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LE SINAI
DURANT L'ANTIQUITE ET LE, MOYE,N ACP

4 000 ans d'histoire Pour un d6sert

Actes du colloque << Sinai > qui s'est tenu i I'UNESCO du L9 au 21 septembre 1997

Textes r6unis par Dominique VALBELLB et Charles BONNET
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Catherine Defernez
Universit6 de Lille III

Autant qu'on puisse en juger d'aprds la masse des importa-
tions attest6es sur les sites, le Nord-Sinai, r6gion ouverte 96o-
graphiquement sur la M6diterran6e, a semble-t-il jou6 un r6le
de premier plan dans le commerce international d l'6poque
perse, une 6poque qui se mat6rialise par un 6largissement des
frontidres culturelles. Comme dans les r6gions voisines, Syrie
ou Palestine, la conqu6te perse, contrairement d I'opinion
g6n6ralement admise, semble avoir donn6 une nouvelle impul-
sion aux 6changes commerciaux, et cela d'autant plus avec la
suppression du monopole de Naukratis.

La documentation actuellement disponible a permis de
mettre en lumidre les principaux mouvements commerciaux et
culturels d l'6poque perse, des mouvements d6jd bien attest6s
d l'6poque saite, cette p6riode qui marque, rappelons-le, les
d6buts d'une p6n6tration 6trangdre massive en 6gypte. I l
s'agit d'un courant ph6nicien, perceptible d travers I'exporta-
tion de nombreuses amphores torp6dos, un courant attique (d
l'6poque qui nous int6resse, c'est Athbnes qui domine le mar-
ch6 de la c6ramique peinte grecque). un courant 6g6en dont les
points forts semblent avoir 6t6 les cit6s de Chios et de Samos,
et vraisemblablement un courant chypriote. Ces courants que
1'on voit ainsi 6merger h l'6poque perse, d travers la litt6rature
c6ramologique, sont innombrables et morcel6s. Dans ces
conditions, il est difficile d'avoir une id6e pr6cise des itin6-
raires emprunt6s par les navires ou les marchands ayant trans-
port6 ces marchandises : ces amphores furent-elles achemi-
n6es par voie maritime, par voie fluviale, par voie terrestre, ou
bien encore par systdme de cabotage le long de la cdte syro-
palestinienne oi des structures directement li6es au commerce
sont attest6es dds cette 6poque ? Pour r6pondre bL ces interroga-
tions, il faut assur6ment d6passer le cadre de la poterie, tenir
compte de toutes les donn6es susceptibles de fournir des infor-
mations sur la question (sources litt6raires, 6pigraphiques,
etc.). Nous pouvons d'ores et d6jd raisonnablement penser,
compte tenu du cadre g6ographique, que tous les moyens
furent utilis6s pour acheminer les denr6es p6rissables ou non
vers cette contr6e. Des marchandises devaient sans doute
jalonner les routes terrestres les plus importantes d'alors, en
I'occurrence, la route longeant le littoral m6diterran6en, mais
6galement les routes maritimes. Selon E. Oren, des structures
datant de l'6poque perse, interpr6t6es comme des entrep6ts,
ont 6t6 mises au jour entre P6luse et Moham6dia, lors de I'ex-
p6dition isra6liennel. Ce qui laisserait supposer que P6luse, ou

d d6faut la basse r6gion p6lusiaque, assumait une vocation
commerciale b l'6poque perse, et jouait peut-Ctre un r6le dans
la redistribution des produits vers I'int6rieur du pays. Mais ces
t6moignages arch6ologiques 6tant encore fort discrets, cette
hypothdse reste d v6rifier.

