salamine).

Fig. 7 — « Sanctuaire ». Amphore culinaire de type 
égéen, datable des xie - xe  s. av.  J.-C., Sal. 7230 
(Mission française de Kition et Salamine).
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Kition-Bamboula 35. D’autres trouvailles 
suggèrent la présence d’ateliers : foyers, 
fours, cuvettes, broyeurs, pesons…

L’ÉVOLUTION  
DE LA TOPOGRAPHIE URBAINE : 
QUELQUES RÉFLEXIONS

Il est possible, à partir de ces quelques 
observations, de proposer quelques 
remarques générales, et de les adosser à 
une réflexion plus large sur l’évolution de 
la topographie de Salamine, en la compa-
rant à celle d’autres capitales de royaumes 
chypriotes.

La ville de Salamine à l’âge du Fer

Des marqueurs urbains autorisent à quali-
fier de ville l’établissement de Salamine, 
dès les premiers niveaux géométriques. En 

35. Caubet, Fourrier, Yon 2015, p. 278, no 4-1 et p. 82, fig. 45.

Fig. � — « Sanctuaire ». Coupe dans un bothros 
(Mission française de Kition et Salamine).

Fig. � — « Sanctuaire ». Vasque Sal. 7250 en place sur un sol archaïque (Mission française de Kition 
et Salamine).
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effet, dès cette époque, une nécropole est installée à l’ouest de la zone habitée. Seule la 
Tombe I a été fouillée, mais elle appartenait vraisemblablement à un cimetière, dans 
une zone qui n’est pas urbanisée avant le iie s. av. J.-C. (lorsqu’y est implanté le temple 
de Zeus) : « une telle nécropole au milieu du xie s. doit correspondre à une agglomé-
ration déjà établie, et non à la présence de quelques pionniers » 36. La dernière utilisa-
tion de la Tombe I, au viie s. av. J.-C., fournit un terminus post quem : on ne sait pas 
quand la nécropole a cessé d’être en activité. Quoi qu’il en soit, la permanence fonction-
nelle des espaces urbains est, à Salamine comme dans les autres capitales de royaumes 
(Palaepaphos, Amathonte, Kition), remarquable.

Autre marqueur urbain, un rempart délimitait une zone habitée. Son tracé n’est 
assuré qu’au sud et à l’est, où il faisait retour. Il enserrait probablement le plateau de 
la Campanopétra, peut-être jusqu’à « l’Huilerie » au nord-ouest, où une stratigraphie 
similaire a été repérée dans un sondage profond (fig. 2). À l’intérieur de la muraille, 
que longeait une rue, une trame apparemment régulière, d’orientation constante, orga-
nisait l’espace. Il n’est pas sûr que « cette manière d’acropole » 37 constituât toute la ville 
de Salamine. Les recherches récentes menées par l’Université de Chypre à Palaepaphos 
tendent à montrer un habitat fragmenté, établi sur une série de plateaux occupés à des 
périodes différentes, et non pas une trame urbaine continue 38. La ville de Palaepaphos 
ne s’est pas développée graduellement à partir d’un noyau urbain, elle n’est pas née de la 
réunion d’habitats dispersés, elle n’a pas été établie ex nihilo dans un cadre préconçu qui 
restera le même tout au long de son existence. Les ressemblances entre la ville ancienne 
de Palaepaphos et la ville nouvelle de Salamine sont nombreuses. Ni développement par 
extension progressive depuis un établissement de pionniers, ni synœcisme par regroupe-
ment de villages, ni fondation coloniale : il faut, me semble-t-il, renoncer aux modèles 
importés et privilégier l’observation.

L’exploration a été trop partielle pour comprendre précisément la fonctionnalité des 
espaces urbains. Sur le plateau qui dominait l’estuaire du Pédiéos, où se trouvait proba-
blement un port, l’établissement de la Campanopétra comprenait un ou des lieux de 
culte, des ateliers, peut-être un habitat, dont certaines parties de construction soignée 
(dallage, base de pilier).

Déplacements et ruptures

Vers la fin du vie s. av. J.-C., le plateau est abandonné. Suivant le témoignage de la 
topographie sacrée, M. Yon a suggéré que le sanctuaire principal de la ville, consacré à 
Zeus, s’était déplacé au cours du temps 39 : d’abord localisé au sud de la Campanopétra, 
il aurait été situé, à l’époque classique et à la haute époque hellénistique, dans la zone 

36. Yon 1985, p. 205.
37. Pour reprendre l’expression de J. Pouilloux dans Karageorghis 1971, p. 398.
38. Iacovou 2013d.
39. Yon 2009.
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du Daimonostasion où se serait également trouvé le palais royal 40, puis, à partir de la 
seconde moitié du iie s. av. J.-C., plus à l’ouest, à l’emplacement du temple hellénistique 
et romain de Zeus 41. L’hypothèse de déplacements progressifs suit de façon raisonnable 
la documentation archéologique, mais elle n’en demeure pas moins difficile. On ne peut 
pas expliquer l’abandon du sanctuaire de la Campanopétra par le seul besoin d’agrandir 
le lieu de culte ou de l’embellir 42. De fait, ce n’est pas le seul sanctuaire, mais l’ensemble 
de l’établissement situé sur le plateau qui est abandonné : il ne s’agit pas d’un agrandisse-
ment de la ville primitive, qui déborderait de ses remparts, il s’agit d’une reconfiguration 
complète de la topographie urbaine.

La rupture topographique est réelle, et non pas due à un manque de visibilité archéo-
logique. Cette dernière hypothèse a été émise par O. Callot, qui suppose que les travaux 
colossaux entrepris pour l’édification de la Campanopétra ont nécessité un terrassement 
de toute la zone, et donc l’oblitération des niveaux classiques à romains 43. Toutefois, 
comment expliquer l’absence de structures en creux (fosses, tranchées, etc.), alors que 
celles de l’époque hellénistique ont été bien conservées ? Le fait même qu’on ait pu faire 
des tranchées à l’époque hellénistique pour récupérer les pierres des murs archaïques 
prouve que ces derniers étaient toujours accessibles et non pas recouverts par une occu-
pation classique.

