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Etrdtt
Anubis et Isis sur des lampes à huile romaines
A propos d'une terre cuite du musée des Antiquités nationales
à Saint-Germain-en-Laye

Jean-Louis Podvin
Risùnras  cn  ù tg la is  p . l l8  c t .nâUemand p  l19

Le musée des Antiquités nationales possède une intéressante
lâmpe à huile à décor isiaque (l'1g. 1), malheureusement de pro,
venance incoruue 1. Elle présente en médaillon Isls et Anubisz.
Le disque, limité par un double sillon en creux, est entouré d'un
bandeau orné de qùâtore o?.)e,s de chaque côté. La lampe com-
porte une anse trouée, un bec rond et corespond au type
Deneâuve \rll D, canctérisé pff une limite entre Ie bec et le disque
fomant un arc de cercle vers le haut, surmonté de deux points.
Ses dimensions sont les sùvanles : L. 11,1 cm, l. 7,9 cm. H. 4.7 cm
avec l'anse. En terre cuite orange clair à engobe orange foncé à
brun, elle ne semble pas avoir été utilisée et porte la marque
CHELIAN gravée en creux.

Isis et Anubis sont représentés à palth de la taille. La déesse,
placée à droite et dont le corys est ml de face, semble se dirlger
vers la gauche mais sa tête est toumée en arrière vers la droite et
apparaît de prof,l. Eùe est vêtue à la gréco-romaine, d'un chitort
à encolure en V, aux plis descendant des épaules jusque la taille
où ils se rejoignent. Ses cheveux coiffés en bandeaux forment un
chignon au niveau de la nuquej. Elle porle sur le sommet de la
tête deux comes de petite taille ense[ant un disque solaire sur-
monté de deux plumes. C'est I'emblème isiaque par excellence,le
bcsri pior,, r,ru dp facp. Elle np tiÊnl aucun attribut dans les mainsl.
Ces câxâctères iconographiques sont bien attestés sur d'autres
documents la concernant5.

À sa gauche, se tient le dieu Anubis, tguré comme un homme
à tête de chacâI. Lui aussi se dirige vers la gauche mais il toume
la tête vers la droite et nous dévoile ainsi son profl. II poûe une
tunique et, semble-t-il, un mârteau. De la main gauche, il tient un
caducee. allribul qui lp rapproche d H.rmès ou dp Mprcure6. Sous
cette même mâin gauche, se trouvele trou de remplissage et, sous
la main droite d'lsis, le trou d'évent. On ne voit pas son bras droit.

Ce tlpe iconogmphique est connu des spécialistes par deux
autres lampes présentant à la fois Ie même décor et le même tl,pe

4 2A0l Reu"e d" Lorrt. La /.r,. da n6a.t dc hab..

Le regoupement de plusieurs lampes en terre cuite romaines signées
CHELL{{ offre I'occasion d'analyser leur imagerie éS/ptisante et la
signification de celle-ci. Iæ lieu de production de ce goupe de lampes
serait à situer en Ærique proconsulaire, peutêtre à Carthage même.

de lampe. Lune fut trouvée à Marseille, à la Bourse', en 1967.
Lautre a été découverte à Bordj Djedid, aunord des thermes d'An-
tonin à Carthage, au cours des fouilles du R.P Delattre ; elle est
conservée au musée du lieus sous Ie numéro 08.13. En terre brun
rouge, elle mesure rcspectivement 11,1 cm, 7,9 et 3,2 (sansl'anse),
soitles dimensions exactes de celle du musée desArtiquités nâtio-
nales, et porte en creux la même marque C HEL IAN'.

Ces trois exemplaires proviennent évidemment du même
moule et ont été réalisés au même moment car on peut les super-
poser parfaitement. Ils sont très nets :lemoule n'âpas eule temps
d'être usé.

