


DACIA RIPENSIS, MOESIA SECUNDA ET SCYTHIA MINOR 

ENTRE LES CULTES PAJENS ET LE CHRISTIANISME 

Alaxandru Barnea 

(U niversité de BUGtresL) 

En suivant les sources littéraires, épigraphiques et archéologiques, iI est 

tout à fait évident que, dans les IVe-VIe S., Ia religion chrétienne devenait 

dominante dans ces provinces limitrophes de I'Empire aussi. Cette évolution a 

été tres rapide, de la sorte que, au VIe S., les seuIs éditices de culte en fonction 

dans le milieu provincial étaient Ies basiliques paléochrétiénnes, dont Ia pré

sence a été remarquée dans presque tous les établissements fortifiées de 

I'époque et même en dehors de leures enceintes. En même temps, la générali

sation des éléments de rite et de rituel spécifiques chrétiens ne laisse aucune 

place aux exceptions, dans la seconde moitié du IVe s. au plus tardo Voilà 

donc deux reperes extremement importants et tout à fait concordants qui 

permettent de conclure que le christianisme s'était déjà imposé dans la région 

et, plus encore, ayant ti-anchi les barrieres socio-économiques, ethniques et 

politiques, dans une zone encore plus vaste que les limites géographiques 

conventionnelles (du limes y compris) des provinces danubiennes. 

Sans plus insister, on va rappeler que, dans leur nouvelle forme, les pro

vinces situées au Bas-Danube étaient le résultat des réformes administratives 

de la Tétrarchie instaurée par Dioclétien (284-305), proces commencé apres 

I'ainsi dite retraite aurélienne des trois Dacies nord-danubiennes. C'est ainsi 

que vers la En du IVe S. ap. J C., sous les ordres du préfet de I' Ilyúicum se 

trouvait le diocese de la Dacie dont les provinces situées sur le Danube étaient 

Moesia Pnlna et Dada Ripensls et, sous les ordres du préfet de l'Orient, le 
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diocese de Thracia, dont les provinces danubiennes étaient Moesia Secunda et 

Scytllia, résultat de la division de I'ancienne province Moesia Infúlór (ND, 

Or., III, 4 sq. ; XXVI, 9 sq.). L'évolution de la politique religieuse impériale 

d'une part, et, de I'autre, la tradition générale et locale, ont contribué au main

tien, pendant plus d'un demi-siede encore, des croyances palennes dans ces 

provinces. Les formes de la présence de celles-ci sont souvent assez suggestives 

pour pouvoir les meltre en évidence par des moyens couramment emlpoyés 

dans I'étude de I'antiquité, tels que textes littéraires et épigraphiques, 

témoignages artistiques, artisanaux etc. 

Un premier exemple en est donné par une série de plus de 100 inscrip

tions grecques et latines (les dernieres en majorité) identiliées des provinces 

Dacú. Ripel;sú et Moes/a Secunda, dont seulement une dizaine (six et respec

tivement quatre apres SSIB et quelques publications ultérieures) contient des 

formules spécifiques paJennes ou les textes q'elles contiennent sont suscepti

bles d'être considérés plutôt paJens. Elles sont, toutes, limitées au IVe s. le 

plus tard et, pour ce qui est de leur destination, funéraires. Chacun de ces 

documents fut plusieures fois commenté, y compris du point de vue religieux, 

parce que, d'une maniere ou de I'autre, ils oflrent I'image d'un milieu qui 

hésite encore entre la tradition paJenne et la tendance générale vers la nouvelle 

foi. Par exemple, le texte latin d'une inscription funéraire trouvée à Clava et 

datée au commencement du IVe s. (SSIB, 46; dép. de Vratza, Bulgarie; 