Il nous faut donner un apergu de la r6gion du Sinai propre-
ment dite d la p6riode appel6e traditionnellement << p6riode
perse >>, dont les limites chronologiques s'6tendent en Egypte
entre le d6but du dernier quart du VIe et le milieu du IV" sidcle
av. J.-C. Or les recherches men6es sur cette p6riode, riche de
sens historique, n'6tant encore qu')r leur stade initial, c'est une
zone g6ographique limit6e que recouvre la prdsente 6tude : le
Sinar septentrional, et plus pr6cis6ment le Delta oriental, entre
le canal de Suez et I'actuelle ville de Romana. Cette situation
s'explique notamment par le fait que les travaux entrepris jus-
qu'ir maintenant dans cette vaste contr6e se sont principale-
ment concentr6s dans la zone c6tidre, le lien terrestre le plus
important entre I'Egypte et Canaan dds I'dre pr6dynastique,
une r6gion bien attest6e dans les sources classiques. R6gion
largement explor6e au d6but du sidcle par J. Cl6dat, puis, entre
I9l2 et 1981, par I'exp6dition de l'Universit6 Ben Gourion du
N6gev, dirig6e par le Professeur E. Oren2, celle-ci fait I'objet
depuis plusieurs ann6es de campagnes de fouilles syst6ma-
tiques par diff6rentes missions 6trangdres, parmi lesquelles
figure la Mission franco-6gyptienne de Tell el-Herr, dirig6e
par le Professeur D. Valbelle, h laquelle nous participons acti-
vement depuis 1991.

Il appert, d'autre part, que la plus forte densit6 de sites oi
une occupation perse est attest6e se situe d proximit6 de I'ex-
trOme branche orientale du Nil, la Branche p6lusiaque. Voie
fluviale importante d l'6poque perse, ainsi que l'attestent le
trac6 du cours du fleuve et le relev6 des sites avoisinants, elle
permit d la r6gion d'assumer une double vocation, militaire et
commerciale.

x-e c$NYgxT'E GEOPOLITI*ilA

Frontidre du Delta oriental depuis les d6buts de I'histoire
pharaonique, le Sinai septentrional a, certes, trds t6t 6t6 investi
par de nombreux contingents militaires et, par-l) m6me, d'6ta-
blissements destin6s i les recevoir; nombre de documents

67



datant du Nouvel Empire t6moignent, en effet, de la pr6sence
d'une chaine de fortifications le long de I'ancienne route mili_
taire3. Mais durant 1'6poque perse, la fonction strat6gique de
cette r6gion cl6 s'affermit : les 6tablissements militaires se
multiplient aux endroits les mieux situ6s, le long du cordon
littoral, qui devient la nouvelle route, mais surtout aux abords
de la bouche p6lusiaque, la porte de t'Egypte.

Comme toutes les portes de I'Empire perse, la bouche p6lu_
siaque du Nil devait 6tre d6fendue par plusieurs postes de
garde ou garnisons. Dans I'esprit des dirigeants perses, la
fonction premidre de ces portes 6tait une fonction militaire : il
fallait prot6ger la frontidre contre d,6ventuelles incursions
6trangdres, asseoir la domination perse dans le pays nouvelle_
ment conquis. Mais comme le souligne p. Briant dans son
ouvrage intitul6 Histoire de l'Empire perse4: < lorsqu'elles
sont munies de garnisons (...), ces portes font (...) partie du
r6seau trBs dense de points forlifi6s qui permettent aux perses
de tenir le plat-pays et les routes qui les relient: Ces ganfsons
restent en contact permanent entre elles grdce au systdme de
messages acoustiques que Diodore d6crit d propos des places
fortes (phylakai) perses >. C'est sans doute la raison pour
laquelle un r6seau de garnisons, qui assurait la liaison entre
I'Egypte et le Proche-Orient tout en facilitant le passage d'ex_
p6ditions militaires et commerciales, prot6geait I'entr6e de
I'Egypte par la bouche p6lusiaque, comme simblent du reste
le confirmer les r6cits d'H6rodote et de Diodore de Sicile.
Selon l'auteur d'Halicarnasses, pour affermir leur pouvoir, les
Perses conservdrent les implantations sartes (notamment d Tell
Defenneh), mais en 6levdreht d'autres i Migdol, prds de
P6luse; ce que semble corroborer Diodore6 qui rapporte que la
zone de P6luse 6tait durablement fortifi6e sous les dynasties
indigdnes. Mais qu'en est-il r6ellement sur le terrain ? Les
t6moignages arch6ologiques confirment-ils les t6moignages
litt6raires ? Pour I'instant, les recherches ont prouv6 la pr6sen_
ce perse sur au moins trois sites : p6luse, Tell el_Herr et
K6doua.

pe l.rrsr:

C'est d P6luse mdme, pourrait-on dire, que commence la
p6riode perse en Egypte, puisque, selon H6rodoteT, c'est d cet
endroit que le Grand Roi Cambyse, devenu maitre de I'Empire
perse d la mort de Cyrus le Grand, mena ses premiers combats
contre les Egyptiens en 525 av. J.-C. C'est sur la bouche p6lu-
siaque du Nil que s'6tait port6, en effet, le pharaon saite
Psamm6tique III (526-525), d la t0te d'une puissante arm6e
compos6e de soldats 6gyptiens, d'auxiliaires cariens et grecs.
H6rodote ne donne gudre d'informations sur le d6roulement
des combats. Il rapporte simplement que la bataille fut d6favo_
rable d Psamm6tique, dont les t roupes se repl idrent d
Memphis. Aprds quoi, Cambyse s'empara du tr6ne 6gyptien,
et c'est alors que la XXVIIe dynastie ach6m6nide (525_404\
succdda i la XXVI" dynastie silte (664-525).

Lieu de combat d6cisif sous les premiers perses, au dire
d'H6rodote, P6luse n'avait jusqu'd tout r6cemment r6v6l6 que
fort peu d'indices d'une occupation ant6rieure d l'6poque hel_
l6nistique : les recherches conduites sous les auspices de
I' Organisation des Antiquit6s Egyptiennes portdrent essentiel_

lement sur les vestiges datant des 6poques ptol6marque et
romaine; quant ) celles qui furent entreprises par le professeur
E. Oren8, dans le cadre de son survey, dont les trouvailles
indiquaient, selon l'auteur, que ce site fut occup6 sous les
dynasties saite et perse, nous n'en avons qu,une connaissance
partielle. C'est un sondage ouvert d I 'ouest du tell, men6
conjointement par le Dr J.-Y. Carrez-Maratray et
I 'Organisation des Antiquit6s Egyptiennes, en 1992 et en
1993, qui a fourni les preuves mat6rielles attenduese. C,est
sous forme de c6ramiques qu'elles se pr6sentent.

Des niveaux arch6ologiques les plus profonds atteints lors
de ce sondage, deux ensembles c6ramiques bien distincts ont
6t6 recueillis. Le premier, issu des substrats imm6diatement
sous-jacents d ceux dont la datation couvre la p6riode ptol6-
maique, appartient, selon toute vraisemblance, h la p6riode
allant du d6but au troisidme quart du IVe sidcle av. J.-C., soit
la p6riode qui correspond d celle des dynasties indigdnes (404-
342) et de la seconde domination perse (342-330)10. Les ana-
logies sont frappantes, tant du point de vue des formes que des
pAtes, avec le mobilier de Tell el-Herr extrait de niveaux
contemporains mais aussi avec celui de Tanis, situ6 dans le
Delta oriental, oi les trouvailles associ6es, notamment des
ostraca inscrits au nom de Nectan6bo II (359-341), indiquent
clairement une datation dans les dernidres d6cennies de la pre-
midre moiti6 du IV" sidclell. Compos6 pour l,essentiel de pro_
duits locaux - bols, jattes h6misph6riques (fig. 56, 4-5), plats
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Figure 56 - La c6ramique locale dgyptienne de Tell el-Hen
(Dessin C. Defemez).



de cuisson, coupelles (fig. 56, g_9) _, le mat6riel trds homogd_
ne attest6 d ces niveaux comprend 6galement quelques impor_
tations - amphores palestiniennes et 6g6ennes (ftg. 57,6_7);
celles-ci paraissent avoir connu une diffusion principalement
dans la premidre partie du IVe sidcle.

Digne d'int6r6t, le second ensemble connu, mis au jour
dans le niveau le plus profond rep6r6 lors du sondage, s,ins_
crit, pour sa part, dans le r6pertoire formel caractdristique de
la p6riode perse achdm6nide, soit le V. sidcle av. J._C.12 L)
aussi, c'est une analyse comparative du mat6riel avec celui
provenant d'autres sites du Delta, notamment Tell el-Herr, qui
nous autorise de telles inf6rences chronologiques. A ce
niveau, les principales formes reprdsent6es sont des jattes, des
coupes d cardne, des vases sph6riques, des jarres torp6dos,
ainsi que des fragments de l6rythes dont la morphologie sug
gdre une datation vers le milieu du Ve sidcle (fig. 57,3j.