Des recherches approfondies nous ont permis de retrouver
la trace d'autres exemplaires. Ainsi, le musée national d'Histoire
er d An de Luxembourg ( onsen/e unê lâmpe sirniJairelL 1fig. 2;.
De dimensions analogues (L. 11 cm, l. 7,86, H. 3,24 sans anse et
4.57 avec anse), elle provient de fouilles réalisées en 1911 à
Cafihage. Lengobe est de même couleu et elle pofte bien l'ins-
cription CHELI[A]N en creux. On notera une légère cassure au-
dessus de la tête des deux personnages. Le luminaire n'a pas été
utilisé et l'anse n'est pas complètement forée.

Une cinquième lampe a été découverte à Carthage, dans un
ufour à potier à l'extrémité des thermes d'Antonin,", ce qui
semble correspondre au même endroit que Bordj Djedid. D'autre
part, celle-ci a une anse trouée et la marque C HELIAN gravée au
dos. La description hdique ici aussi Hermanubis et Isis, et "pour-

tour, rais de cceur". Plutôt que le teme de rais de cæur, celui
d'otes corespond rnieux à ce que nous avons pu remarquer sur
Ies différents exemplaires.

Une dêmierê a êtê mire aujour a la fin du xtx' sipclp lors des
fouitles de L. Caxton à Bdla Regiâ, au Hammam Darradjil2. Le
catalogue du musée interyrète à peu près bien le motif puisqu'il
indique obustes d'Hemanubis (Anubis psychopompe) tenart le
caducée, et d'lsis'. En revanche, Ie dessin se fourvoie dans la
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, Lampe à huile romaine 61533. Inzàds e, Ir,is. Saint cermain-en-1,âye.
Musée des -Antiqùtés nationales.

représentation de Iatête d'lsis (n9.3). Si les vêtements et les bras
de Ia déesse sont correctement figurés, son chignon est compris
comme le museau d'un arLimal qui regarde Anubis tendrement,
donc vers la gauche, alors qu'en réalité, Isis semble au contnire
se détoumer vers Ia droite. La coiffe est convenablement indi-
quée. Lanse de cette lâmpe est cassée, Ie disque est entouré
d'oaes, plus nombreux sur le dessin que ceux que nous pouvons
dénombrer sur les autres exemplaires. Nous avons donc sans
doule aflaire au mêmp modèle sortanr du même moulels. Seulle
trou de remplissage est à un âutre endroit, entre le visage des deux
divinités.

Bulla Regia possedai[ un lpmple d lsis, à l ouest du theârrel4.
En outre, une autre lampe é€t$tisante d'lsis et Sérapis se regar-
dant y fut retrouvée'o.

Nous avons recherché d'autres lâmpes portant la même
marque CHELIAN. Un exemplate de Carthage présente la marque
C HEL. C'est le n' 08.35, trouvé lui aussi à Bordj Djedid, de true
Deneauv-e VIII B, représentant les bustes conjugués d'lsis et
Sérapis" et qui constitue le seul autre exemplafe avec cette ins-

cription évoqué par Deneauve dans son étude
des lampes de Cafihage. Le musée du Louue
conserve également une lampe avec lâ marque
C HELVI.IAN17, de type Loeschcke VIII, avec
sur son médaillon la triade Isis-Arubis-Harpo-
crate. Signalons égâlement deux autres lâmpes
CHELIANls,  une C.  HELIANIe et  une C.
HELVI20, toutes quatre trouvées à Bulla Regia,
au Hammam Darrâdji, et une HELVI de
Dougga2l mais ces exemplaires n'ont pâs de
motif éSætisart, pâs plus que les six de Cax
thage srgnalées dans I e Cotpus rles lrccriptions
Latitrcs2z or, q:e d'autres retrouvées en Itâ.lie
et en France.

0n peut donc légitimement penser que ce
fabricant, situé en Afrique proconsulaire,
peut-être à Carthage même, près du temple
de Sérapis, s'étâit quelque peu spécialisé dans
Ia production de lampes à caractère isiaque2s
même si cela ne pouvait pas constituer son
seul travail.