Dada R/pens/s), exprime assez bien le commencement de ce processus : Tu 

uÚltor quj" á!ansú, rest(a), leg/e) átulum ojb/ter; le(ge) et rep(one). S(it) d(Ís) 

m(ambus) t(Uls)jt(erra) J(eUls). Val(enús) Tzita qu/ et VIj5/tahs uet(eranus) et 

Florenti/us fjiJ'us mJ!(es) et VI'tiJlú/JjJ(Íús) lmJ(es). Tz/ta patel!posUlf Laurent

zló/(f]Jlió suo canssim(o/. Déjà C.M.Kaufmann remarquait et commentait 

l'utilisation de la formule paJenne D(Í's) M(alllbus) dans premieres inscriptions 

funéraires chrétiennes' . Dans le cas de C lava, la position de cette formule 

(toujours tres bien connue par t:radition et vue sa forme abréviée) à peine dans 

la troisieme ligne de I'inscription au lieu de la premiere, est un signe encore 

plus dair du changement de croyance dans la famille du défunt. En tout cas, 

le pere de celui-ci, VaJenús Tz/ta, d'apres son nom peut-êt:re un Thrace 

romanisé et déjà chrétien, et, à ce qu'il parait, d'accord avec lui, les aut:res trois 

personnages considéraient les Dieux Mânes comme ceux de Laurentz/us 

, C.M. Kaufimum, Hrilldbudl der Altdll1stJ/clJen Ep/gJ;1pll1k, Frciburg im Bresgau, 1917, 
p.37 et 55. 



(' áJis). Par la suite, est-ce que le tils décédé aurait-il été un des derniers paiens 

de la famille ? Fort possible, bien que son nom, comme d'ailleurs celui de 

F/orentius aussi, soit typique pour les chrétiens de l'époque'. 

Plus proche de la tradition paienne est I'inscription de F/auius Victonlllls, 

vétéran de la uexIl/atio II Scutanorum, mort à Odessos (SSIB, 130; 
aujourd'hui Varna, Bulgarie ; Moesia II) : F!(alllús Viclonlllls ue/tranus ulxit 

anIlUS L, j]]jli(tauit)jan(Ilis) XXV ú] ulxil/al1one secon/5 Ido Iscutanorom un 

R/ebicid1l70eIl coniugen sua AntioCllan, qui Jjcit memlllú tiáJ/um ú] eo./Vonas 

uias uiaáJr geras. Ce Flalllús Victonlllls avait fait peut-être son service militaire 

à SaCldaua (Dunareni, dép. de Constantza, Roumanie), ou même plus loin 

d' Odesso.~\ . Ce qu'on devrait y ajouter est le fait que le milieu militaire ou 

notre vétéran avait vécu 25 années était plutôt paien, vue par exemple la dédi

cace qu'un de ses anciens collegues, lui aussi un vétéran, mettait à Capidaua 

(dép. de Constantza, Roumanie, provo Scythia), pour Deus SancáJs AeteJ71us, 

ii est vrai, d'une maniere plutôt otEcielle (lGLR, 221). En revenant à 

l'inscription mi'Se par Rebicithno (une sorte de Rebecca) d' Antioche, aucun 

indice ne parait permettre de lui attribuer un caractere chrétien ou crypto

chrétien: on se trouve devant un des derniers documents latins privés - tres 

important du point de vue de la langue aussi" - encore rattachés aux habitudes 

palennes. 

En échange, l'inscription n° 52 de SSIB (Hãrsovo, dép. de Razgrad, Bul

garie; Moesia II), datée toujours au IVe S., est moins claire pour ce qui est de 

la religion de la famille qu'elle représente: F/(auius) Tethi;ullls qandam/ 

circetor de nomero cata/li<1ctanorllln ano/rum XLYVJII, decessit dei .5 
/umana uita et de/mil/si coiuge. Non/nosa//Vapir et F/a/uio et Va//feno (Iilios 

superstites ( ?)J. On ne connait pas si la partie supérieure du document con1-

prenait ou non pas la formule D.M; c'était fort possible. En tout cas, en 

reprenant I'étude de cette inscription apres celle de V. Besevliev de 1964, 

V. Velkov la mettait dans la série des inscriptions paiennes'. Seule 

I'onomastique pourrait fournir quelque indice sur une tendance chrétienne 

, I. Barnea, dans Stlldú' Tea/agice, 2, 1954, 1-2, n° 29. 

