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Lcs cultcs égyptiens à Rome,
de César à Commode

Jean-Louis Porlvin

Jean-Louis Podvin est agrégé, docteur en égyptologie ct qut-
lifié maître de conférences. Il assure des cours d'archéologic
égyptienne et d'histoire romaine à l'université du Littortl
Côte d'Opale (Dunkerque et Boulogne-sur-Mer). Ses publica-
tions portent essentiellement sur les liens cultuels entrc
l'Ég1pte et l'Occident romain (Gaule, Afrique).

Dans I'Empire romain, les cultes orientaux désignent les religions r\

caractère polythéiste qui se sont répandues dans I'ensemble de ce vastc
espace, y compris à Rome et en ltalie. On en exclut donc les mono-
théismes juif et chrétien, même si le climat dans lequel s'est dévclopp(r
ce dernier se retrouve largement dans la diffusion des cultes phr.y-
giens, syriens, iraniens et égyptiens. Dans le cadre de la question d'his-
toire ancienne proposée aux programmes du CAPES et de I'agrégation,
nous nous proposons de faire une mise au point sur les cultes égyp-
tiens à Rome de César à Commode.

En effet, les synthèses portant sur la religion romaine évoquent fré-
quemment les cultes orientaux en bloc, sans vraiment distinguer los
égyptiens des autresl, ou les traitent rapidementz. Il faut recourir ù
des ouvrages spécifiques sur les religions orientales pour disposer dc
chapitres sur les cultes égyptienss mais ils ne se limitent pas à la villc
de Rome. Les contributions essentielles dtt LIMC portent sur les dil'f'(r-
rents dieux et traitent une documentation essentiellement romainc:
mais en provenance de tout l'Empire. L'article " Cultes isiaques " do
J. Leclanta, généraliste, constitue une bonne introduction, et on pout

Le G\ay, La religion romaine, Paris, 1974, p. 78-83.
"ltrcan,Rone et æs dieux, coll. La vie quotidienne, Paris, 1998, p. 179-187.
Cumont, Les religions orientales dans Ie paganisnrc rontain, Pnris, 1929, p. 69-94 ; 'l'rrrcrrn, /,,,r
cultes orientaux dans le monde romain,Paris,1989, p. 7-33 eL p.77-127.
Leclant, " isiaques (cultes) 

", inDictionnaire des mythol.ogics, Paris, l9ul.
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sigtlirlcr I'tlttvrltgt't:ottsit(:r'r; ir lsis tl. l,'. l)trrritrrrl r irvcc rl.s Jlirg.s c,rr-ccnttrnt Iùrrlc.

. sur les cultes égypticns à Rom., ir f.ut cssonticilcmcnt recourir auxtravaux considérabres et novateurs de M. Maraise .orr"urÀ à l,Italie,mais dont l'accessibilité. n'est pas toujours aisée ; seules les grandesbibliothèques universitaires possodeni la collection a"" npno, initiéepar le professeur vermaseren2. euant à sa contribution dans resANRW, elle porte sur res provinces occidentales et l,Italie dont Romes.Pour séduire les Romains, les cultes égyptiens ont dri s,adapter auxtraditions occidentales sans pour autant perdre leur spécificité, leuroriginalité' Même s'ils diffèrônt des curtes pratiqués ui Ègypt" pnu-raonique - ils ont largement subi une interpretatio graeca _, on peuts'interroger sur les raisons et ra manière dont ils sonî u"rirre. à Rome,sur ce qu'étaient véritabrement ces curtes, ces dieux, ieurs fêtes, etenfin sur I'attitude des autorités, des écrivains, du puopt". 
- --

Nous avons retenu comme limites géographiq.r", t. rrilt" de Rome etses environs proches du Latium, ostie ou Tivori par exemple. Nousindiquerons en notes infrapaginaies où il est possiËre d" ."l"oorru, t""informations utilisées dans càtte courte synthèse, la bibliographie gé-nérale se trouvant en fin d'article.

Pourquoi les cultes églptiens
ont-ils séduit les Romains ?

Lcs cultes ég:yptiens correspondent à des besoins nouvea,x4
La religion romaine traditionnelle apparaît comme froide. civique,elle est essentiellement rituariste, et ne suppose pas vraiment uneadhésion aux croyances' En ce sens, elle ne peut satisfaire lindividu enproie au doute, d'autant que l'accroissement du nombre de citoyens

d'u-ne part, leur éparpilemônt dans l'Empire d'autre part, rendent pruslâches les liens entre ces citoyens et les cultes poliades.
Les contacts noués par Rome avec le bassin oriental de la Méditer_ranée grâce à ses conquêtes ont donc favorisé le développement, dans

l'(il t.ullttn êg!1'1t11;r116 t7 lltttttt rlt ('ftrrr tl (ltttttttttxlt

lit cltllitirlc, tlt't:t'rr rt'ltlltrrtri olit,rrl,rrlcs, lru scilr tlcstltrcllcs ss rlisl,irr
gutlnt lcs t:ttlt,tts ir11.y1ti,ttrrrs. ( ics rlictrx irpplrririsst:nt c<lrlrng rrlivgrslls r.l
répondent davantrrgt' rrux r:xigcnct's norrve.lles dc's Romains.

Les rites romains supposcnt une présence passive des citoy.rrs, ltrs
prêtres-magistrats jouant seuls un rôle actif. À I'invcrsc, lcs r:trll,cs
égyptiens permettent aux gens de participer activement, t1u'ils s,icrrl,
prêtres, initiés ou simples fidèles. Ils sont dépaysants par lcs vôt,.
ments de lin blanc des prêtres et des initiés au crâne rasé, par lcs t:orr
ronnes de fleurs. Ils sont festifs, démonstratifs et aussi brrr.yirnt,s :

nombre d'auteurs soulignent le son des sistres, par ailleurs rctrotrvtis
en grand nombre en Italie et à Romel. Les cultes égyptiens agiss.rrl,
donc plus sur les sens, sur l'émotion, sur I'individu. Ils favoriscnt rl.s
contacts directs entre le fidèle et la divinité.

À côté de cela, la rigueur qu'ils impliquent attire certains. por-rr tl.,
venir isiaque, il faut respecter des règles alimentaires (abstincncc <ltr
certains mets au moment de f initiation) et vestimentaires (sculs l.s
vêtements de lin sont admis), se lever tôt pour participer aux c(:rérrro-
nies, ne pas avoir de relations sexuelles à certains moments, au granrl
dam des amants éperdus2. une dévote d'Isis n'hésite pas à cassur lir
glace du Tibre, à s'y plonger trois fois entièrement avant de courir rrrrrr
àl'Iseum cdrnpense s'y traîner sur ses genoux en sang3, probablcnrrlrrt
pour racheter une faute et en tout cas parce que la déesse le lui rr rlc-
mandé. on est loin de I'Isis entremetteuse parfois évoquée par scs rlr'r.
tracteurs comme lors de I'affaire de Decius Mundus (cf. infra).