Après la fin du vie s. donc, et jusqu’à l’époque romaine tardive, le plateau reste 
inoccupé, fréquenté seulement à l’époque hellénistique pour récupérer les pierres des 
constructions anciennes. Pourquoi cet abandon ? J. Pouilloux évoquait une possible 
« consécration » 44. La ville classique, si on la localise dans la zone du Daimonostasion, est 
en dehors de la ville géométrique et archaïque, sur un autre plateau, séparé du premier 
par un petit vallon. Elle est dans d’autres murs, ceux qu’assiègent les Athéniens conduits 

40. Yon 1980b, p. 98 et Yon 2009, p. 301 ; mais les graffites syllabiques portant peut-être une dédicace à 
Zeus, ti-wo, ne proviennent pas de cette zone mais du comblement de la dépression au sud du rempart. 
Il en est de même pour les graffites alphabétiques sur des vases à vernis noir, probablement des dédicaces 
à Zeus Sôter, retrouvés par l’expédition britannique : Munro, Tubbs 1891, p. 93 et Wilson 1980, 
p. 62-65 (« site D ») ; voir Yon 1980b, p. 98.

41. Le chapiteau aux taureaux, aujourd’hui au British Museum et daté de la première moitié du iiie s., a été 
découvert par les Britanniques, sur l’esplanade du temple : « On pourrait imaginer qu’il ait été transporté 
du précédent lieu de culte » (Yon 2009, p. 305). Sur ce chapiteau, voir Roux 1980, qui suggère toutefois 
que le chapiteau a été abandonné alors qu’on le transformait pour l’intégrer dans le décor d’une église 
byzantine. Parmi les blocs remployés dans la même zone, se trouvait également un chapiteau proto-
éolique : Munro, Tubbs 1891, p. 76. On pourrait ajouter que l’inscription digraphe du ve s., mention-
nant peut-être le roi Évagoras, était remployée dans le dallage de la maison qui recouvrait la Tombe I, 
immédiatement au sud du temple : Roesch 1973. 

42. Comme le suggère Yon 1993, p. 146.
43. Callot 2004, p. 149.
44. Dans le rapport publié dans la « Chronique », BCH 95 (1971), p. 398.
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par Cimon 45, ceux qu’ensuite Évagoras arrive à forcer pour prendre le palais royal 46. 
L’action édilitaire du roi, que loue Isocrate 47, s’exerce ailleurs que sur le site de la ville 
primitive. Sans doute Évagoras peut-il être considéré comme un nouveau fondateur de 
Salamine 48, mais les changements de topographie urbaine lui sont antérieurs.

Il serait prématuré, en l’état d’avancement des recherches, de tenter de lier ces trans-
formations avec des événements historiques 49. Mais on peut suggérer quelques rappro-
chements. À Idalion, le sanctuaire d’Athéna, situé sur le sommet de l’acropole d’Ambel-
leri, est abandonné (vers 470 selon E. Gjerstad) et le site n’est plus jamais réoccupé. Les 
fouilleurs suédois avaient supposé que le culte d’Athéna, grande déesse d’Idalion, avait 
été aboli par les nouveaux maîtres phéniciens : une fois la ville conquise, le culte de la 
déesse protectrice du royaume indépendant aurait été « interdit » 50. Pourtant, des dédi-
caces royales à Anat prouvent que les rois de Kition et d’Idalion ont repris et favorisé 
ce culte, qui légitimait leur souveraineté 51. À Salamine comme à Idalion, un sanctuaire 
est abandonné, mais pas le culte de la divinité à laquelle il était consacré. Un autre 
sanctuaire de Salamine, périurbain cette fois, est d’ailleurs sinon abandonné, du moins 
transformé vers la fin de l’époque archaïque : c’est du moins ce que suggère le bothros 
de Toumpa. Exploré par les Britanniques, le site de Toumpa a livré une grande quantité 
de statuettes de terre cuite et quelques céramiques (dont des importations grecques), 
dont aucune n’est apparemment postérieure au vie s., voire au milieu de ce siècle 52. La 
qualité des offrandes recueillies (statuettes de dimensions parfois naturelles, richement 
décorées) révèle l’existence d’un sanctuaire consacré à une divinité masculine, fréquenté 
par l’élite du royaume : un autre sanctuaire de Zeus ?

Palaepaphos offre un autre point de comparaison, déjà évoqué. Le plateau de 
Marchello paraît délaissé vers la fin de la période archaïque. L’occupation semble 
se déplacer, à l’époque classique, vers la région située à l’est du village moderne de 
Kouklia 53. Topographie fragmentée, micro-déplacements d’un plateau à l’autre, voilà 

45. Diodore de Sicile, XII 4.
46. Isocrate, Évagoras 30. 
47. Isocrate, Évagoras 47.
48. Christodoulou 2014.
49. En supposant, par exemple, un impact de la révolte ionienne. En effet, aucune destruction ne précède 

l’abandon du sanctuaire, qui paraît déjà en déclin dans la seconde moitié du vie s. Par ailleurs, on sait, 
grâce à Hérodote (V, 115) que, seule de toutes les cités de Chypre, Salamine n’a pas été assiégée car ses 
habitants ont rétabli Gorgos sur le trône dès qu’ils ont appris la défaite de l’usurpateur révolté Onésilos.

50. Gjerstad et al. 1935, p. 626-628.
51. Fourrier 2013, p. 106-107, avec références.
52. Munro, Tubbs 1891, p. 97-99 (« site G »). Les fouilleurs britanniques mentionnent des « débris » et « a 

piece of poor walling ». Voir également Wilson 1980, p. 61-62, qui propose de dater l’ensemble des 
découvertes entre le milieu du viie et le deuxième quart du vie s. av. J.-C.

53. Maier, Wartburg 1985a, p. 106-107 (Hadjiabdullah), p. 107-108 (Kaminia), p. 113-119 (Evreti, 
Asprogi). Cette zone est déjà occupée à l’époque archaïque (notamment le plateau d’Hadjiabdullah), 
mais elle se développe surtout dans la seconde moitié de l’époque classique.
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des traits récurrents qui dessinent peut-être un type d’urbanisme propre aux villes capi-
tales de royaumes chypriotes à l’âge du Fer, du moins à certaines d’entre elles.