, Dans une unilé détachée de Legia II HerclI/ú; A. Aricesu, Al171iltil in Dobroge,7 

ROmi/lJa, Bucaresl, 1977, p.114-115; eles elétachements ele SClIlilÚi se trouvaient en même 

temps aussi, toujours sul le limes du Bas-Danube, à SeClII1SCil, à 1r71TlIS et à APPÚÚil, en 
Moesia 11 

I H. Mihãescu, Lil rom;uúlé di/lJS /e S-E de /'ElIrope, Bucaresl-P;u'is, 1993, passim . 
. \ V. Velkov, elans BYZ;/lJllÍlOslavica, 26, 1965, pAOO. 
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probable de la famille du défunt dont I'origine était plutôt de l'Asie Mineure 

(MPR, p.43-44). 

Toujours de la Mésie Seconde, de Dineú (Vojvoda, Bulgarie), est 

connue une inscription funéraire remarquable pour ce qui est de son texte 

plutôt littéraire et en vers (SSIB, 74, IVe s.). Dépourvu de son commence

ment et de sa -fin, le texte du document évoquant un naufi"age ne laisse 

s'entTevoir qu'un seul élément religieux, dans la quatTieme ligne du text gardé : 

/. .... .fiagl/lem {Po/stquam rate/m///ue/nerat ad portum uúata pene'ula 

cred/ensj//a/missam classem saepe Ú1 staúone defl/ebat,///in/cusansque deos 

talia est fortasse /loeutus :/. .. (les vers continuent jusqu'à la 12' ligne qui, à 

I'origine, n'était pas la derniere. Au premier regard, cette inscription est 

d'ailleurs moins importante pour I'évolution spirituelle de la population de la 

province, au moins parce que, à ce qu'il parait, ii s'agirait d'un personnage, 

Eusebius, apparenté à la famille impériale de la cour de Constance II. Or, si 

ce Eusebe était un proche parent de l'impératTice Eusébie';, "en laquelle Julien 

avait toujours eu un défenseur persuasif", alors, en remarquant aussi la forme 

plutôt traditionnelle et culte de I'épitaphe, le sens spirituel du document ne 

pourrait être autre que paien. 

Sur plus de 300 inscriptions de la même époque identifiées dans la pro

vince de Scythie Mineure, à peine une vingtaine contient des formules ou 

dédicaces spécifiquement paiennes'. Parmi ces inscriptions, qu'elles soient 

votives ou funéraires, la plupart ne dépasse pas les premieres décades du IVe 

s. On présente, dans les lignes suivantes, l'exemple d'une dédicace otlicielle 

trouvée à Tomis (auj. Constantza, Roumanie) et datant des années 285-292, 

adressée au Dieu Soleil dont le culte était d~jà bien connu dans la région : 

De/o/ Soli pro /sal(ute)///ún/p(eratorum) C(aesarum duorum) C(c71) Val(erú) 

Diocle/tia111j//et M(c71L1) Aur{elú) Maximial1lj//inujieti Aug(ustJ) tJlb(unieú) 

pot{estale) p(ú) /(elices);5//iujsso hae despositJ!onej//D(OImJ1Ol1Jm) N(os/Torum)j 

Aug(ustol1Jill) portais siue m ciUl///tajá praeslda/li siue áaej//cur(c711te)j 

C(aio) Aur{elio) F/Iámúlanoj u(úo) p(edeetissúno)/ /deuojtJssimo n/umúJi 

Aug{ustorum);1 O//CJ/ultas /Tomitanorum fec(it)j. (IGLR, 3) . Nous n'allons 

plus insister maintenant sur les autres problemes que cette inscription ouvre 

par la confirmation de la séparation du pouvoir militaire de celui administratif 

';j. Stroux, dans H ermes, 79,1944, p.205-206. 

, E. Stein, HistoIÍ-e du Bns-EI7lpIÍ-e, I, Bruges, 1959, p.155 . 
• SSIB, IGLR, MPR, passim. 



(dux et porta de la ciuitas praesldalis, donc de la ville fortitiée - siege du 

praeses) et par le déterminatif de la cité, praesldalis, qui suppose aussi 

I'existence d'une autre (ville ou plutôt partie de la ville, de même pour la 

porte). On connait d'ailleurs sur place, par voie archéologique, au moins deux 

portes de la viII e de Tomis à I'époque du Bas-Empire. Pour en conclure, ce 

document confirme la présence de deux unités urbaines conforme à ladite 

séparation, en expliquant en même temps la présence dans les sources d'un 

nouveau nom de la ville (ou plutôt d'une partie de la ville) mel1émt plus tard à 

celui hérité, à travers le Moyen Age, par le nom de Constanza d'aujourd'hui". 