En dehors de la cdramique. aucun document ne nous irer_met d'6tayer les datations propos6es. Le mobilier .""u"illi
dans I'un ou l'autre niveau 6tant trds r6duit., il est sans nul
doute pr6matur6 d'6noncer des conclusions chronologiques
fermes, c'est-)-dire r6pondre de faqon d6finitive d la question
suivante : ces d6couvertes impliquent_elles l,existence d,une
ville fortifi6e d P6luse dds le dernier quart du VIe sidcle ? La
documentation existante rend surtout compte d,une importante
occupation du site sous les dynasties indiggnes; ce qui semble
corroborer le rdcit de Diodore qui nous rapporte que d,impo_
santes for t i f icat ions furent 6lev6es sous les-rdgnes de
Nectan6bo I er II (37g-360 /359_341)13. or aucun ildice n"
nous permet, pour I'instant, de faire remonter la plus ancienne
attestation du site au d6but de la p6riode perse, voire l,6poque
sar'te. I,es donn6es disponibles nous autorisent simplemeni )
penser, comme nous I'avions soulign6 dans un article pr6c6_
dentla, que le Tell el-Farama, i son extr6mit6 occidental" pou,
le moins, 6tait, e d6faut d'une appellation pr6cise (ville ? villa_
ge?), un lieu occup6 h l,6poque d'H6rodoie : la plus ancienne
occupation rep6r6e sur le site, en 1992, date bien de l,6poque
perse, limit6e, stricto sensu, atJ V" sidcle av. J._C.

Que le site de p6luse ait 6t6 ou non fortifi6 dds l,6poque de
Cambyse, la bataille de p6luse n'eut pas pour enjeu 

""" "iff",mais une r6gion, la bouche des palus, oi res peis"s n'h6sitd-
rent pas, semble-t-il, d s'installer, notamment dans la r6gion
de Tell el-Herr.

6prouv6 par les destructions militaires r6centes, fbrmait un
quadrilatdre d'environ 124 m de c6t6. Outre des segments
d'enceinte ) redans et des tours d'angle, cette citadelle 

"rt 
egu_

lement connue par un quartier religieux am6nag6 dans son
angle nord-est (fig. 58), un comprexe de cuisines dont les
traces de fours alimentaires 6taient encore nettement visibles,

11nsl Ou'un vaste bdriment r6cemment d6gag6 (d l,automne
1995) dont la fouille incompldte n* p".-"ipus de pr6ciser sa
fonction. Cet ensemble, mis au iouilors des premidres cam_
pagnes de fouilles, reposait directement sur le sable naturel.

Le mobilier c6ramique issu des niveaux d,occupation de
cette premidre forteresse a permis de distinguer deux grandes
phases. La premidre, correspondant d I'occupation primitive
du sanctuaire et de ses d6pendances, n,a pu €tre dat6e avec
pr6cision, dans la mesure oi elle est illustr6e par un dventail
de formes limit6, mais couvre manifestement la premidre par_
tie de la p6riode perse. Compos6 pour l,essentiel de uur", uty_
piques, fabriqu6s en p6te alluviale grossidre comme le reste du
mat6riel, plats de cuisson de forme vari6e (fig. 56, 1), pots
sph6riques, torp6dos (fig. 57,7 et fig.59), le mobilier apparte_
nantA cette phase, peu attestd ailleurs pour l,instant, prdfigure
en effet celui que I'on trouve dans les niveaux imm6diatement
post6rieurs, dont la datation s'6tale entre le deuxidme et le
troisidme quart du Ve sidcle. Trds abondante, la documenta_
tion c6rarnique associ6e d la seconde phase, laquelle corres_
pond i I'abandon du centre cultuel et aux ultimes occupations

i
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Faisant l'objet de fouilles syst6matiques depuis 19g5 par
yne mission conjointe entre l,Universit6 Charles_De_Gaulle _
Lille III et I'Organisation des Antiquit6s Egyptiennes, le site
de Tell el-Herrls, situ6 non loin de I'antique uil" A" p61use,
est repr6sentatif de la p6riode perse dans son ensemble. Les
investigations men6es en divers points du tell ont permis de
mettre en 6vidence deux forteresses ayant connu semble_t_il
plusieurs rhabiliages successifs, et plusieurs b6timents t6moi_
gnant d'une pr6sence continue depuis au moins re milieu du
Ve sidcle jusqu'd l'6poque ptol6maique.