En participant aux mystères d'Isis et d'osiris, I'initié a I'imprcssi.rr
de se rapprocher de la divinité et de vaincre avec elle la mort. osiris rr
triomphé de la mort et le myste (le fidèle initié) peut espérer qu'il .rr
sera ainsi pour lui. c'est là un point important de ces cultes : en rrrôrrrr,
temps qu'ils proposent une interprétation du monde, ils réponcrcnl; à
I'angoisse métaphysique de la mort présente en chaque individtr, ù
I'espoir d'une vie post mortem, au salut individuel, mais ceci supl)oso
d'être initié.

L'initiation constitue une originalité attractivea

L'initiation n'est pas d'origine égyptienne. En effet, en Égypt., s.rrl
le prêtre, par ailleurs délégué du pharaon pour accomplir lcs rit.s,
avait le privilège de voir le dieu ou la déesse. L'initiation cn voguo

N. Genaille, " Le sistre Strozzi (À propos des objets cultuels isiaques en ltalie) ,, Ilullttin. tlc ltr
Société française d"Égyptologie, 77-78, lg76-lg7i, p.55-67, qui mentionne plusicrrrs sist ros ro
mains. certains, retrouvés dans le Tibre, attestent de la persécution de Tibère en 19.
TlbtJle, lilégies, I, 3, se plaint de la continence cle sa chèÂ Délie.
Juvénal, Satires, YI, 522-526.
Malaise, Les conditions de pénétrution..., op.t:i.t., 2illl2.l\l;. (lorrl,tnrr ct clli:l,s r6 l'ilrt.rrrt.rorr
isiaque ",2'Anfiquité classit1ue,50, 1981 ; Irr (llrrv, t,1,. ( it., tr.2lt?,itOb lxrrrr krs l.xt,.s.
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Dunand, lsiq mère des dieur, paris,2000.
Malaise, ' Inventaire préliminaire des documents églptiens découverts en Itarie ., Érudes prri.minaires aur Relisions Orienta.tes d.ans l,Empire _,iâi" rlpnOl,2t,Leyd,e, isii ii)"îr^airi,,,,,de pénétration et d.e diffusion 

.des ,cultes 
égyitien" 

""ît"'tiq F,pFcO,22, Leyde,1972 ; " l)a61p1,s11,6nouveaux et points de vue récents sur_res curtes isiaques en rtariei, aomiag.,"-i u-i. v"rr,,,s,zz' EPRO, 68'2, Leyde, 1g7g ; et 
-Roulret, " Th" Egvpti* and Eglptianizing Monuments o'rrrr-Jrcrirrl Ronre .,, EPRO, 20, Leyde, 1972.

Mirhisr' " La diffusion des cultes.ég5.ptie.ns, dans les provinces européennes de l,Empirc ron)ri. ,,Artlst.it:11 ttrtd Nicdcrgang dcr rôntisiilin Welt, ff, lZ.S, iôS;.
l'rr (if rr.y, tp t:it ,1t' ?8-83 ; crrnont, op. t:i.t., p.6g-94 ; T,r."ou, Lcs <:rtr.tcs .riarttttræ...,,p. ctr., 1t..1:l:l cl. p. 77 -127 .
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tllttts lo ttttttttl<t gr(')(:o.ronr:rilr rr sirrrs rlorrl,r: sttlli trnc i.llu..c() l{r(x:quo,cclle rlos.r.ysr,t)r.s tIrilr.usis, lnôr'r,si r. rn;rr<1rrc égytrlticnnc restc fbrte.
. 
Êtrc initié, c'était passer un. ôtapo, alrer plus loin dans Ia commu_nion avec la divinité, avoir_un ptus gïand 

"..0" urr* ,ii*, 
"t 

donc dis_pose-r d\rne plus grande influence srir elle. eor, 
""tu, 

ii-iârruit d,abordque la déesse en ait émis le,souhait, par exemple en songe pour le Lu-cius dApulée. son ouvrage, res Matàmorphor", ou tÀn""^'iior,datant dela deuxième moitié du Ii" siècle, .orrrtitrru au livre XI le meilleur té-moignage d'une initiation isiaque. Le héros, r,,r"i.rr,1uuit eto t"urrr-formé en âne et c'est 11 
{egs;e 

rsis qui lui permet, 
""'t""*" du roman,de récupérer sa forme initiale, d'où son aerroo".rr"rri a .""?g*a. L'ini-tiation donnait la possibilité de participer au culte officiel aio"" que lesnon-initiés le faisaient à titre privé. L'initiation uuuit-"u" prusieursdegrés ? En tout cas, Lucius doifse faire initier trois rÀis, p"Lt-ct"" 

"*t_ce parce qu'il voulait ensuite entrer dans le conege âes puioprror"".
- 
Avant de passer à l'initiation, le candidat doit d,abord suivre unephase préinitiatique, codifiée par les textes. Après s,être purifié parI'eau du Nil (tout temple se dËvait de posséder ses réserves d,eau di-vine)' il doit s'abstelir pendant dix jours de vin, de vianJe et aes plaisirs de la table (Apulée, Métamorpioses, XI, 2B). puis vient la cérémo-nie' Aprè.s avoir reçu des cadeaux des fiâeles, il est 

"orra,rii, 
rcto a,orr"ype de lin neuve, au fond du sanctuaire où se déroure l,initiation. onlui présente les dieux d'en-bas et ceux d'en-haut et il foule le seuil deProserpine. Le lendemain, il doit porter douze robes de consocration,puis s'exposer aux fidèles sur une Lstrade avec une uot"" ,J", ra têteceinte d'une couronne radiée d.e palmes, une torche atumée à ra main.Cette initiation que Lucius reçoii à Cenchréer f C*irlrrËj, ir't" réalisedeux autres fois à Rome, po.r. Oriri, àt I.i", peut_être parce qu,elleétait spécifique à chaque temple.

Les détails de l'initiation ne sont pas révélés par le myste. En effet,il a promis de ne rien dévoiler. Grâce à elle, l'irritié peui atteinareI'immortalité, comme osiris qui a vainco tu -o"r 
-n-" 

bgypr" même,tout défunt qui avait reî:ecté les préceptes divins pouvait espérer de-venir un nouvel osiris. sans doutl l'initiation va-i-elle durr" .u 
"".r*,puisque le myste foule le seuil de proserpine (c,est_à_dire la mort) aucours de l'initiation. 

.Les douze robes qu,il ,"rr.t .orrÀpoiaurrt u,r"douze heures de la nuit que parcourt Osiris, assis dans ,riurq,r" frrrrO_raire, dans le monde des morts (ta Douat.i; Égyfi;J 
"ii", de ré_apparaître victorieux le lendemain matin, d'où la couronne radiée et latorche,

l,tls ;lrôlnls sotti rlcr.r oxrlrrlrlr:s rrl rlrrn rliro<:lours <lo r:oltr+r:iorrr:rrl

À Rotno, lsis ct, Sr-:r'rrpis rrviricnt chircun lcur proprc clcrgti rniris r:'cst,

celui d'Isis qui est lc micux connu grâce à Apulée (Métantorplroscs, XI,
8-17) et à Porphyre (De Abstinentia,lY, S) et que nous dévcloppons ici.