En revenant à la premiere Iigne ele I'inscription, rappelons que son contenu 

religieux est le résultat eles circonstances bien connues pour tout le monde 

romain quanel, vers la fin elu Haut-Empire, le Dieu Soleil elevait son ascension 

à la pénétration massive eles cultes orientaux, en occupant tres vite, avec des 

aspects syncrétiques aussi, une place ele choix dans le panthéon officiel de 

l'Empire. C'était presque la même elivinité qui, dans une dédicace que lui 

adressait un vétéran .de Capidaur1 (dép. ele Constantza, Roumanie ; provo de 

Scythú), toujours au commencement du Bas-Empire, était appelée Deus 

Sa11ctus AeterIlus, elieu dont I'origine était syrienne et pouvait être ielentitié 

aussi avec So~lupiteret Apo//o (IGLR, 221). 

Un autre elocument épigraphique, sur une plaque en marbre ayant de 

I'autre côté une inscription timéraire plus ancienne en latin, est le dernier de 

ce geme jusqu'à présent dans la région, elate eles années 322-323 et comprend 

I'invocation elu "Saint Dieu Soleil": Dei Sancá So/is 1 simu/acrum 
cOI1secr(atum) 1 die XIV kal(e11dis) Decemb(nbus) 1 debet Si11gU/is r1IlI1isI5 

/iusso sacro D(ominorum) N(ostrorum) 1 Lici11i Aug(ustJ) et Licúú Caes(ans) 1 
ture cereis et profúlsiol1ibus eodem die 1 a praep(ositis) et uexIllat(ioI1ibus)/ 1 O 
li11 Cast(íis) Salsouie11sIb(us) 1 age11tJb(us) exoraú 1 Val(enús) Romu/us u(íi) 

p(edecti,súnus) dux 1 secutus iussionem 1 descnbsit. IGLR, 271 b, SalsOUJ~1, 

aujo Mahmudia, dép. de Tulcea, Roumanie). Selon ce document, le Dieu 

Soleil devait (n.s .) être imploré chaque 18 novembre, par le commandant 

militaire de la ville et par I'unité y campant, "avec de I'encens, des chandelles 

et des Iibations". On y voit, sans doute, quelques rituels repris un peu plus tard 

par les chrétiens dans leur pratique religieuse. Notre inscription était placée 

par le commandant ele la province, Va/erius Romu/us, peut-être à la base 

" Discussion plus ancicnne el reprise ave c la bibliographie antérieure par Al. Suceveanu, 

Al. Barnca, L7 Dobroucii7 Romi/ine, Bucarest, 1991, p.195·197 . 
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d'une image du dieu, "par l'ordre sacré de Licine Auguste et Licine César" et 

exprimait en fait la volonté de ceux-ci, envers leur propres tToupes, dans un 

endroit important du lúnes de la province et de l'Empire. La forme du texte 

de cette inscription, plus que la premiere plus haut citée de Tomis (lGLR, 3) 

semble suggérer aussi, au-delà du dessein otliciel, I'existence d 'un milieu peut

être hostile et qui devait (n.s.) se soumettre à l'ordre impérial , l'un des derniers 

émis par Licine. D 'ailleurs, un autTe document des mêmes années (peu avant 

le contli t entre les deux Augustes) a toujours un caractere otliciel. II s'agit d'un 

autel consacré à !llp/ter Optúnlls Maxúnlls et à Mars COlJSerllator, mis en 

l'honneur des empereurs Constantin et Licine (lGLR, 109, His/lia, dép . de 

Constantza, Roumanie; provo de Scythia). L'autel fait partie toujours des 

dédicaces oflicielles et provient probablement du même milieu militaire (v. 