La plus ancienne forteresse, rep6r6e lors d,un sondase
ouvert au nord-est du k6m, dans un secteur particulidremelnt
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Figure 57 - La cdramique importde mise au jour i Tell el_Hen
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des cuisines, comprend de nombreuses importations ais6ment

datables, venues des horizons les plus divers, et notamment

d'une r6gion oi les repdres en chronologie absolue ne man-

quent pas : la Grdce, et plus pr6cis6ment I'Attique. Outre des

vases d boire, skyphoi ou vases de la Saint-Valentin (fi5. 51 ,
{-2),bien repr6sent6s h I'Agora d'Athdnes dans des contextes

nettement dat6s de la fin de la premidre moiti6 du Ve sidclel6,

le r6pertoire de la c6ramique grecque est notamment illustr6

par des l6cythes cylindriques d fond blanc dont 1e d6cor, v6g6-

tal ou floral, sqggdre une datation entre le deuxiBme et le troi-

sidme quart du V" sidcle (fi9. 51, 3 et fig. 60). Traditionnel-

lement attribu6s d l'atelier du peintre de Beldaml7, ces vases d

parfum comptent parmi les formes attiques les mieux attest6es

dans tous les sites du Bassin m6diterran6en oriental ayant

connu une occupation durant l '6poque perse. Ainsi qu'en

t6moignent bon nombre de publications, leur diffusion concer-

ne I 'ensemble du territoire ach6m6nide, tout comme les

amphores d vin et d huile dont la typologie indique une grande

vadLltd de provenances : des amphores originaires, semble-t-il,

des cit6s insulaires de Chios (fig. 61;ta et de Samos (fig.62),

mais surtout des amphores syro-palestiniennes dont les plus

connues, jarres torp6dos et amphores i anses de panier

(tig. 51,7-9 et fig. 59;tr, to'tonnent sur le site. Ces embal-

lages commerciaux correspondent ir des moddles bien connus

dds le second quart du V" sidcle.

Indices chronologiques pr6cieux, ces produits 6trangers ont

permis de situer chaque s6quence stratigraphique ainsi que le

mat6riel local dans une chronologie plus ou moins absolue.

Trds abondante, la production 6gyptienne est repr6sent6e, )r

ces niveaux, outre par des vaisselles grossidres, telles que des

plats ou couvercles, des vases de cuisson, desjarres de stocka-

ge de forme cylindrique ou sph6rique (fig. 56, 2-1), pat des

vaisselles fines d pAte calcaire, telles que des cruchons ou

pichets (proches des fig. 56, 13-14). Avec des 6volutions sur

le plan morphologique, cet 6ventail de formes, assez bien

dttest6 en divers sites du Delta (Mendds, Tell el-Maskhouta'

Saqqara, pour ne citer que les principaux)2o, se retrouve, )

quelques exceptions prds, dans 1es couches d'occupation asso-

ci6es d la seconde forteresse.

BAtie sur les arasements de la premidre, la seconde forteres-

se semble avoir connue au moins trois phases successives :

une phase correspondant )r une occupation sporadique du site

(fosses, foyers, d6potoirs), cons6cutive d la d6molition de 1'an-

cienne citadelle et de I'ensemble des structures directement

associ6es; une phase t6moignant de la mise en place d'un nou-

veau quartier d'habitations, notamment dans la partie orientale

du tell21 ; enfin, la troisidme, la plus spectaculaire, qui se

caract6rise par une vaste forteresse entidrement b6tie en

briques cylindriques (fig. 63), qui mesure environ 140 m de

c6t6, et par des unit6s d'habitation.

A chaque p6riode ainsi d6finie appartient, bien 6videm-

ment, une abondante quantit6 de t6moignages c6ramiques.