Au sommet de la hiérarchie, se trouve le grand prêtre ou sacerd,o:t.
Chez Apulée, il sert d'intermédiaire entre la divinité et les {idèlcs, l,u-
cius en I'occurrence. Il est secondé par des prophètes (" servitcurs rlu
dieu,), comme en Égypte. Ceux-ci ont des fonctions économitlrrt:s,
comme la gestion des revenus du temple, et religieuses car ils cloivcrrl,
savoir lire les livres sacrés. Les prophètes portent aussi I'cau du Nil
dans des hydries ou des cenochoés lors des processions. Vienncnt cn-
suite les (hiéro)stolistes chargés de vêtir, coiffer, parer de ses bi.joux
la statue de la déesse, et de garder les ornements entre les cérémonics.
Pour ce faire, ils peuvent pénétrer dans le saint des saints. L'hiér<t-
grannrnate av grq.nl,n7.ateus est considéré comme un scribe sacr('),
capable de lire les textes en hiéroglyphes. L'horoscope tient unc
palme et I'horloge : il est censé connaître les livres hermétiques, et c'cst
Iui qui détermine I'heure des cérémonies. Enfin, le chantre ou chcf rlc
chorale récite des hymnes, c'est lui qui se lamente ou se réjouit crr
fonction de la liturgie, provoquant les pleurs ou les cris des sectatcurs
(membres de la * secte o), comme cette Délie dont Tibulle (Elégies,l, ill
écrit qu'elle chante deux fois par jour les hymnes en I'honneur d'[sis.
Peut-être faut-il aussi classer parmi cette catégorie supérieunr krs
lychnophores, porteurs de lampes en forme de navire.

Au-dessous de ces prêtres considérés comme supérieurs, se trouvcnl,
ceux de rang inférieur. Parmi eux, on peut citer les pastophorcs
(" porteurs de rideaux o), dont Lucius fit partie après ses initiatiorrs,
afin de ne plus être mélangé aux autres disciples. On les confond prrr-
fois avec les naophores, porteurs des chapelles sacrées contenant lt:s
statues divines, alors que M. Malaise2 y voit plutôt des concierges pré-
posés à I'ouverture du sanctuaire lors des cérémonies. D'autres por-
sonnages comme les hypourgoi étaient chargés des aspects strictc-
ment matériels du culte. Des fidèles pouvaient les aider, commc lcs
pausarii, chargés de porter les statues des dieux.

Tous ces prêtres se distinguaient par l'absence de barbe et lc crânc
rasé, les vêtements de lin et les sandales en papyrus ou en fibrcs dc
palmier. Leur origine, servile ou ingénue, romaine ou pérégrine, nc
semble pas avoir joué.

Des femmes appartenaient à ce clergé, elles aussi vêtues cn lin blirnc
mais d'une robe et d'un châle frangé noué sur la poitrine par lt: firnrcrrx
næud isiaque. Cette présence des femmes traduit une égvptianisirl,ion

Malaise, Zes con ditions de pénétration..., op. cit. , p. 1 13- 143.
Ibid.,p. 128-129.
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('('r'1,:rin(, rlr, t.r,s r.rrll.
;rlrrs lrgllr!rtistis. 

('rJ tiolls l'l'Jrrrpirr.' itl'r's rJtr';t lttrrr ;11'1'iy1l,l ils tit,rri.ltL
À lrr rrirl'ércncc crcs prôtrcs dcs cultes romains, ceux des égyptiens;nï::jï:] j;îj,t':;t""." a"'"""i.',i,,"" qui s,occupaient de reurs

eux étaient u,r.., ,jll-une,activité 
prenante mê*" .i;;;;j;s d,entre

g*tï::ii*33;:Ë11Tia,ÏT::ï3ffi 
"":"i1":;ï.1ï::$,*î:ichristianisme. - r pour les autorités, comme ce fut le cas pour le

En quoi consistaient les cultes égyptiens ?

Les dieux honorés appartiennent à Ia famille isiaquer
.Les dieux égyptiens sont arrivé, à_loT9 en deux phases : la pre_mrère d'origine srecque à Ia fin au L noprnitr*, ffi;;ifru 

"r, 
prove_nance directe d'Éslrpte, surroui ïr.*; d" Ii" ;i;" îîîî*" ère, enretation avec "lL";;;;;;",ir"-ju, 

échanges 
_ 

"à__"".iu.r*
(aménagement d,ostie il",il;;.r). 

ull. 
sont larlemu.rt iorro"é, 

"r,j::]ï"#i,rË;'ùù:ï,f1"ï1Ë*il"uï,,o*r"uar",".î*îr,^,.u.o,,,,u,_

: 
.ï'ÏT;iïi.:l $::Ë:':"îîiJ$:i:" Iu' en Ésvpte, à ra nn du rv"

r r. s ph araons, dé ci da d; .;;; ïiË"oiTri,ii:ï"1,î'';iî:"ili,#i:rigyJrticnnc et grecque en la pu."o.rnJ" sa.upis. Le nom vient d,osi_'is Apis' alriance d11ig" q"i *"tii"oirris et- du taureau Apis. c,estrlrrrt; r'Apis devenu osiris dr;"'i'A"-D;à:gr-1" représente comme un

iI 
;; I Ï Ë; ::'*';:;'H:U',jf*1,":* a' "" Liil""àï m od iu s en

v, i r. r' r t : t t i t o n (tunique), pr.r"i" 
"îî ; 

"; :il::lf#ffff :f ,iîï; îàï;\ r:irr;rctirrc funéraire, à I'instar de iri;ffi | uui it emprunte nombre det:i*irr:ttiristiques comme les traits, r".rr"ra;", r" 
"îiîôï".'Jèr", _ui"irussi un dieu de la.fert'ité : Ëi"tr** est rempri de céréales ou degr'irr)r)os de raisin' cela le ."oor""rr" aiôsiris, à tà roi" dieu funoraire(:o'r'c son mythe Ie rappelle- et dieu àe fertilité, de ra Ànaissance:tprès I'inondation. 

T. îo::*"""iôi,iui"s divines) insistent sur son
;;]iJ : ffi;i-,î,li"ff "J ;,'|;i,' ;:*n: I's 

o ci é à s 
"r " " 

ï J"piter Le

il ;î :,i ;_ 

., p o * à 
" 

t i u a 
",,,'" .'î c ",î.ii, ; l,-.,i1:,1". l] rîî1, 3î: :ïr: :ï

I
I

I
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lsisl, rluirrrl, îr cllr', r'rll. Lol,rrlr:nrtrrrl, rl'origilrc cg.ypl,icnlrç. o'csl,
l'épttttsc litli:lc rl'()sil'is crr l,)1i.y1rl,c, rl'Osiris ou rkr Sérrrltis à Ilrllrt:" l,llIl
bravc tt-rus lcs <liurgt:rs potrr rclrouvcr lcs morcoaux dc son mari l,rr(i ç1,

dépecé par seth2. c'est aussi la mère par excellence, qui tient souv.nr,
son fils Harpocrate (Horus l'enfant) sur son sein en tant qtr'lsis /or.-
tq'ns. chez les Grecs et les Romains, elle a subi une interpretatio grat:t:tt
olJ roma.na mais on ne sait pas qui a créé son modèle iconographiquc.
Elle abandonne alors sa tunique serrée et sa coiffe pour un chitott., un
himation et parfois une stola, nouée par le næud isiaque, commo sur
les lampes à huile retrouvées en Italie. Elle est coiffée du basile.irrt.,
composé de deux cornes de vache enserrant un disque solaire surmontti
de deux hautes plumes, ce qui lui conserve un caractère égypticrr
même si cette coiffe est de taille réduite. Elle tient le sistre et la situlc.
Ses épiclèses sur les documents épigraphiques, qui ne sont pas tou-
jours datables précisément, font d'elle une déesse dominatrice : Isis
domina (maîtresse),Isis regina (reine), Isis augusta., Isis inuicta. Ella
peut apporter la fertilité en Isis frugifera ou la félicité en Isis fortun.a
(elle tient alors le gouvernail et la corne d'abondance), protéger lcs
marins en Isis pelagia. C'est una quae est omnia,lsis myrionyme (aux
noms innombrables). Tibulie évoque aussi son aspect salvateur lors-
qu'il I'exhorte à guérir Delie (EtAgtes, I, 3).