plus haut) , ou I'habitude de I'adoration des divinités protectrices de l'armée 

s'opposait encore aux tendances chrétiennes de plus en plus fortes du même 

milieu. C'est dans ces conditions de l'évolution spirituelle que la plaque 

tombale d'un sous-otficier de l'armée de Licine, le b/archlls Valenús 

V/ctonl111s, mort dans la célebre bataille de Chacédoine (a. 324), portait 

toujours, dans la plus naturelle tTadition classique, la dédicace, en train d'être 

abandonnée à l'époque, aux Dieux Mânes (IGLR, 206, Ulmetum, aujo 

Pantelimonul de Sus, dép. de Constantza ; proVo de Scythia). Ajoutons que le 

relief de cette plaque, situé, selon toute une typologie de ces steles, entre le 

fronton et I'inscription, comprenait, peut-être pour une des dernieres fois dans 

la région, la scene de la hérolsation du détimt sous la forme du Cavalier ainsi 

dit Thrace'''. C'est du même milieu militaire que provient un autel tTouvé dans 

le territoire de Capldalla, dédié au même "Saint Dieu Herron", parce que 

l'auteur de I'inscription, cette fois-ci votive, était le commandant d'une unité de 

cavaliers (IGLR, 220). 

Enfin, on rencontre dans les mêmes contrées, toujours au commence

ment du IVe S., des dédicaces à Hera BaslJissa (autel avec I'inscription en 

grec), à !-lercllles RipelJús, ,à !llp/ter Olb/opol/talJlls et à Poseldon KyalJod1aJ~ 

164 tes (IGLR, 171, 172, 169; la derniere encore inédite et de nouveau en grec; 

toutes les quatre de Tropaellm TraJa11l; auj o Adamclisi, dép. de Constantza, 

Roumanie; proVo de Scythia). C'est de la même période que date une dédi

cace à Mater Dellm Magna (IGLR, 2, Tomis). On y voit de nouveau apparai

tre (est-ce qu'il serait pour la derniere fois ?) cette divinité de souche orientale 

" V. notre derniêre interprétation publiée sur ce slljet dalls ASnJosia, 5, Londres 2002, 
p.256-262. 



si répandue dorénavant, Cybele, dont la dédicace avait comme auteur un des 

premiers commandants de la province de Scythie dite aussi Mineure: Maú-i 

deum / Magnae / pro salute adq(ue) / incolul11Itate/ 5 / D(ol11inorul11) 

N(osú-oi-uJn duorum) et Caes(élfUl11 dUOI-um) / Aur(elIús) Finnúúanus / u(Íi) 

p(edécássil11us) dux / limiás prou(inciae) Scyt(hiae) / bonis auspiciis/ 10 

/consecrauit. 

En suivant les documents épigraphiques et les résultats des recherches 

archéologiques, on peut constater que les pratiques paiennes ne semblent pas 

avoir t:rop dépassé la limite chronologique indiquée par les inscriptions 

surement datées dont on a parlé plus haut. Ce qui est même remarquable est 

le fait que, jusqu'à présent, de telles inscriptions n'apparaissent plus, au moins 

au titre ofliciel, apres la date de la défaite de Licine par Constantino De cette 

perspective à peine énoncée, vu le caractere plutôt oHiciel de ces documents, 

on peut y voir aussi des effets de la situation connue dans l'Empire en général. 

En tout cas, des oflices de la sorte de ceux célébrés, sous la Tétrarchie, par des 

prêtres comme Maximus et Caius Cáspus de la ville de Callaás, ne pouvaient 

pas cesse r tout de suite (par exemple, apres la mort de Licine). A Dinogeáa 

(Garvãn, dép. de Tu\cea, Roumanie; proVo de Scythia) , fortification 

stratégique dans le systeme du limes danubien, la maison typique romaine du 

commandant (toujours I'armée !) ayant, au IVe s., à I'ext:rémité de N-E de 

I' flúlúm, un larélfiul11, tout comme le fragment d'assiette en terre cuite y 

trouvée portant I'image imprimée d'Hercule et de Dionysos, refl etent encore 

une fois une continuité des cultes paiens traditionnels au moins jusqu'à la 

moitié du IVe s." Et si une inscription funéraire d' UJmetul11 (lGLR, 208) 