Comme nous l'avons,.mentionn6 plus haut, le mat6riel local

6gyptien offre, dans son ensemble, un facids identique ii celui

que nous venons de d6crire. Mais paralldlement d la p6rennit6

de certains groupes de vases, de nouveaux types apparaissent

- vases i d6cor de stries c6tel6es (fig. 56, 11), bols ou coupes

iL cardne dont le profi l rappelle celui de vases en m6tal
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Figure 58 - Tel1 el-Hen. L'angle nord-est de la forteresse du Ve sidcle av. J.-C. (Clich6 D. Valbelie).



Figure 59 - Jane canan6enne ou < torp6do > (Clichd J.-F. Gout [IFAOI)

Figure 61 - Amphore originaire de f ile de Chios, caract6risrique du milieu
du Ve sidcle av. J.-C. (Clichd J.-F. Gour [tFAOl).

Figure 60 Fragment de l6cythe cylindrique d figures noires
(Clich6 F. Le Saout).

t l

Figure 62 - Amphore originaire de l'ile de Samos (Clich6 J.-F. Gout tlFAOl).



Figure 63 - Tell el-Hen. Au premier plan, l'angle sud-ouest de la forteresse en briques cylindriques; au second plan, I'angle sud-uest de la forteresse du Ve sidcle
(Clich6 Alain Lecler [IFAO]).

Figure 65 - L6cythe aryballisque d figures rouges, d6but du IVe sidcle av. J.-C.
(Clich6 A. Lecler [IFAO])Figure 64 - Amphorisque attique d d6cor estampd (Clichd A. Lecler [IFAO]).



(fig. 56, 8-10) -, ainsi que de nouvelles fabriques. On consta-
te, en effet, des modifications sensibles sur le plan technique :
les argiles utilis6es montrent une texture plus fine, soigneuse-
ment d6cant6e. Ce qui nous incite i penser qu'une rupture
notable dans I'industrie c6ramique s'est produite, non pas

comme le suggdrent d'aucuns au cours du IV" sidcle, mais dds
le dernier quart du Ve sidcle, p6riode i laquelle appartiennent
pr6cis6ment les importations recueillies dans les premiers
niveaux de construction du second fort. A ces niveaux, les
produits 6trangers les plus diffus sont principalement des
amphores torp6dos, des amphores originaires de Chios
(fig. 57, 6), mais aussi des vases attiques. Les vases d parfum
constituent la principale forme repr6sent6e, mais aux l6cythes
cylindriques succddent les l6cythes globulaires ou arybal-
lisques (fie. 57, 4 et fig. 62), ainsi que des amphorisques d
d6cor estamp 6 (fig. 57 , 5, fig. 64), dont I'introduction remonte
en Grdce au d6but du dernier quart du Ve sidcle22. Forme dif-
fus6e dans tout le Bassin m6diterran6en, le l6cythe arybal-
lisque semble avoir joui d'une grande popularit6 d Tell el-
Herr, puisqu'il est attest6, en grande quantit6, dans les habitats
associ6s d la seconde phase de construction du second fort.
Leur d6cor plus 6labor6, compos6 de figures rouges (fig. 65),
autorise une datation dans les premidres d6cennies du IV"
sidcle pour l'ensemble du mat6riel d6couvert associ6, tout
comme les amphores 6g6ennes rep6r6es dans les m€mes
niveaux. Limit6 num6riquement et actuellement en cours
d'6tude, le mobilier issu des bAtiments < cylindriques )) ne
peut 6tre dat6 avec pr6cision. Mais si I'on en juge d'aprds les
quelques importations recueillies, celui-ci appartient h la
seconde moiti6 du IV" sidcle av. J.-C.

La c6ramique n'est bien 6videmment pas le seul mat6riel
arch6ologique attest6 d Tell el-Hen. On trouve 6galement un
grand nombre de pointes de fldches, des fibules, des statuettes
en terre cuite. Mais ces trouvailles 6tant en cours d'6tude,
seule la c6ramique peut, pour le moment, aider i une meilleu-
re compr6hension du site.