Isis et Sérapis sont les deux dieux égyptiens les plus courammcnt
évoqués dans les inscriptions. À Rome et dans le Latium, S0 o/o das
inscriptions (environ 200) concernent Isis contre 40 vo sérapis, et cc
alors que la déesse est plus " dépaysante D que le dieu, très hellénisé.
Le reste des inscriptions concerne Osiris, Harpocrate, Anubis, Neph-
thys ou Bubastis (une des formes d'Isis, en relation avec la décss.
chatte Bastet).

Osiriss, bien qu'à l'origine de Sérapis, était beaucoup moins préscni;
à Rome. Pourtant, on célébrait avec faste l'inuentio osiridis, et Lucius
se fait initier à ses mystères. IJne mansio est édifiée pour lui et Isis,
preuve qu'il reste, même à Rome, l'époux d'Isis. Cela témoigne d'unc
réelle égyptianisation de ces cultes, au départ très hellénisés. Ir dc-
meure momiforme,.coiffé de la couronne atef, composée de la couronnc
blanche de Haute Égypte flanquée de deux plumeÀ latérales et rehaus-
sée du disque solaire. Il tient d'une main le sceptre hehat et de l'autr.
le fouet nekhekh.

La forme d'Osiris Canope4, en relation avec le Nil, est beaucou;r
plus hellénisée : c'est alors un vase contenant I'eau du fleuve surmontir
de la tête divine. Un exemplaire importé d'Égypte a été trouvir srrr

Tran tam Tinh, s.u. " Isis ", LIMC, 1990.
Plutarque, De Is ide et Osiride.
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l'lt)sqtrilirr, tlttux:tut,rtls dltus lit villir llirrlrirrnlr tkr'l'ivoli, algrs tluc cl'1u-
trcs u romanisés ' sont figurés sur dcs colonnr:s d,c I'Iseum campen*e,
portés par des prêtres. Le premier type mettrait plus en valeur son
aspect funéraire alors que le second insisterait sur le caractère hydria-
que.

, Harpocrater, quand il n'appartient pas au gïoupe Isis lactans, est
figuré nu,. de petite taille, coiffé d'un petit pschànt (couronne de Haute
et Basse-Égypte) ou d'un bouton de flàur dà lotus. On le reconnaît aus-
si à deux caractéristiques très égyptiennes, la mèche de I'enfance et
I'index droit porté à la bouche. À Rome et ostie, le fils posthume d'osi-
ris, qui peut être assimilé à Éros, apparaît comme le fuàisième membre
de la famille isiaque, ce qui n'est pas le cas ailleurs en Italie ou dans
I'Empire.

Anubisz, qui avait aidé Isis à réaliser la momification d,osiris dont
il était peut-être le fils adultérin, conserve à Rome sa tête zoomorphe.
cela choque d'ailleurs les conservateurs romains, qui vilipendent le
cynocéphale ou I'aboyeur. L'importance du culte d'Anubis s'explique
probablement par I'arrivée des cultes égyptiens par la Grèce, Délos en
particulier, où le rôle du cynocéphale était considéré comme important.
En revanche, à Alexandrie, sa place était réduite. peut-être faut-il
aussi y voir le côté funéraire des cultes égyptiens, très développé en
Italie.

Nous mettons à part Ammons qui, bien que d'origine égyptienne,
n'appartenait pas à la famille isiaque.

Le culte quotidien et les fêtes

En ce qui concerne le culte quotidien, res stolistes devaient vêtir et
parer la statue de ses bijoux avant qu'elle soit exposée. on ouvrait les
portes du naos et le prêtre versait I'eau du Nil - ou censée en provenir
- en même temps qu'il réalisait des fumigations d'encens, tout en réci-
tant des formules magiques. Les initiés avaient, eux aussi, le droit de
vénérer la statue, ce qui était impossible en Égypte où seuls les prêtres
y avaient accès. Des hymnes étaient chantés à cette occasion. Il se peut
qu'on offrait aussi, comme en Ég1pte, de la nourriture à la divinité.

À la huiticme heure du jour, s'opérait la fermeture du naos, avec
une cérémonie écourtée. c'est I'horologue qui déterminait le moment
de cette fermeture, grâce à des clepsydres dont certaines furent re-
trouvées in situ àl'Iseum campense.

outre ce culte quotidien, des fêtes rythmaient l'année liturgique des
isiaques. L'inuentio osiridis est une des plus importantes. Fête offi-

tr reÊ eHylrll.lilâ n tli'nn.' t(r, l'.tilil,' ('t (;.il,Ût,(t(t(,

cicllc dcptris Onligrrlrr, r'llc r,gl, rl'orillirrc rig.ypl,ionnc ct rirJrJlcllrr la morl,
d'Osiris Jtuis lrr <;rrôl,c <lc sorr iiJlousct, lsis, a{in de r:etrouvur lcs nror-
ceaux de son corps dérncmbré par son frère Seth. Celui-ci, jaloux dc lrr
prééminence d'Osiris, I'avait invité à un repas au cours duquel il prri-
senta un coffre à la taille - très grande * d'Osiris. Il le promit on ur-
deau à celui qui I'emplirait parfaitement. Quand Osiris I'cssayir, lcs
conjurés refermèrent le coffre. Seth se chargea ensuite de le fairc din-
paraître dans le fleuve, puis, après qu'Isis I'eut retrouvé, le découpn crr
quatorze morceaux. C'est cette quête des morceaux de son mari dé-
membré qui fut fêtée. Isis les retrouva, réussit par ses talents do magi-
cienne à être fécondée par Osiris qui est ensuite momifié par Anubis.
La fête dure du 28 octobre au 3 novembre : elle évoque la mort d'Osiris
avec le deuil, les pleurs ; la quête d'Isis, avec I'espoir ; leur découvcrto
et Ia joie, les cris, les hymnes.

Le Nauigium Isidist constituait I'autre grande fête, d'origine f{rcc-
que. Elle se déroulait le 5 mars, et correspondait au début de la périoclc
de navigation en Méditerranée. Des personnages déguisés précédaient
des femmes portant des couronnes de fleurs et en parsemant le sol, dos
chanteuses et des musiciennes, des initiés secouant bruyamment lcurs
sistres, un lychnophore, un naophore, d'autres prêtres portant unu
palme, un caducée, une situle, puis les dieux : Anubis (ou plutôt un
anubophore, personnage affublé d'un masque d'Anubis), Isis-Hathor, ct
enfin le grand prêtre. Le cortège se rend au port bénir un navirc im-
médiatement affrété, puis c'est le retour au temple où le grand prôtrc
prononce des væux en I'honneur de I'empereur, du Sénat, de I'ordrcr
équestre et du peuple romain, mais aussi des marins avant d'annonccr,
en grec, I'ouverture de la navigation.