Autre signe de rupture, et autre motif de rapprochement, avec Palaepaphos encore, 
mais aussi avec Amathonte : c’est l’énorme dépôt votif découvert dans la zone au sud 
du rempart, qui comblait une dépression du rocher. Les données de la fouille sont très 
partielles, trop pour comprendre la nature du site. Il semble toutefois qu’il ne s’agis-
sait pas d’un dépotoir (c’est-à-dire d’un dépôt ouvert, constitué progressivement, par 
ajouts successifs pendant une longue période) mais de dépôts clos, constitués en une 
seule fois (d’abord vers la fin de la période archaïque, ensuite vers le iie s. av. J.-C.). Le 
rapprochement avec le dépôt de la « rampe des Perses » de Palaepaphos est tentant 54. 
On peut également évoquer le comblement du « silo » et celui de la Terrasse Ouest, 
respectivement dans la ville basse, contre la face externe du rempart, et sur l’acropole 
d’Amathonte 55. Palais ou sanctuaire ? La question du lieu d’origine du matériel se pose 
aussi bien pour Palaepaphos-Marchello que pour Amathonte. Aucun argument décisif 
ne permet d’y répondre définitivement. Elle mérite d’être soulevée à propos du dépôt au 
sud du rempart méridional de Salamine.

Il serait bien téméraire de prétendre conclure à l’issue de cette série d’observations et 
de remarques. Beaucoup de questions restent en suspens, mais les archives de la mission 
française de Salamine sont loin d’avoir été complètement exploitées. Il reste non seule-
ment beaucoup d’inédits, mais aussi une documentation abondante qui peut être envi-
sagée selon de nouveaux axes de recherche, issus des résultats de fouilles ou de travaux 
récents portant sur d’autres sites.

Continuités, transitions et ruptures : le thème de la rencontre offre une grille de 
lecture particulièrement pertinente pour appréhender la topographie de la ville de 
Salamine à l’âge du Fer. Les continuités sont indéniables : Salamine est constamment 
occupée depuis le xie s. av. J.-C., jusqu’aux viie-viiie s. apr. Et elle reste, tout au long de 
cette longue histoire, sinon toujours la ville principale, du moins l’une des villes princi-
pales de l’île.

54. Il a été interprété comme une rampe, établie par les Perses lors du siège de la cité : les assaillants auraient 
récupéré comme matériau de terrassement le matériel d’un sanctuaire extra-urbain qu’ils auraient détruit 
et pillé : Maier 2008. Cette interprétation a été radicalement remise en question par les travaux de 
l’Université de Chypre : le dépôt se trouverait contre la face interne de la muraille : Iacovou 2013d, 
p. 282-285. L’abondant matériel découvert dans la « rampe » n’est que très partiellement publié 
(Wilson 1974, voir également Satraki 2012, p. 222-226, et Leibundgut Wieland 2014). Il compre-
nait notamment de nombreuses sculptures, divers monuments votifs et des blocs qui indiquent, comme 
à Salamine, l’existence d’un édifice. La présence d’inscriptions royales est remarquable : s’il s’agit bien 
d’un sanctuaire, c’était un sanctuaire étroitement lié au pouvoir royal.

55. Voir en dernier lieu Hermary 2015, qui évoque également ces rapprochements entre Salamine et 
Amathonte.



145SALAMINE DE L’ÉPOQUE GÉOMÉTRIQUE À LA FIN DE L’ÉPOQUE CLASSIQUE : LES ESPACES URBAINS

On peut tout aussi sûrement évoquer des ruptures, des déplacements, voire des 
reconfigurations spatiales qui, bien qu’imparfaitement saisies, n’en existent pas moins. 
Certes, les fouilles n’ont porté que sur une infime partie de l’immense superficie du site 
dit de la « ville », mais les résultats obtenus montrent un développement plus complexe, 
et plus original, que celui que les modèles importés invitaient à rechercher. Aucun 
des deux types d’organisation urbaine, autrefois distingués par R. Martin pour la cité 
grecque – le type évolutif et progressif (modèle du synœcisme) et le type volontaire et 
unitaire (modèle de la colonie) – ne peut décrire Salamine 56. En revanche, les rappro-
chements suggérés avec Palaepaphos, Idalion, ou encore Amathonte et Kition montrent 
l’existence de traits récurrents, malgré d’évidentes spécificités régionales, voire locales.

Les changements sont tout aussi nets. Ils concernent le domaine funéraire : appari-
tion des premières tombes construites vers le début du viiie s. ; déplacement des inhu-
mations d’enfants et de périnataux en jarres de la ville à la nécropole, etc. Ils touchent 
aussi les formes du culte et notamment l’iconographie, avec une forte augmentation 
des représentations féminines à partir de la basse époque archaïque et à l’époque clas-
sique : ainsi dans le dépôt au sud du rempart et dans le bothros de Saint-Barnabé, où les 
représentations féminines sont largement majoritaires 57. Il est difficile de décider si ce 
changement est bien réel et non pas seulement dû au biais de la documentation. Mais 
il est remarquable que Salamine soit évoquée dans l’Hymne homérique à Aphrodite, daté 
du vie s. 58. Par ailleurs, la déesse semble jouer un rôle important dans le discours idéo-
logique des rois salaminiens à partir d’Évagoras et dans leur volonté de rapprochement 
avec Athènes 59.

C’est ainsi un développement non linéaire, fait d’adaptations et de changements, 
que l’étude de la topographie urbaine invite à restituer. Il fait de Salamine un site qui 
résiste, sur la longue durée de l’âge du Fer et comme bien d’autres capitales de royaumes, 
à l’épreuve de l’histoire.

56. Martin 1983.
57. Yon 1974.
58. Hymnes homériques X = Chavane, Yon 1978, n° 42.
59. Christodoulou 2014.
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Résumés

Maria Iacovou, From the Late Cypriot Polities to the Iron Age “Kingdoms”: Understanding 
the Political Landscape of Cyprus from Within, p. 7.

In the last two decades the study of Iron Age Cyprus has made a gradual but decisive move 
away from externally-generated cycles of complexity and ethnic (“Hellenization” and equally 
“Phoenicianization”) narratives. Colonization constructs have begun to fade giving way to a 
“Cyprocentric” research methodology which considers the development of the island’s micro-states 
as a longue durée episode distinguished by settlement and landscape continuities, transformations and 
transition, rather than sharp breaks that separate the Late Bronze from the Iron Age.