Cela étant posé, comment interpréter le
motif présent sur le disque de ces lampes ?
Anubis fa i t  par t iê  du cor lege is iaque qui  a
conquis le bassin méditeranéen en tant que
dieu psychopompe. C'est lui qui, dans la
mythologie égyptienne, a aidé Isis à retrouver
Ies différents morceaux de son frère et époux
Osiris, tué par son frère Seth. Anubls serait
d 'a i l leurs un f i ls  adul ler rn d Osi r is ,  ne des
amours de celui-ci et de Nephthys, la sceur et
épouse de Seth24. Surtout, c'est Anubis qui
procède à la première momilication, celle
d'Osiris, et qui est régulièrement représenté

accomplissant ces rites sur les sarcophages, y compris à
l'époque romaine. Son rôle funéraire est donc essentiel même
s'il n'est plus exclusif hors de la vallée du Nil.

On trouve A.nubis en compagnie d'Isis en Italie, sur une pein-
ture d'Alba Fucens, ou en Hongie, surune poterie d'Aquincum'o.
Cependant, il est plus ftéquenunent accompagné d'lsis et d'Har-
pocmte sur de nombreuses lanpes à huile26, comne I'exemplaire
du Louwe cité ci-dessus. Quant à Isis, son culte s'est largement
répandu sur le pourtou méditerraréen, avec des attributions
nombreuses de mère, d'épouse fidèle, de magicienne et de déesse
du salut : c'est la déesse synOétiste par excellence.

II n'est guère utile de rappeler I'impofiance d'lsis, le plus
important des cultes orientaux dans I'Empire romain2?. En
revanche, pour mieux comprendre la place d'Arubis parmi la
triade isiaque en Ærique, il convient d'évoquer Apulée, I'auteur
des Métarnnrphoses, qui raconte au lirre XI I'initiâtion isiaque de
son héros, Lucius. Apulée, né à Madaure, colone d'AJrica pro-
consularis, et ayant suivi ses études à Cafihage, écdvit son
ouwage au rre siècle, vers les afflées 160, c'est-à-dire au moment
où furent probablement réalisées ces lampes. Cela peut expliquer
la concordance entre la description qu'il olfre d'Anubis et d'lsis
dans son ouwage28, d'ure part, et I'iconographie présente sur ces
lampes africaines, d'autre pad. En outre, les auteurs ahicains
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chrétiens du Ir" siècle et du début du rrre, Tertdlien et MinLrcius
Fellx20 en tête, sont pafiiculièrement virulents àl'encontre d'Anu-
bis. signe que son culte étaitbien implanté âu sein du cercle isiâque
enÆrique du Nord, et d'lsis. Les témoignages archéologiques (sta
tues et statuettes essentiellemeni) \'onT d'ailleurs dans ce sens'l{)
et justilient ce motif spécinque à cet atelier africain, rraisembla-
blement carthaghois.

Apulée mentionne également le rôle important des lampes
dans les cérémonies isiaquesJl et nous sommes enclin à penser.
comme I'écrit R. Turcan, que ces lampes < devaient êlle vendues
et allumées à I'occasion de la grande fête isiâque d'automne : I'in-
vention d'Osiris n32. Celle-ci se déroulalt en novcmbre. considéré
tardivement comme le mois d'Anubis3jl.

Les deu-x divjrùtés semblcnt se retOumer comme pour véri-
fler qu'elles ne sont pâs suivies. 0n peut inteq)réter cette inquié-
tude comme la méflance envem Seth, qui avait tué et découpé en
morceâux son frère OsirisJa afrn de lui raùr le trône.