, Des reposoirs étaient utilisés lors de ces processions, commc ulr
Erypte : ainsi, le corpus pausariorum et argentiariorum édifie unc
mansio à Isis et Osiris dans I'Urôs.

D'autres fêtes existaient encore, comme les Pelusia le 24 mars, cn
I'honneur d'Harpocrate, les Serapeia le 25 avril pour Sérapis, et lcs
Lychnapsia (fête des lampes) le 12 aorit.

Des lieux de culte nomtrreuxz

Dans le Latium, M. Malaise inventorie vingt-sept sites dont vingt-
deux assurés, soit un sixième des sites italiens3. Outre Rome, ils sonl,
installés le long de la côte et dans Ia banlieue, près des voies dc corn-

Aptlêe, Métamorpàoses, XI, 8-17.
Roullet, op. cit. ; Malaise, n Inventaire préliminaire... ", op. cit.; Les conditions da ptlnétnrtirn.. ,

op. cit. ; " La diffusion des cultes églptiens ... ", op. cit.
Pour sa part, R.A. Wild, . The Known Isis-Serapis sanctuaries of the Rornan Period ", ANIaW,ll,
77.4,1984, p. 1739-1851, n'en retient qrrc tlrrrri,rc, l.rois ù Rorne (Chanrp de Mars, Ilegio III, Srrirrl,r'
Sabine, p. f811-f817) et un à Ostie (p. l80l'ltl0,6).

l.
2.

3.
l. Tran tam Tinh, s.u. " Harpocrate ", LIMC,I98B.

Leclant, s.u. " Anubis " (LIMC), lg8t.
Leclant, " isiaques (cultes) ", op. cjt.
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lfntnic:rt,ion. ()crt,irirrs (:()rrcslx)n(l(!lll,:r (lcs siutct,(litit'os l)riv(is llxttt.rtt.
Mt:lcl.l.itt.tutt.), tl'ittttrtls sortL (ltls ir tltrs r:o/lr'4irr (lserutt tlu Capitolc), los
rlcrrricrs ont un statut quasi olÏicicl, cotntno l'n montré M. Le Glay dans
un irrticlc sur I'implantation des sanctuaircs orientaux à Rome.

À ltornc môme, plusieurs temples furent construits en I'honneur
<l'lsis ct Sérapis. Le plus célèbre d'entre eux est l'Iseum campense, dorrl
lrr f lrçadc ost représentée sur le revers d'un sesterce de Vespasienl. Ce
l,rrrnplc est entouré d'un mur d'enceinte, comme c'était le cas en
l,)g.ypto. [Jne cour séparait l'Iseum, au nord, du Serapeurz, au sud.
l)ar-rs cctte cour se dressaient I'obélisque de Domitien qui avait relevé
Ic tcmple après un incendie, ainsi que des statues allégoriques du Ti-
brc ct du Nil.

Let Serapeunr a vrre forme semi-sphérique (exèdre), rappelant peut-
ôtre I'hémicycle du grand Serapeum de Memphis. Une niche en abside,
iru centre du demi-cercle, abritait la statue divine, alors que d'autres
irbsides, moins profondes, accueillaient celles des sunnaoi theoi.

L'Iseum présente une forme rectangulaire. La position exacte du
srrnctuaire au sein de I'ensemble est discutée entre Malaise (sud) et
Itorrllet (nord). Il se trouvait à une des extrémités nord ou sud, et on y
:rt:t:tidait par cinq marches : il est donc sur un podium, comme les tem-
plcs romains. Si I'on suit le sesterce de.,Vespasien, le temple présente
tlrr:rtre colonnes en façade surmontées d'une architrave avec disque
solirire au centre, et un tympan cintré décoré d'une Isis chevauchant le
r:hicn Sirius-Sothis, au milieu de six étoiles. La statue de la déesse se

t,rouvait dans Ie naos de ce sanctuaire. Un dromos ou couloir d'accès
t:onstitué de sphinx, Iions, statues et petits obélisques y menait, et fa-
vorisait la procession des frdèles. Des colonnes à chapiteaux campani-
lirrmes présentaient des frits dont certains en granit importé d'Egypte,
rlécr-rrés de prêtres.

L'Iseum du Capitole était probablement plus ancien. On en a des

t;rnces dès la frn de la République. C'est là qu'un autel détruit par le
Sénat est aussitôt relevé par des frdèles, et on connaît un prêtre d'Isis
capitoline à cette époque2. C'est aussi 1à que Domitien se réfugia quand
Ics Vitelliens le cherchaient pour le tuer, en 69, et d'où il s'échappa
rléguisé en isiaque (Suétone, Domitien, i). Sa localisation exacte est
inc<lnnue.

[In temple d'Isis devait exister sur le Caelius, mais là encore nous
nc connaissons pas son emplacement exact. C'est peut-être celui d'Isis
M<:tcllinum3, qui devait être une chapelle de particulier.

l. lt.'l'rrrcan, Lcs cultes orientaur...,op. cii., pl. D(.
2. l,'. (loarelli, Guide archéologique de Rome, Paris, 1994, p. 35.

:1. (i'csl, l'rrvis <le Malaise, " Inventaire préliminaire... ", op. cit., p. 167-171 ; Coarelli, op. cit., p.127
Ir' grlirrrr rl:ttts ll [II'rrigiorr.
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Ler lII,'rtigiorr <lc I'lorrrc porl,rrit, lc rronr tl'lsis ct Sir:rpis à la lirr rlrr
I'Empirc, prollablcrncnl, trn ririsor-r dc I'cxistencc d'un ternple. ll cst srrr
l'Oppius, sur le versant sud-est, et devait être la réplique rJc l'Isctt.rtt.
caûLpense.

Sur l'Aventin, à I'emplacement de la future église Sainte-Sabinc, on
a retrouvé une salle décorée de peintures rappelant le mythe d'Osiris,
ainsi que des graffiti d'isiaques. Elle fut transformée au III" sièclc en
établissement thermal. C'est peut-être le siège d'une confrérie isiaqucl.

Sur I'Esquilin, se dressait un temple d'Isis patriclo.. Sur le Quirinal,
le temple de Sérapis date de Caracalla: il fut détruit sous Justinien cl.
certains de ses éléments servirent à la construction du palais Farnr)so
et de Sainte Sophie de Constantinople. Près des thermes de Caracaller,
se trouvait aussi un temple d'Isis Athenodoriq..

L'AuIa Isiaca, sur le Palatin, est de nature différente. Elle est déco-
rée de symboles égyptiens, comme la couronne o/ef d'Osiris, des rrroci
(cobras royaux), disques solaires. Paradoxalement, le type de décora-
tion I'assimile au tout début de l'Empire, sous Auguste, qu'on ne peut
suspecter d'attirance isiaque. Il s'agit plutôt ici de thèmes décoratifs.