This paper shows that the history of the island’s ancient States consists of the fluid regional histo-
ries of many polities: some of them remain archaeologically invisible and mysterious to this day ; 
a few others appear historically less elusive because they achieved a degree of longevity as Iron Age 
“kingdoms” to the end of the fourth century BC.

Dans les deux dernières décennies, l’étude de Chypre à l’âge du Fer s’est éloignée de manière 
graduelle mais décisive des narrations ethniques (« hellénisation » et également « phénicisation »). 
Les interprétations coloniales ont commencé à disparaître pour laisser progressivement place à 
une méthodologie de recherche « chyprocentrique », qui considère le développement des micro-
États chypriotes comme un phénomène de longue durée, caractérisé par des continuités, des trans-
formations et des périodes de transition au niveau des établissements et du paysage, plutôt que par 
des ruptures brutales qui sépareraient le Bronze Récent de l’âge du Fer.

Cet article montre que l’histoire des anciens États de l’île consiste en des histoires régionales fluides 
de plusieurs entités politiques : certaines d’entre elles restent archéologiquement invisibles et mysté-
rieuses à ce jour ; d’autres apparaissent moins fuyantes du point de vue historique parce qu’elles ont 
atteint une certaine longévité comme « royaumes » de l’âge du Fer jusqu’à la fin du ive s. av. J.-C.

Artemis Georgiou, Ceramic Fluidity and Regional Variations: Elucidating the Transformed 
Ceramic Industry of Finewares in Cyprus at the Close of the Late Bronze Age, p. 29.

The collapse of the palace-based political entities of the Aegean, Anatolia and the Levantine 
coast, as well as the breakdown of the Late Bronze Age economic system at the dawn of the 12th 
century BC, did not leave Cyprus unaffected. The horizon of the Mediterranean-wide “crisis” 
corresponds to the restructuring of Cyprus’ settlement pattern and the transformation of its 
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material culture. The forceful processes that ensued during the critical years around 1200 BC are 
best illustrated by the island’s transformed ceramic industry. By means of a macro-historic and 
holistic methodology, this contribution elucidates the developments that resulted in the aban-
donment of the centuries-old handmade wares of the island and aims to untangle the currently 
perplexing evidence for the establishment of Aegean-style finewares in Cyprus as the island’s 
tableware pottery par excellence.

L’effondrement des entités politiques palatiales de l’Égée, d’Anatolie et de la côte levantine, 
aussi bien que la chute du système économique de l’époque du Bronze Récent à l’aube du 
xiie s. av. J.-C. ont eu des répercussions à Chypre. L’horizon de la « crise » méditerranéenne 
correspond à la restructuration du système d’établissements chypriote et à la transformation 
de sa civilisation matérielle. Les processus vigoureux qui ont suivi pendant les années critiques 
de 1200 env. av. J.-C. sont très bien illustrés par les transformations dans l’artisanat de la 
céramique de l’île. Par le biais d’une approche macro-historique et holistique, cette contri-
bution éclaire les développements qui aboutissent à l’abandon des techniques séculaires de 
fabrication manuelle dans l’île, et vise à clarifier les ambiguïtés de la recherche récente qui 
présente l’introduction de la céramique fine égéenne à Chypre comme la vaisselle de table par 
excellence dans l’île.

Anna Georgiadou, La dimension régionale des échanges entre Chypre et le Levant à l’époque 
chypro-géométrique (xie-viiie s. av. J.-C.), p. 49.

Fondé sur les centres de fabrication céramique de l’époque Chypro-Géométrique (xie-viiie s. 
av. J.-C.), cet article propose une synthèse de la documentation céramique, à savoir des importa-
tions levantines à Chypre et des exportations chypriotes au Levant, afin d’éclairer la portée régio-
nale des contacts entre Chypre et le Levant au début de l’âge du Fer. Il dévoile ainsi des disparités 
dans les contacts commerciaux et culturels des différents sites de l’île.

On the basis of the pottery production centres of the Cypro-Geometric period (11th-8th c. BC), 
this paper offers a synthesis of the ceramic evidence, especially the Levantine imports in Cyprus 
and the Cypriot exports to the Levant, in order to illuminate the regional scope of the contacts 
between Cyprus and the Levant in the Early Iron Age. Thus, this study demonstrates differences 
among the Cypriot sites in these commercial and cultural exchanges.

Elisavet Stefani, Yiannis Violaris, New Evidence on the Early History of the City-Kingdom of 
Amathous: Built Tombs of the Geometric Period at the Site of Amathous-Loures, p. 67.

This paper presents a newly discovered archaeological site, systematically under excavation since 
2009 by the Department of Antiquities (Cyprus), in the area of Amathous-Loures. The site, lying 
at a distance of about 1 km to the east of the acropolis of the city, provides new evidence regarding 
the funerary and possibly other ritual practices during the Iron Age, from the Geometric to the 
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Hellenistic period. The importance of this site lies in the fact that it provides fresh information 
relating to the early phases of a city-kingdom, the origins of which are still to be traced.

Cet article présente un site archéologique récemment découvert, qui fait l’objet depuis 2009 
d’une fouille programmée du Département des Antiquités (Chypre) dans la région d’Amathous-
Loures, à 1 km environ à l’est de l’acropole. Il apporte de nouveaux éléments sur les pratiques 
funéraires et autres pratiques cultuelles à l’âge du Fer, de la période géométrique jusqu’à l’époque 
hellénistique. L’importance de ce site réside dans le fait qu’il fournit des nouvelles informations 
sur les premières phases de la cité-royaumes, dont les origines sont encore à découvrir.

Eustathios Raptou, La ville et ses nécropoles : contribution à la topographie de Palaepaphos, 
p. 89.

L’organisation spatiale de Palaepaphos depuis ses origines jusqu’à la fondation de Nea Paphos au 
début de la période hellénistique fait toujours l’objet d’un vif débat malgré la longue et intense 
exploration du site, essentiellement dans les dernières décennies. L’étendue de la ville où siégeait 
le roi de Paphos, la question de l’existence d’un centre politique, la répartition de l’espace urbain 
entre zones pour les vivants et zones pour les morts, espaces sacrés et d’autres, sont quelques-
unes des questions qui restent ouvertes. Les fouilles en cours du Département des Antiquités de 
Chypre dans la région du village de Kouklia, en particulier dans des secteurs jusqu’ici délaissés, 
ont révélé de nombreux nouveaux témoignages, vestiges architecturaux, tombes, sanctuaires, 
répartis sur toutes les périodes chronologiques, qui permettent de réévaluer certaines théories 
exprimées anciennement sur la topographie de la ville.