Actuellement, comme nous I'avons pr6cis6, la datation de
la fondation du site reste 6nigmatique. Les donn6es amass6es
parlent en faveur d'une occupation ancienne du fort dans la
premidre moiti6 du V" sidcle. Les datations les plus hautes
fournies par la c6ramique import6e, trouv6e dans la strate
imm6diatement post6rieure ) celle qui correspond aux struc-
tures les plus anciennes rep6r6es sur le site, se situent dans le
second quart du Ve sidcle. Or ces t6moignages qui constituent
un pr6cieux terminus post quem pour I'arasement et la des-
truction du fort primitif, ne datent pas la fondation du site
mais la postdatent. Pour I'instant, aucun indice ne nous permet
de confirmer que la fondation du fort de Tell el-Herr est ant6-
rieure au V" sidcle et, en cons6quence, de la mettre en relation
avec la conqu6te de I'Egypte par Cambyse; la plus ancienne
citadelle pourrait avoir 6t6 cr66e d I'issue d'une des nom-
breuses r6voltes de la population locale contre le pouvoir
perse, au cours de la premidre moiti6 du V" sidcle (insurrec-

tion de 486, r6volte d'Inaros, par exemple). De m6me, aucune
preuve formelle ne nous permet d'ltayer I'identification du
site avec le Migdol de la Bible oi. selon les prophdtes J6r6mie
(44, l; 46, 14 et 16) et Ezlchiel (29, 101'30, 6), des r6fugi6s
juifs trouvdrent asile aux c6t6s de mercenaires hell6niques
durant les p6riodes sarte et perse. Propos6e au d6but du sidcle

par Sir Alan GardineP3, cette identification paraissait acquise
pour nombre de savants jusqu'd la d6couverte de la forteresse
T.21 / K6doua.

KED{.}UA

Situ6 i 1 km au nord de Tell el-Herr, le si.te de K6doua,
explor6 par l'6quipe isra6lienne dirig6e par E. Oren, renferme
d la fois les vestiges de campements, une n6cropole et une
imposante structure fortifi6e qui mesure environ 200 m de
c6t62a. Ayant r6v6l6 une documentation abondante datable de
l'6poque saile - VI. sidcle av. J.-C. -, trds apparent6e h celle
qu'on trouve d Tell Defennehz5 , la structure ainsi mise au jour
fut identifi6e par son 6diteur comme I'antique cit6 de I'Exode,
oi, selon H6rodote26, le pharaon saite N6chao II (610-595)
battit les Syriens en 609 av. J.-C. D6passant ici largement le
cadre de notre propos, la question de I'identification de ce site
ne sera pas abord6e. N6anmoins, quelques remarques s'impo-
sent ) propos du mat6riel recueilli, un matdriel compos6 majo-
ritairement de c6ramiques de la Grdce de l'Est. Il semblerait,
d'aprds des 6tudes r6centes27, que la plupart des amphores
commerciales grecques de Kddoua dateraient non pas de la
premidre moiti6 du VIe sidcle, mais de la seconde moiti6; la
tendance est de les attribuer dans le dernier quart de ce sidcle.
Ce qui laisserait supposer, d'une part, que ce site ne fut peut-
Otre pas occup6 dds la fin du VII" sidcle et, d'autre part, qu'il
fut encore en activit6 au d6but de la p6riode perse, comme
semble du reste I'attester le mat6riel local : il s'avdre que les
formes pr6figurent celles que l'on trouve dans les contextes
arch6ologiques les plus anciens de Tell el-Herr, datables, on
I'a vu, du milieu du Ve sidcle. Pour I ' instant, les indices
fiables manquent pour 6tayer ces propos. Mais il est un point
que nous pouvons au moins affirmer, et sur lequel nous
sommes d'accord avec le Professeur E. Oren, c'est qu'i l
n'existe aucune attestation perse, limi!6e au V" sidcle av.
J.-C.; ce qui conforte I'identification de Tell el-Herr, propos6e
par E. Oren, avec le Magdolum (version grecque de Migdol)
d6crit par les auteurs classiques. au premier rang desquels
figure derechef H6rodote qui rapporte que cette cit6 desservait
encore les arm6es perses d son 6poque28.

Quoi qu'il en soit, il est r6v6lateur de constater la pr6sence
de plusieurs garnisons perses dans la basse r6gion p6lusiaque,
dont la fonction premibre 6tait une fonction militaire, mais
sans doute 6galement une fonction 6conomique.
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