Dans le même ordre d'idées, la Villa Hadriana, édifrée à Tivoli
(Tibur) au deuxième siècle par I'empereur philhellène, présente un
aspect égyptisant très marqué. Le Canope, nom du canal de 120 m slrr
18 aménagé dans une dépression naturelle, est agrémenté de statucs
allégoriques du Nil et du Tibre (vieillards barbus allongés), de crocodi-
les. À son extrémité, un Serapeum à exèdre semi-circulaire semblc lc
fermer2.

À Porto, un temple date du début de I'Empire. À Osti", un temple dc
Sérapis est de l'époque d'Hadriens. Construit en briques sur un po-
dium, il était décoré de scènes nilotiques en mosaïque. Un pronaos
précède lacella rectangulaire, au fond de laquelle se trouvait la statuc
divine. Une dédicace à Jupiter Sérapis et plusieurs statues in situ con-
firment I'attribution du temple. Un Iseum non encore localisé se trou-
vait aussi à Ostie. Enfin, un temple fut édifré par Marc Aurèle à Her-
mès-Hermanubisa.

De manière générale, ces bâtiments sont de style gréco-romain alors
que leur esprit, reconnaissable par le mur d'enceinte, la cour, le dro-
mos, Ie bassin d'eau, est égyptien. Des parties de monuments ont ét(r
importées d'Égypte (colonnes de porphyre ou de granit), mais d'autrt-.s
ont été créées sur place (éléments en marbre) peut-être par des arti-
sans éryptiens.

Malaise, " Inventaire préliminaire... ,, op. cit., p. 225-227 .

F. Coarelli, op. cll., p. 300.
Ibid., p. 321.
Unlfermeum existait aussi à Rome srrr lrr I'rrlrrl.irr ;rrrisrlrro c'cst. ll'r qrrc Clrrrrrlr-. srr rrifrtgiit i lrr rrrorl
rie Caligula, de peur d'être tu(:, Srré1.ortc, (lltrtrtl,',X
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l,'rrllilude des autorités ne les favorise guère

C'cst sous Sylla que le premier culte organisé d'Isis est attesté à
llomc par la présence de pastophores (Apulée, Metamorphoses, XI, g0).
Il oxistait déjà depuis Ie siècle précédent en campanie (pouzzoles,
lbmpdi), probablement amené par les marchands déliens où ce culte
rrvirit {lcuri. on estime d'ailleurs que le sac de Délos sous sylla en
ll8 av. J.-c. favorisa son développement à Rome. Peut-être existait-il à
Itome de manière embryonnaire au milieu du II" siècle avant notre
tlrcl.

À plusieurs reprises en 59, 58, 53, le Sénat ordonne la destruction
rl'irutcls isiaques installés illégalement sur le Capitole : ces représailles
s'r:xpliquent par le fait que les isiaques se sont compromis avec les
rrgil"uteurs populaires, comme ciodius. on entend alors parler de séra-
pis, rl'Anubis, d'Harpocrate en plus d'Isis. À chaque fois, le peuple re-
rlrcssc rirpidement et avec force ces chapelles privées.

l,ln 50 et 48, il est même décidé de la destruction du temple d,Isis et
Sr'rrrrpis. Les ouvriers hésitent à s'acquitter de cette tâche, et c'est le
t'orrr'rrrl L. Aemilius Paulus qui doit montrer I'exemple et entamer cette
rllrrrolil,ion.

O/rsar prend le pouvoir en 49 : c'est le début de la guerre civile. Il se
rcnrl t:nsuite en Égypte, à la poursuite de Pompéè. Tombé sous le
clurrnrc de Cléopâtre, il la ramène à Rome, au grand dam de Cicéron
\At!it'tts, XV, 15). Cette présence de la reine d'Égypte pendant un an et
rlcrrri <lynamisa peut-être le développement des cultes égyptiens, mais
ri.rr iru sommet de l'État ne fut clairement entrepris en leur faveur : Ia
rlissrrlution des collegia les concerne comme les autres associations
rt:ligicuses. Cléopâtre quitte I'Italie après I'assassinat du dictateur aux
irlcs dc mars 44. Les triumvirs Octave, Antoine et Lépide décident ce-
pcndant d'élever en commun et offrciellement un temple aux dieux
:rlcxirndrins, Isis et Sérapis, l'année suivante. En fait, ce temple ne
sortit peut-être pas de terre, les rapports se dégradant rapidement
cntrc lcs triumvirs, à moins que ce ne soit l'Iseum cam.pense.

l)cvant le développement d'une nouvelle guerre civile avec Antoine
ct Cléopâtre, Octave combat aussi, dans un réflexe nationaliste, les
rlicux égyptiens. Virgile (t'Enéid.e VIII, 698) y voit I'opposition entre
Ncptunc, Vénus ou Minerve et les monstres de dieux, dont I'aboyeur
Ânrlbis. C'est pourquoi, après sa victoire, Octave interdit les cultes
tig.ypticns à Rome : en 28, ils sont proscrits à I'intérieur de l'espace

l, (1. Irrliryc, "I,'intrrxluction drr crrlte de Sérapis à Rome. P.Cornelius Scipio Nasica Serapio,
llrpuc rlt I'llishtin: dls Rcl.igiotts, lU85-1, p, 327,329.
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sacré dc Ronru, lt ltorttu'r'itrlr. titrgrl, rrrrs ltlus lurd, cn 21, AgripJla, lc
bras droit d'Octavc d.v.nu Augustc, étcnd l'interdiction à un millc
autour du pomæriuru peut-ôtrc à la suite de troubles urbains.

Cette politique augustéenne s'inscrit dans le cadre d'une restaura-
tion des cultes traditionnels. ElIe est poursuivie par Tibère qui inter-
vient durement contre les isiaques. En 19 de notre ère, il ordonne la
destruction de I'Iseum du Champ de Mars, fait jeter au Tibre la statuc
de la déesse et brrîler les vêtements et objets sacrés (Suétone, Tibère,
36) profitant en cela d'un scandale. Un chevalier, Decius Mundus,
voulant séduire la matrone vertueuse Paulina, adepte du culte isiaque,
s'entend avec des prêtres pour la convaincre de passer la nuit au tem-
ple où Anubis s'unirait à elle. En fait d'Anubis, c'est Decius Mundus
qui, caché sous un masque, la possède. Les deux s'en répandent en-
suite, d'où I'intervention de Tibère, à la demande du mari bafoué, Sa-
turninus (Flavius Josèphe, Antiquités juiues, XVIII, chap. GS sÇ.). On
comprend mieux le terme d'entremetteuse dont Juvénal affuble Isis
(Juvénal, Satires, VI, 489), mais c'est le fait d'un auteur très hostile
aux cultes égyptiens.

Caligula, successeur de Tibère, est surtout I'arrière-petit-frls d'An-
toine. Ce fait explique peut-être son attitude plus favorable aux dieux
égyptiens. Il fait reconstruire l'Iseum du Champ de Mars (donc tou-
jours hors du pomærium) et inscrire les fêtes d'Osiris dans le calen-
drier romain. Il est lui-même initié aux mystères de la déesse et il con-
sacre sa fille Julia Drusilla à l'égyptienne, c'est-à-dire qu'il la présente
aux temples et la confie à une déesse, Minerve en l'occurrence, pour
son éducation.