The spatial organisation of Palaepaphos, from its origins to the foundation of Nea Paphos in the 
early Hellenistic period, remains a subject for lively debate despite long and intensive exploration 
of the site, particularly in the last few decades. The extent of the town in which the King of 
Paphos resided, the issue of the existence of a political centre, the organization of the urban 
space among areas for the living and for the dead, sacred spaces and others, are some of the 
still unanswered questions. Ongoing excavations by the Department of Antiquities of Cyprus in 
recent years around Kouklia village, especially in areas which hitherto had not attracted major 
scientific interest, have revealed new evidence such as architectural remains, tombs and sanctuary 
sites, dating from various chronological phases. The finds permit the re-evaluation of certain 
opinions expressed previously regarding Palaepaphos topography.

Isabelle Tassignon, Le grand dépôt « à l’amphore » du palais d’Amathonte, marqueur d’une ère 
nouvelle ?, p. 111.

La découverte, dans les fouilles récentes du palais d’Amathonte, d’un dépôt de fondation est 
remarquable à plus d’un titre. Composé d’une amphore remplie des ossements de la patte arrière 
gauche d’un Bos Taurus de 2 ans, il avait été placé sur le rocher et dans une cavité creusée dans le 
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remblai préparatoire du sol archaïque. Il se distingue donc des autres dépôts de marmites, bien 
connus au palais d’Amathonte, par l’importance de son contenu et par sa place au cœur des maga-
sins du Palais. Le choix d’un bovin d’environ 2 ans – animal rarement sacrifié et peu consommé, 
surtout à cet âge – en dit long sur le caractère tout à fait exceptionnel de cette fondation. Ceci 
pourrait être le témoignage de nouvelles ambitions, à mettre peut-être en parallèle avec le réamé-
nagement du sanctuaire de la déesse, sur l’acropole, à la fin du CA I. Ceci pourrait aller de pair 
avec une consolidation du royaume et l’affirmation de son identité culturelle, attestées sur l’île à 
la fin du viie s.

The discovery, in the recent excavations of the Palace of Amathous, of a foundation deposit, is 
remarkable in more ways than one. Composed of an amphora containing the bones of the left 
hind hoof of a two-year-old Bos Taurus, it had been placed on the bedrock and into a cavity in 
the preparation layers of the Archaic floor. It differs from the other well-known “cooking-pot 
deposits” in the Palace of Amathous in the importance of its content and its location in the heart 
of the Palace storehouses. The choice of a two-year-old ox –  rarely sacrificed and consumed, 
especially at that age  – testifies to the quite exceptional character of this foundation deposit. 
This could be the demonstration of new ambitions, possibly linked to the redevelopment of the 
sanctuary of the goddess on the acropolis, at the end of CA I. This would go hand in hand with 
a consolidation of the kingdom and an affirmation of its cultural identity, documented on the 
island at the late seventh century.

Sabine Fourrier, Salamine de l’époque géométrique à la fin de l’époque classique : les espaces 
urbains, p. 129.

S’appuyant sur les archives de la mission archéologique française de Salamine, cet article étudie 
les différents espaces urbains et périurbains explorés par les fouilles et en retrace l’occupation de 
l’époque géométrique à la fin de l’époque classique. La comparaison avec d’autres sites permet de 
s’interroger sur les continuités et les ruptures qui marquent l’histoire de la ville.

This article relies on the archives of the French Archaeological Mission at Salamis. It describes 
the various urban and periurban spaces found during the French excavations and it defines their 
occupation phases from the Geometric until the end of the Classical period. The topography of 
Salamis is then compared with other major urban centres, and issues concerning the existence of 
continuities and breaks are raised.

Anna Satraki, Ptolin Edalion: Transitions and Breaks in the Life of an Inland Cypriot  
City-State, p. 147.

After almost two centuries of intense archaeological activity in the area of modern Dali, a number 
of issues regarding the emergence and the geopolitical consolidation of the inland city-kingdom 
of Idalion are still unsolved. The aim of the present study is to examine the available archaeo-
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logical and epigraphic evidence that pertains to the Idalion polis and chora from the Late Bronze 
Age to the end of the era of the Cypriot city-kingdoms in an effort to elucidate Idalion’s political 
organization, both as an autonomous city-kingdom and as part of a unified “Kition and Idalion” 
polity.

Après presque deux siècles d’activité archéologique intense dans la région du village moderne de 
Dali, un certain nombre de questions concernant la naissance et la consolidation géopolitique du 
royaume d’Idalion, situé à l’intérieur de l’île, reste sans réponse. L’objectif de la présente étude est 
d’examiner les données archéologiques et épigraphiques disponibles concernant la polis et la chora 
d’Idalion, de l’âge du Bronze Récent jusqu’à la fin de la période des cités-royaumes chypriotes, 
dans le but d’élucider l’organisation politique d’Idalion, aussi bien en tant que cité-royaume 
autonome, qu’en tant que partie d’une entité politique unitaire avec Kition.

Joanna S. Smith, The Changing Urban Landscape of Marion, p. 167.

Remains from the ancient city of Marion (modern Polis Chrysochous) on Cyprus are most 
plentiful for periods that postdate the earliest possible written reference to the city as Nuria on 
the prism of Esarhaddon from 673/2 BCE. The city is best known in ancient history due to a 
cultural break when Marion was destroyed in 312 BCE. and later resettled and renamed Arsinoe. 
In scholarship, citations most often refer to Marion’s Attic imports and its Hellenic profile. 
This paper examines transitions and breaks in the urban development of Marion using ancient 
written references, funerary remains, the settlement as defined through excavations by Princeton 
University, and survey evidence. In addition to reconsideration of the city’s better-known forms in  
the Cypro-Archaic and Cypro-Classical periods, it also references Marion’s variety of regional and 
off-island connections throughout its history and focuses on the lesser-known origins of the city 
in the Cypriot Late Bronze Age and Cypro-Geometric periods. The dispersed Late Bronze Age 
evidence for mortuary practice and habitation may outline the settlement’s early form and the 
Cypro-Geometric period marks the first concentrated and continuous settlement in the region.