demandant: coeletes (sic !) Manes tures (sic!) avait été mise par un paganus, 

dont le lapicide changeait, au IVe s., le t de ualeates, mot avec leque I 

I'inscription commençait, dans le signe d'une croix simple, on pourrait songer 

à une persistance des traditions paiennes dans le milieu rural, en même temps' 

avec la pénétration du message chrétien dans le même milieu. On y peut 

donc parler d'une résistance au christianisme qui a d'ailleurs conduit à la 

signification latine tal-dive du mot paganus, passé de là dans les autres langues 

ayant la même origine latine que le roumain, ou ii se retrouve avec le même 

sens que le fi-ançais "paien" (en roumain "pãgân")". Enfin, en pal-tant de la 

" I. Barnea, çlans SCIV, 20,1969,2, p.245-266; v. aussi p.257, n.13. 
" I-r: Mihãescu, op.cit~, § 26, 37, 145, 212 et passim. L'inlerprélation du pag;ulllS 

d' Ulme/um en tant que gladiateur (lGLR, p.220) ne résiste pas, à cause de la date tardive de 
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même inscription, il convient de rappeler que les monuments funéraires 

restent les plus éloquents pour ce qui est de la persistance des coutumes 

paiennes, puisque plusieurs inscriptions - sept connues en Scythie (IGLR 5, 

17, 114, 168,206,208,236) - étaient encore dédiées aux Dieux Mânes au 

début de I'époque du Bas-Empire. II est vrai, sauf la stele n° 17, toutes les 

autres appartenaient aux personnages ofliciels, d'habitude de l'armée. 

Un autre épitaphe, trouvé remployé parmi les marches menant de 

I' atnúm vers le nartllex des ruines de la grande basilique épiscopale de la ville 

d' Hisúia (VIe s.), est daté par l'auteur de la découverte au IVe s. et considéré 

comme cryptochrétienl:l. A la premiere vue, la lecture de l'inscription la place 

dans la série traditionnelle des steles paiennes : D(is) M(allibus) / Aur{elius) 

exuperat(us) / decuiio ciuú{aâs) / Hist{Íúe) uix{Í't) alln{Ís) L /5/ relicú:5 fijús. / 

A ure(lú) [ouúla / coniux benemerejnJ/ti memoáam p/osuit/ 1 O / V-'Úe uútor, 

Mais, comme notait son premier éditeur, dans le champ tres usé de 

I'inscription, on distingue à peine un chnsmon incisé à l'envers apres la 

formule paienne Dil.f, et, sous la derniere ligne, au milieu, I'image probable du 

poisson. Ajoutons d'ailleurs que la mi se en oeuvre au VIe s. de cette plaque 

tombale dans la basilique avec I'inscription en haut (pas à I'envers comme 

d'habitude dans des situations archéologiques analogues, ou pas mar~elée, 

comme dans le cas plus bas évoqué de SaCldaua) pourrait se constituer dans 

un argument nouveau pour le caractere plus haut énoncé de ce document. 

Ce qui se passait à I'époque sous les steles ajoute des informations tres 

importantes à la documentation épigraphique, dans les cas encore assez rares 

ou les fouilles systématiques ont abouti aux résultats plus conduants. 

Premierement et sans pouvoir encore généraliser, 011 peut remarquer dans le 

milieu provincial qui fait l'objet de cette étude de tres importants changements 

dans la topographie funéraire. A la suite des recherches archéologiques des 

nécropoles de quelques villes et fortifications, on a constaté un déplacement 

de l'aire des tombeaux au Bas-Empire, en même temps avec I'abandon et la 

spoliation de la nécropole, sans doute paienne, de I'époque du Haut-Empire. 

C'est le cas plus dair du centre tardif de la nécropole de la ville de CallatiS" 

(auj. Mangalia, dép. Constantza, Roumanie; provo Scythú) et de celle de 

T01711S, de Dinogeâa et, à ce qu'il parait, de 7l-opaeum 1/-aJani et de 

J'inscripLion el aussi du Jieu ou eIle rlil trouvée. Ni Ie tel1lps ni J'endroit n'étaienl pJus propices à 

de teIles activités , 

L.' Al. Suceveanu, dans Ponúcfl, 31, 1998, p.114-11 7. 