On ne sait pas grand chose de Claude et Néron, même si I'entourage
de ce dernier est marqué par l'isiasme, en la personne de Poppée, son
épouse, et de Balbillus, préfet d'Érypte et conseilier. En revânche, un
des empereurs éphémères de 68-69, Othon, " célébra publiquement le
culte d'Isis, en habit de lin, suivant les rites, (Suétone, Othon, 12)
avant d'accéder au pouvoir. Rappelons que Poppée fut l'épouse d'Othon
avant de devenir celle de Néron.

Vespasien est proclamé empereur 1" 1". juillet 68 à Alexandrie, et il
s'intéresse fort logiquement à Sérapis, dont certains soulignent le rôlc
au moment de son accession au pouvoir, et à Isis. D'ailleurs, avant de
célébrer son triomphe sur la Judée, il passe la nuit avec son fils aîné,
Titus, àL'Iseum Campense de Rome. Son autre fils, Domitien, qui avait
échappé aux griffes des Vitelliens et à la mort en décembre 6g en s'cn-
fuyant du Capitole déguisé en isiaque, fit rebâtir ce même Iseum ravit-
gé en 80 par un incendie. L'empereur figure en pharaon sur un obélis-
que dressé pour I'occasion.

Après la période faste des Flaviens, celle des Antonins apparaît plrrs
terne. Trajan mène une politique neutre. Hadricn cst fasciné pirr
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l'lijg.ypttl -solt tttillttott, Attl,inorrs, sc rroirr rllrns lc Nil nrris t:cllr nc
sorn[llc 1;lrs rrvoir <lc t:<llrsti<;rrcnr:cs:r ltonrc rnôrns si cc lr,çst flans l1
vi.l.kt lladrianq, da 'I'ivoli, toutc prochc. Marc Aurùlc a bien recours aux
scrviccs de magcs égyptiens lors d'une campagne cn Bohême (une
pluie miraculeuse sauva une légion), mais on sait peu de chose sur sa
politique à Rome, sinon qu'il érige un temple décoré cle bas-reliefs à
l'égyptienne. Son fils, Commode, marque un apogée pour les cultes
tigypfierrs. Il fait de sérapis le conseruator Augusti et le frgure sur les
monnaies impériales, l'associant ainsi à la propagande impériale. Le
crânc rasé, on le voit participer à des processions isiaques, tenir le
mirsquc d'Anubis et même en frapper ses condisciples (I/lsfoire Au_
!:r6te , Commode,9,4).

sous les sévères, les cultes isiaques sont encore à l'honneur, sep-
l.im. sévère n'hésitant pas à être représenté en sérapis et caracalia
lrri <lrigcant un temple sur le Quirinal, pour la première fois à I'inté-
rit'rrr rlrr pomærium. Désormais, les cultes égyptiens ne sont plus con-
si<l(rr(rs comme des cultes étrangers, comme aux deux premiers siècles
rlt' I'1,)rrrpirc, mais ils deviennent des cultes d'État.

l,rrrr rir:rivtrins portent généralement un regard sévère
Htlr (:(r!{ r:ultesr

l,'rrl,t.itude des écrivains est largement tributaire de cere des autori-
I'r's. l)rrns I'ensemble, les auteurs conservateurs s'opposent violemment
;i r:.s cultcs. virgile, qui appartient au cénacle de Mécène, dénonce .la
l,rrkr r.onstrueuse de ses dieux et I'aboyeur Anubis o quand il évoque
l.r lrirl,irillc d'Actium et cléopâtre. Tibulle (litégies,I, z) évoque briève-
rrrrrrrt osiris et le Nil. Juvénal (Satires, XV) dénonce I'adoration envers
rlcs ;1pjpa.,x: " Les uns adorent le crocodile, les autres sont effrayés
rl.virnt I'ibis [...], des villes entières révèrent, ici, des chats, là, le pois-
sorr rlu fleuve, là, le chien >, ou envers des végétaux: ( c'est un sacri-
k'rg. <1uc d'outrager, en y mettant la dent, le poireau et I'oignon. Dévo-
tcs populations, dont les divinités poussent dans les jardins ! "

On comprend que ces comportements, trop étrangers aux Romains,
nc pouvaient les intéresser. En fait, c'est une religion transformée,
passée par la n douane d'Alexandrie " qui séduisit un certain nombre
d'cntre eux.

Sénèque critique sa présence à Rome :

Qrrrrrrd un individu, secouant le sistre, ment par ordre [...]
rlrrrrnrl un vieillard vêtu de lin, brandissant un laurier et une
IrnrrJrc cn plein jour proclame que quelqu'un des dieux est en

l. Mrrlrriec, Its conditiorts d.c pénétrati.on...., op. ci.t., p.244-2sl; Turcan, Rome et ses clieur, op. cit-,
p. l7{)-lt}7.
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r:oll:rr:. voils lrri,urr''r,, 1tt'r,.rr..'t, l,,r','illr: r:r 1...1 vorrs rrl'l'irrrrr:z rlrrr:
c()l lt( )nt nto r:sl r I ir,'i rrr:rrrr.tr I i rrsl ri rr,: l.

Rappelons quc lcs sist^ls ct lcs lampes font partie dc la pan'Jlri.
isiaque.

on constate donc une réaction double des Romains qui enccnscnt, à
I'instar des Grecs avant eux, la science et ra culture égypticnncs mais
semblent rejeter en bloc leurs . superstitions ,, probabll-".rt car cll.s
menacent le mos maiorum,la tradition essentielle pour eux, ct r.s-
semblent à une déferlante dont il faut se protéger.

c'est une vision_ très différente, plus positive, que nous préscnt.
Apulée dans les Métamorphoses ou I'Âne d.'or, au'Ilo siècle, avcc rir
description d'une initiation isiaque.

Mais des adeptes de plus en plus nombreux les reloignent
on I'a vu, ce sont plutôt res couches populaires qui sont sensibles

aux cultes égyptiens au I" siècle avant notre ère. Elles n,hésitent pas r)
redresser les autels renversés par les autorités. Alors que le culte isia-
que est proscrit da.pomcnrium par Auguste, des chapeles privées y
sont cependant érigées.

Pour connaître les adeptes des cultes égyptiens à Rome ou aileurs,
on doit essentiellement se fier aux documents épigraphiques. Dans la
capitale, à ostie et en général dans le Latium, ta Àoiiie des témoigna-
ges épigraphiques sont dus à des Gréco-orientaux. ceux-ci sont majori_
tairement d'origine servile (ils constituent la moitié du nombre des
esclaves ou affranchis contre seulement 15 Zo des ingénus). Sans doutc
faut-il y voir I'importance des esclaves dans la capi-tale mais aussi lcfait que cette religion apparaît égalitaire et séduifdonc davantage les
plus humbles que les nantis.