Les vestiges de la cité antique de Marion de Chypre (aujourd’hui Polis Chrysochous) sont plus 
abondants pour les périodes qui suivent la plus ancienne référence possible à la cité sous le nom de 
Nuria, dans le prisme d’Asarhaddon du 673/2 av. n.-è. La cité est très bien connue dans l’histoire 
ancienne par la rupture culturelle qui intervint lorsque Marion fut détruite en 312 av. n.-è., et 
refondée ensuite sous le nom d’Arsinoé. Dans les études, on fait souvent référence aux importa-
tions attiques à Marion et à son faciès hellénique. Cet article examine transitions et ruptures dans 
le développement urbain de Marion en utilisant les témoignages littéraires antiques, les vestiges 
funéraires, l’établissement tel qu’il a été découvert par les fouilles de l’université de Princeton 
et les données de prospection. En plus du réexamen des formes, assez bien connues, qu’adopte 
la cité pendant les périodes Chypro-Archaïque et Chypro-Classique, il fait aussi référence à la 
variété de relations régionales et extra insulaires de Marion au cours de son histoire et se focalise 
sur les origines de la cité à l’âge du Bronze Récent et à la période Chypro-Géométrique, moins 
bien connues. Les données dispersées de l’âge du Bronze Récent concernant les pratiques funé-
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raires et l’habitat pourraient suggérer la première forme de l’établissement, et la période Chypro-
Géométrique correspond au premier établissement concentré et continu dans la région.

Antigoni Zournatzi, Cyprus in the Achaemenid Rosters of Subject Peoples and Lands, p.189.

To date references to Cyprus, as a possession, remain difficult to recognize in the Achaemenid 
record. The present discussion focuses on the testimony of the rosters of subject peoples and lands 
that are featured in surviving Achaemenid monumental inscriptions. It supports the view that, 
though Cyprus as such is not mentioned in these rosters, it is nonetheless evoked as the (western) 
maritime holding par excellence of the Persian kings. Indications in support of this interpretation 
derive from geographical and historical parameters that arguably determined the order of entries 
in the various rosters, references in Classical Greek texts, and certain telling convergences between 
the Achaemenid and earlier Mesopotamian imperialist ideology and conquest vocabulary.

Les références à Chypre comme une possession achéménide restent difficiles à évaluer. Cet article 
utilise les listes des peuples et des terres contenues dans des inscriptions monumentales connues 
achéménides pour soutenir que, si Chypre, en tant que telle, n’est pas mentionnée dans ces listes, 
elle est néanmoins évoquée comme la possession maritime (occidentale) par excellence des rois 
perses. L’auteur s’appuie pour cela sur l’études des paramètres géographiques et historiques qui 
déterminent l’ordre des entrées dans les différentes listes, de mentions dans les textes grecs clas-
siques et de certaines convergences révélatrices entre l’idéologie impérialiste et le vocabulaire de 
conquête des Achéménides et de leurs prédécesseurs mésopotamiens.

Artemis Karnava, The Syllabic Inscriptions of Amathous: Past and Present, p. 201.

Amathous and its surroundings testify to the use of the common Cypriot syllabary for the 
production of some 50 syllabic inscriptions. Although the number presents no match for Paphos 
(with over 500 inscriptions) and Marion (with over 300 inscriptions), or even Egypt with its  
rock-carved ‘signatures’ (over 140 inscriptions), it puts Amathous together with Kourion and 
Salamis in terms of the quantity of known syllabic inscriptions, barely behind Kafizin and Golgoi 
(with 70 inscriptions each). What is impressive in the case of Amathous however is not so much the 
quantity of syllabic inscriptions, but the variety of its syllabic epigraphic material, with numerous 
incised and painted vase inscriptions, carved stone inscriptions (tombstones and dedications), 
a stone seal as well as coinage. Some of its biggest stone inscriptions remain enigmatic in their 
content, due to the fact that they are suggested to have recorded a language other than Greek, 
the conventionally called ‘Eteocypriot’, the presumed native tongue of the inhabitants ; among 
the stone inscriptions, a now lost bilingual and biscript stone inscription stands out. The main 
bulk of the syllabic epigraphic material dates to the Classical and Hellenistic periods and a few 
inscriptions date back to the Archaic period. All the known and surviving syllabic inscriptions 
from Amathous have been documented in the course of study for a corpus of Cypriot syllabic 
inscriptions of the 1st mill. BC and are included in the forthcoming first volume of the corpus. 
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The paper will focus on old and new syllabic material from Amathous, so as to address some of 
the main issues within Amathousian epigraphy pertaining to its palaeography, dating and history.

Amathonte et sa région témoignent de l’usage du syllabaire chypriote commun pour la rédaction 
de 50 inscriptions syllabiques environ. Même si ce nombre n’est pas comparable à celui qu’on 
connaît pour Paphos (plus de 500 inscriptions) et Marion (plus de 300 inscriptions), ou même 
pour l’Égypte, avec ses « signatures » sous forme de graffitis (plus de 140 inscriptions), il permet de 
mettre Amathonte au même niveau de Kourion et Salamine en termes de quantité d’inscriptions 
syllabiques connues, à peine derrière Kafizin et Golgoi (avec 70 inscriptions chacun). Ce qui est 
frappant dans le cas d’Amathonte toutefois n’est pas tant la quantité d’inscriptions syllabiques, 
mais la variété du matériel épigraphique syllabique, avec de nombreuses inscriptions incisées et 
peintes sur vases, des inscriptions gravées sur pierre (épitaphes et dédicaces), un seau en pierre et 
le monnayage. Certaines parmi les plus longues inscriptions sur pierre restent énigmatiques en 
ce qui concerne leur contenu, à cause du fait qu’elles sont supposées transcrire une langue autre 
que le grec, appelée conventionnellement « étéochypriote », la langue originaire présumée de la 
population. Parmi les inscriptions sur pierre, est particulièrement remarquable une inscriptions 
bilingue digraphe aujourd’hui perdue. La majorité du matériel épigraphique syllabique est daté 
des périodes classique et hellénistique, et quelques inscriptions remontent à la période archaïque. 
Toutes les inscriptions d’Amathonte connues et conservées ont été documentées à l’occasion de 
l’étude pour un corpus des inscriptions chypriotes syllabiques du Ier mill. av. J.-C. et sont incluses 
dans le premier volume du corpus à paraître. L’article se concentre sur le matériel syllabique 
d’Amathonte, de découverte aussi bien ancienne que récente, afin de traiter certaines des ques-
tions principales relatives à l’épigraphie amathousienne, concernant sa paléographie, sa chrono-
logie et son histoire.