"C, Preda, C;J/flÚS, Necropoü rom;]JJO-bizf/lJ/JiJã, Bucarest, 1980, 



Capldaua, exemples auxquels ii faut a.jouter celui si éloquent de Sacidaua (auj. 

Muzait, pres de Dunãreni, dép. de Constantza; provo Scythú) , dont la 

muraille d'enceinte était refaite à la même époque avec tant . de plaques 

flJ.néraires apportées de la nécropole romaine palenne"'. Ce n'était plus 

seulement I'abandon, mais, plus que ça, la destruction presque systématique 

de l'ancienne nécropole aussi, accompagnée par le martelage des textes des 

steles montées vers I'extérieur dans le parement de la muraille de I'enceinte. 

D'un autre côté, pour ce qui est de la structure des nécropoles en 

commençant avec la deuxieme moitié du III e s., on constate que le milieu 

urbain renonçait de bonne heure aux rites et aux rituels paJens d'enterrement. 

Par exemple, sur 367 tombeaux de la nécropole de basse époque romaine de 

la ville de Callatis, deux seulement, d'ailleurs les plus anciens (III e s.) 

n'avaient pas encore un caractere chrétien";. La situation en est à peu pres 

pareille dans les autres nécropoles mieux connues, comme par exemple à 

Beroe (auj. Piatra Frecãtei, comm. d'Ostrov, dép. de Tulcea, Roumanie; 

provo Scydlla), ou I'on a aussi constaté, fait particulierement important, que le 

rite de I'inhumation était d~jà généralisé à la fin du IIIe S. ap. J,c. 17 

Parmi tous ces changements que les recherches archéologiques des 

nécropoles relevent, celui concernant la topographie et plus haut évoqué vient 

d'être souligné aussi par une autre inscription tomitaine, d~jà quelques fois 

commentée (lSM II, 372)." Ce que Louis Robert notait à propos de cette 

stele flméraire, " .. .l'épitaphe n'a rien de chrétien"''', était sans doute vrai. 

Toutefois, les dernieres trois lignes dudit document, MaTpcOvaç yajleTllç 

Oóçav, <Xjljlel\jfajlÉvllç, cOlncidel'tt par I'idée exprimée avec les changemerits 

de I'endroit de I'enterrement constatés à la même époque, et c'est de ce point 

de vue qu'on peut de nouveau comprendre ce changement d"'avis". Par la 

suite, la mere de cette famille ne s'enterrait plus dans le même endroit que les 

autres, parce qu'elle avait changé de croyance - oóçuv - et pas un simple avis, 

fait noté d'une maniere assez précise par le lapicide. 

" C. Scorpan, Limes Scylhúe, BAR International Series, 88, Oxford, 1980, passim. Pour 

ce site et pour les autres plus haut évoqués, V. aussi Al. Suceveanu, Al. Barnea, op.cJ/:, passil1l. 
'I; C. Preda, op.cJ/., p.23-24. 

" A. Petre, La TOmanJ/é en ScytJúe MJÍJeure, Bucarest, 1987, p.89 (dans Bulletin de 

l'AIESEE, XVII-XVIII, 1987). 

" Question reprise dernierel1lent avant notre article de 1995 par I. Barnea, dans Pontlca, 
24; 1991 (parue en 1993), p.269-270. 

'" L. Robert, REG, 72, 1959, p.211, n031. 
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On ne va plus insister dans ces lignes sur l'évolution plus ou moms 

connue du christianisme dans la région : persécutions, martyrs, les premieres 

basiliques ou l'organisation de la nouvelle église etc."" Dans les réalités 

historiques plus haut énoncées on retrouve le ref1et de ladite évolution dans la 

socié té des provinces situées au Bas-Danube, qui pourrait êlTe mieux éclaircie, 

au dei à des aspects particuliers et des conclusions générales : comment les 

paJens et les chrétiens vivaient et mourraient ensemble, avant que les premiers 

soient convaincus et vaincus par les derniers. C'est, par la suite, une direction 

de recherche dont l'esquisse l'auteur de ces lignes vient de présenter, dans 

l'espoir d'une meilleure documentation, plus riche et plus complexe, pour 

chaque province du Bas-Empire. 
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