En fait, de nombreux esclaves impériaux étaient d'origine orientale
et certains pouvaient porter des noms théophores. on Jait aussi quc
certains serviteurs appartenaient aux clergés égyptiens ou en étaient
proches, comme ce Crescens, esclave de Tiius, *àri a'rrrr" prêtresse de
Bubastis (forme d'Isis-Bastet), ou encore cet autre, de Galba, prêtrc
d'rsis pelagla. Rappelons que ces Gréco-orientaux ne sont pas forcé-
rnent égyptiens. un très petit nombre d'entre eux porte d'ailleurs un
nom théophore du type sarapion ou Harpocrate. Malaise2 rappeilc àjuste titre qu'un nom théophore traduit surtout les idées religieuscs
des parents ou des maîtres. Ainsi, le grand prêtre dans le roman
d'Apulée s'appelle Mithra !

De uita beata,26,8.
Malaise, Zes conditions de pénétro.ti.on...., tt1t. e it., p.2t4 ,,tll.
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l,)n 19,'l'ibèru1 prit dcs mcsuros contro lcs.Juills ct lcs isiaqucs, n'hé-
sitant pas à exilcr quatre mille aflranchis en Sardaigne (mais quelle
cst la proportion des Juif's et des isiaques ?) et exigeant la renonciation
i\ leurs pratiques par les ingénus, au rang desquels frguraient certai-
ncmont des citoyens. Dans ce contexte de prosélytisme égyptien, Pline
I'Ancicn déplore que tout le monde, même les hommes, porte au doigt
I'image d'Harpocrate ou des dieux égyptiens (fllsfoire naturelle, SS,
47).

Dans le Latium et à Rome, les adeptes d'Isis sont, d'après les ins-
criptions, pour plus des deux tiers, porteurs de noms latins, alors que
ceux de Sérapis, par ailleurs moins nombreux, sont aux trois quarts
gréco-orientaux. Isis séduit donc plus les autochtones alors que Sérapis
rocrutc parmi les affranchis, commerçants orientaux, nombreux dans
lrr capitale et à Ostie. Cet intérêt de certains citoyens romains (on peut
rlri<.luirc leur statut par les tria nomina qu'ils sont, en droit, les seuls à
Potrvoir porter) envers les cultes égyptiens ne pouvait d'ailleurs qu,in-
<1 rr ir'rl,cr lcs autorités.

l,)n c:c qui concerne les professions, on peut citer ur:r actor, Onesimus,
ii ll,ornc, dédiant un autel à Sérapis et à Isis, ou des marchands, plus
rrorrrlrrcux. En effet, la plupart des sanctuaires isiaques se situent dans
lr,s r:lrrrt:lirurs commerciaux au premier rang desquels on peut citer
It,rrrr., Osl,ic, Porto. En revanche, à Rome, on ne peut mettre en avant
lcs rrolrlirts, comme on le fait trop souventl.

A I'orngréi, les isiaques jouent un véritable rôle dans la vie munici-
prrlr': ils n'hésitent pas à inscrire sur les murs de la ville en faveur de
rpri ils rrllpcllent à voter. Les choses sont différentes à Rome, sans
rlorrt,c pirrce que le poids du pouvoir central y est beaucoup plus pe-
nrrrrt, : lcs fonctionnaires n'y apparaissent guère parmi les isiaques aux
tl.rrx prcrnicrs siècles de notre ère. On compte peu de chevaliers parmi
rrrrx, lrlus dc sénateurs mais plutôt aux III"-IV. siècles.

l,cs lirrnmes jouent un rôle non négligeable. D'une manière générale,
cllcs rcprésentent plus du quart des inscriptions isiaques d'Italie2.
O'cst par elles que les cultes arrivent dans les couches supérieures de
lir soci(:té. Isis est en effet vénérée par des dames de la haute société,
au désespoir de leurs amants cornme en témoignent Properce et Ti-
bulle : " Que me valent, Délie, ton Isis à présent, les sistres tant de fois
fiappés de ta main, et toute ta piété, tes bains qui purifient, et, j'en ai
souvenance, ton lit chaste3 ? " La matrone Paulina, évoquée à propos

t. M:rlrise, Les conditions de pénétration..., op. cit., p. 94, récemment confirmé par Y. Le Bohec,
" Isis, Sérapis et l'armée romaine sous le Haut-Empire ", De Memphis ci Rome. Actes du premier
uil.ltx1u.t: intcrnational sur les études isiaques de Poitiers, (dir. L. Bricault), Leyde,2000, p.12g-
145. ll nrontre que les choix des soldats se portent davantage sur des cultes collectifs que sur les
tlévol ions individuelles.
Mrtlrtiso, " I)ocurÙents nouveâux... ",op. cit.,p.1642.
'l'ibrrllc, //r1r'ics, I, il.
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dc la réprcssiott tlc'l'ilrcn,irlrprrrt,icrrl, ii lir clirssc sénatoriirlc. I)<lppéc
fait partic du rnônrc nrorr<lu, oor))nlo M. Salvius Otho, son rnari irvunt,
qu'elle épouse Néron.

Les croyants étaient organisés en associations religieuses (c<tllegiu.),
plusieurs fois interdites sous l'Empire, avec toute I'organisation tradi-
tionnelle qui s'y rattache (directeur, trésorier...). Le collège des pzrsto-
phores à Rome a même une curie de décurions, en poste pendant cinq
ans.

Les adeptes réalisent des offrandes à leurs dieux sous forme de sta-
tues de dieux, de sphinx, ou en nature : Juvénal (Satires, VI, 539-b41),
particulièrement hostile aux dieux égyptiens, rapporte qu'en ayant
reçu une oie grasse ou un mince gâteau, Osiris peut se laisser corrom-
pre !

Outre les adeptes, on peut évoquer les sympathisants, que Sénèquc
vitupère (De uita beata, 26, 8) car ils s'émeuvent du spectacle de la
mort et de la résurrection d'Osiris et entretiennent de leurs dons les
isiaques.

Conclusion : à la veille d'un premier apogée

Après les premiers témoignages de la fin de la République, les cultes
égyptiens s'installent progressivement à Rome, transgressant les in-
terdictions régulières. Les deux premiers siècles de notre ère sont donc
essentiellement une période de développement de ces cultes, leur acmé
se situant plutôt au début du III" siècle, avec les Sévères, et au IVo
siècle. En effet, c'est à cette époque que les catégories supérieures sont
touchées, au moment où le christianisme progresse à grands pas, et où
les cultes égyptiens constituent un véritable contre-feu à son expan-
sion. Malgré leur interdiction à la fin du IV" siècle par Théodose, les
cultes égyptiens subsistent encore au V", à Rome. En Égypte même, à
Philae, on conserve quelques traces de culte au VI" : le culte d'Isis est
interdit en 535 par Justinien, et quelques réminiscences subsistent
encore longtemps.

Enfin, contrairement à ce que pensait Toutainl, ce n'est pas qu'à
Rome ou en ltalie que ces cultes se sont répandus puisque nombrc
d'objets ég;ptiens, dont beaucoup sont à mettre en relation avec des
croyances et des cultes, ont été retrouvés que ce soit en Afrique du
Nord, en Espagne, en Bretagne et en Gaule (synthèse en cours par le

l. J. Toutain, Z es cultes païens dans I'Empire romain, t. 2, p. 5-34, 1911, repris prrr G. I leutcrr, . l,r r

diffusion des cultes égyptiens en Occident ",RHR,1931, p. 409-416.
2.
3.
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