Massimo Perna, La grande inscription d’Amathonte (ICS 194 + 195) : une nouvelle étude 
épigraphique. Rapport préliminaire, p. 213.

Cet article est consacré à l’étude de la grande inscription d’Amathonte (AM 799a et b), trouvée 
à Chypre par P. Perdrizet pendant l’été 1896 et conservée au Musée du Louvre à partir du 1898. 
Tout d’abord sont prises en considération les circonstances de la découverte des pierres, qui ont été 
considérées, jusqu’à présent, comme deux fragments du linteau d’une tombe monumentale. En 
second lieu, l’auteur présente une analyse paléographique des signes, en essayant de comprendre 
s’il s’agit d’une seule inscription ou au contraire de deux inscriptions différentes, en discutant en 
même temps les lectures de Meriggi, Vendryes, Petit et plus récemment d’Olivier. L’analyse des 
signes a été effectuée directement sur les pierres à l’occasion de deux différentes périodes d’étude 
au Louvre, qui ont permis de réaliser un dessin nouveau de l’inscription, en profitant aussi des 
nouvelles photos.

This paper is devoted to the study of the large Amathous inscription (AM 799a et b) found in 
Cyprus by P. Perdrizet during the summer 1896 and kept at the Louvre museum since 1898. 
First, the circumstances of the discovery of the stones, which until now have been considered as 
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two fragments of the lintel of a monumental tomb, are taken into account. Secondly, the paper 
presents a palaeographic analysis of the signs, trying to understand if they belong to one single 
inscription or two different texts, examining at the same time the readings proposed by Meriggi, 
Vendryes, Petit, and recently Olivier. The analysis of the signs has been conducted directly on 
the stones during two study seasons at the Louvre, which have allowed to realise a new drawing 
of the inscription.

Evangéline Markou, Quelques réflexions sur le monnayage d’Amathonte de l’époque classique, 
p. 221.

Contrairement à d’autres monnayages chypriotes en argent des périodes archaïques et classiques, 
le monnayage émis par les rois d’Amathonte a été étudié à deux reprises et en détail par Michel 
Amandry. Il a réalisé une première étude des monnaies en 1984 et puis, presque quinze ans plus 
tard, une étude revue avec l’ajout de monnayages inconnus auparavant. Cet article s’interroge sur 
deux thèmes majeurs qui concernent l’histoire des royaumes chypriotes de la période classique 
et qui font encore l’objet de recherches : l’attribution des émissions en argent d’Amathonte dites 
« d’Évagoras Ier », avec la lettre grecque « E », et la datation de la série dite « de Rhoïkos », avec le 
signe en syllabaire chypriote  (ro).

Contrary to other royal Cypriot silver coinages of the Archaic and Classical periods, the coinage 
minted by the kings of Amathous was studied twice and in detail by Michel Amandry. The 
researcher produced a first coin die study in 1984, and then, almost fifteen years later, a revised 
study with the addition of previously unknown coinages. The present contribution aims to open 
the discussion on two major questions regarding the history of the Classical-period kingdoms that 
still concern the research: the attribution of the so called “Evagoras I” silver issues of Amathous 
with the Greek letter “E” and the dating of the so-called “Rhoïkos” series with the Cypriot 
syllabic sign  (ro).

Despina Pilides, The Transition from the Classical to the Hellenistic Period at the Settlement 
of the Hill of Agios Georgios, Nicosia, p. 239.

The material from the excavations at the Hill of Agios Georgios, Nicosia gives the possibility to 
investigate the changes that occurred at the end of the 4th century. It seems that the settlement 
merited the attention of the new rulers who wished to invest in its reorganization at this time. 
Perhaps its geographical position in the center of the island, as an entrepôt between Salamis and 
Soloi, its location in a fertile plain and its importance as a religious center might have been such 
determining factors that influenced the above policy. The study of the ceramics, the coins, the 
terracotta and stone sculpture gradually provide evidence that an existing economically viable 
settlement was taken over and exploited in the most efficient manner. Its character remained 
essentially the same with the exception of a new cast of religious and other symbolic elements.
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Le matériel des fouilles de la colline d’Agios Georgios à Nicosie offre la possibilité d’étudier 
les changements qui se sont produits à la fin du ive siècle. L’établissement semble avoir attiré 
l’attention des nouveaux gouvernants, qui ont souhaité investir dans sa réorganisation. Sa posi-
tion géographique au centre de l’île, sa qualité de centre commercial entre Salamine et Soloi, 
son emplacement dans une plaine fertile et son importance en tant que centre religieux ont pu 
être des facteurs déterminants qui ont influencé une telle politique. L’étude de la céramique, des 
monnaies, des terres cuites et de la sculpture en pierre sont en train de montrer qu’un établis-
sement existant et économiquement viable a été repris et exploité de la manière la plus efficace. 
Son caractère est resté essentiellement le même, mais avec l’introduction de nouveaux éléments 
religieux et symboliques.

Pierre Aupert et Claire Balandier, Amathonte après la fin du royaume : la ville sous les 
Antigonides et les premiers Lagides, p. 251.

La dynastie d’Amathonte disparaît en même temps que celles des autres souverains de Chypre, 
pour faire place aux successeurs d’Alexandre. La vie locale fut-elle affectée par ce bouleversement 
politique ? Dans le domaine religieux, les dédicaces, relativement nombreuses, à Arsinoé, ainsi 
que l’apparition d’Isis et de Sarapis, trahissent l’instauration d’une nouvelle idéologie qui, comme 
plus tard celle liée au culte impérial, installe le culte du souverain lagide au côté de celui de la 
divinité poliade. Les dieux traditionnels continuent à provoquer le même type d’offrandes, avec 
toutefois un regain à l’époque hellénistique. La rentrée politique de la ville s’opère, au début du 
iiie s., avec la mise en chantier d’une nouvelle muraille, qui avorte rapidement, car, dès les années 
280, l’entreprise est suspendue. En revanche, l’on y substitue la construction d’un nouveau 
temple d’Aphrodite (« dans les stèles »), à la porte Nord de la ville basse. Mais ce renouveau de la 
vie religieuse se manifeste surtout dans la construction du premier bâtiment religieux consacré à 
l’Aphrodite chypriote au sommet de l’acropole vers la fin du iie s. La construction publique est 
également attestée sur le plan civil, au iie s., par l’installation d’un balnéaire entre l’agora et le 
port, par les premières stoas, voire par l’aqueduc Nord et la fontaine monumentale de cette même 
agora. Ce sont les signes les plus visibles du passage du régime royal à la démocratie dirigée. Ce 
qui caractérise donc le renouveau hellénistique, c’est d’abord son caractère tardif, mais c’est aussi 
son ampleur et l’apparition d’interventions privées dans le développement urbain.

The dynasty of Amathous disappeared at the same time as those of the other Cypriot kingdoms, to 
be replaced by Alexander’s successors. Was the local community affected by this political upheaval? 
In the religious domain, the rather numerous dedications to Arsinoe and the appearance of Isis and 
Serapis reveal the emergence of a new ideology which, as the one related to the imperial cult later 
on, introduces the worship of the Ptolemaic ruler alongside that of the city god. The traditional 
gods continue to receive the same type of offerings, with a revival in the Hellenistic period. The 
city’s political comeback takes place at the beginning of the 3rd c. with the start of construction on 
a new city-wall, which is rapidly abandoned as early as 280. However, a new temple of Aphrodite 
(“in the stelae”) is built at the north gate of the lower town. But this religious renewal is most 
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evident in the construction of the first religious building dedicated to Cypriot Aphrodite on the 
top of the acropolis towards the end of the 2nd c. Public secular building initiatives are also known 
during the 2nd c., such as the installation of public baths between the agora and the harbour, the 
first stoas, and the north aqueduct and the monumental fountain in the agora. These are the 
most visible signs of the transition from the royal regime to a form of managed democracy. What 
characterises the Hellenistic renewal is then first of all its belated character, but also its extent, and 
the appearance of private interventions in the urban development.

Demetrios Michaelides, Giorgos Papantoniou, The Advent of Hellenistic Cyprus, p. 267.

To date, with some notable exceptions, scholarship has presented the passing from the Classical 
to the Hellenistic period in Cyprus in a summary way, usually in order to state that this was the 
beginning of a process during which Cypriot art and culture in general lost their individuality. 
This was attributed to the fact that the island came to form part of a large koine – a process that 
was completed with the arrival of the Romans. This passage, however, was a much more complex 
event than usually assumed. The whole administrative structure of Cyprus changed dramatically: 
from an island consisting of a number of competing autonomous kingdom-polities, it became a 
single entity governed by a foreign ruler. Admittedly it was not independent in the sense that it 
formed part of the kingdom of the Ptolemies. It had, however, its own administrative system that 
took care of the entire island and, by probably the end of the 3rd / early 2nd century BC, it had its 
first-ever official capital, Nea Paphos. The Macedonian Greek culture that the Ptolemies carried 
with them did indeed filter into the life-ways of the local population. Nonetheless, Cypriot 
traditions carried on, sometimes independently and sometimes in combination with the newly 
imported culture, much as happened in Egypt itself. The paper will examine the changes that 
came about after the island fell under the influence of Ptolemaic culture, and attempt to define 
the extent to which this penetrated the different layers of Cypriot society. Not only new styles  
(in, say, sculpture) but also new forms of art (e.g. pebble mosaics) were introduced ; but did 
this apply to the whole island ? It would seem not, since some “indigenous” forms of artistic 
expression went on in tandem with the newly introduced ones – often influenced by them but 
preserving an unmistakable Cypriot character that carries with it age-old local traditions.

À ce jour, avec quelques exceptions notables, la recherche a toujours présenté la transition de la 
période classique à la période hellénistique d’une manière sommaire, généralement dans le but 
d’affirmer que cela a été le début d’un processus pendant lequel l’art et la civilisation chypriotes 
en général ont perdu leur particularité. Cela a été attribué au fait que l’île a intégré une koiné plus 
vaste – un processus qui a été complété avec l’arrivée des Romains. Cette transition, toutefois, fut 
un événement beaucoup plus complexe que ce qu’on estime d’habitude. Toute la structure admi-
nistrative de Chypre subit un changement radical : d’île divisée en nombre de royaumes-cités 
autonomes en compétition entre eux, elle devint une entité unitaire gouvernée par un administra-
teur étranger. Certes, elle n’était pas indépendante dans la mesure où elle était partie du royaume 
des Ptolémées. Elle avait toutefois son propre système administratif qui régissait l’ensemble de 
l’île et, à partir probablement de la fin du iiie / début du iie s. av. J.-C., sa première capitale  
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officielle, Nea Paphos. La culture grecque macédonienne que les Ptolémées amenaient avec eux 
s’est effectivement infiltrée dans les styles de vie de la population locale. Toutefois, de la même 
manière qu’en Égypte, où les traditions pharaoniques antérieures ont perduré, parfois indépen-
damment, parfois en combinaison avec la nouvelle civilisation importée, à Chypre s’est produit 
vraisemblablement quelque chose de similaire. L’article examine les changements survenus après 
que l’île fut tombée sous l’influence de la culture ptolémaïque, et tente de définir la mesure dans 
laquelle cela a pénétré les différents niveaux de la société chypriote. On introduit non seulement 
des nouveaux styles (par exemple, en sculpture), mais aussi des nouveaux arts (la mosaïque de 
galets) ; mais cela concerne-t-il l’ensemble de l’île ? Il semblerait que non, puisque certaines 
formes d’expression artistique « indigène » ont perduré en parallèle avec d’autres d’introduction 
récente – souvent influencées par celles-ci, tout en préservant un caractère chypriote indéniable 
qui renvoie à des traditions séculaires.
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