Des lampes d'lsis et Sérapis affrontés ont aussi été relevées
aux endroits ou des lampes d'lsis et Anubis ont été retrouvées
(Marseille, Carthage, Bullâ Regia) le cas de I'exemplaire du
musée des Antiquités nationales ne peut être tranché puisque sa
provenânce n'est pas établie -. Est-ce un hasard ? Probablement
pas, même s'il est difncile d'établir un lien certain dans lâ mesure
où nous n'avons pas la preuve que ces lampes étaient contempo-
raines35. Néanmoins, comme nous l'avons sorùigné, cet atelier au
moins s'était spécialisé dans ce tl?e de production, indice qu'il
était sufflsanment lucmtif poul en faire vi\Te le prop étaire tout
enlavorisant Ia diffuslon du culte d'lsis et de son cercle enAftique
et même au-delà. sur les rivages de la Gaule36. Gagcons que
d'autres découvertes, sur le terrain ou dans les réserves des
musées, pemettront de faire avancer cette question.

4 - 2001 Rd,e d, Lotut. Ld r.,r. d6 ûué.' à. Fra,c
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l. Nous â\'ons déjùcu Loccasion dc publierdautres exemplaires du }{ Â N. figu
rant I{ârpocratc dune part, le combat de lamangouste el dusel.penl d'autre pa :
J L. Pod\1n..Nou{elles lampes égyttisânt,"s d,ô lâ vall-;,ô du Rhône". Pnirt
û fth(îtag iqtle ( R4) , | , 1999. p. 79 88.

2. Il s'agit d'un don isolé de \'lnre Yadelerne ]lssot en 1{115. rorsené sous le
n " 6 I i:13 el signâlé par S. Renra.h, ,tA. l9 1 ll, 2. p jJ98 \ous rcmcrcions vilr'nrenl
Ikllèr{ Chcw, conscrvatcur cn chel au }l.r\ N.. qui nous a autoisé à reproduirc
cct cxcnplairc ct à Lc pubLicr. Elle nous a aussi foumi les renseignenenlsle concer
nant aiec son effrcacité habiluelle.

3. (le lalsânt. e]le suit paltieLlenent cr quévoque Lucius dans ,{pulée. Illlo
tnaryltoscs aù Lânc d'at XL J, traduction P Cnmal, Paris. 1975, p 261 :.une
che\elure très fournie, lrès longue, el foulé-" or baid-".rux Lârhcs, nottuil libre-
nr,"nl suf son c{nr dLliJr ct sc répandait cn boucles ' Le même éi oque la coiffure
d..là dér'ss," : uau'dessus du front. un disque plat. ,"n lorme de niroir, ou plutôt
une rmage de iune...: à droite et à gauche, ilélaLl soLrlenu p les spLràI,"s de derLx
vipèresdressées et, au-dessus, se trouqit une couche d épis de Cérès,.Ici,le clù-
gnon remplâc-" les che\'e]Ix au vent, les comes de r,ache les \ipèfes dressées, les
plu,ncs lcs épis.

4. Il ne nous se rlte fâs qLr'il iailLe considércr commc unc boîte la main gauche
d lsis. On peut plLrlôt penscr quc la séparation entre les doigls napas été liguréc

5. Sur liconographie d lsis, \'. Tran TâtL Tinh, s.t "lsis", L.:ricott ltun.agra
t)hiûtn irrtlholagi.(re Cl(rssi.ae (L ,lC), \:. 1990, p. ?6I î96 et en par[iculier
p ?91 i /d.rr. .Etat dcs étudcs iconographiques felatives à Isis, Sérapis et Sun
naoi Theoi ,. ,4 ?d.ç/ieg ùitd Ni. Ierllang der ritnisù1."t l4'eLt (,{riRll').IL It-.3,
1984, p. I  ?22-l73(1.

6. J. Leclant, s. r,. . hubis,, I^IC. I, 1981 p.862 873. Le caducée tenu dans la
main gauche coûespond lrail pour lrail à ce qu éroqùe Alulée dâns les Milo-
no?loies, XI. ll.r? cil. n. ;1, p. 267 : "Lui, le redoutabLe messager des dieux
d'Fin-Haul el de (ieur dEn-Bas.levant haut son \isâge mi pariie noir et nx parLie
doré. son cou de chienjièrement dressé, Anubis, portant uncâducée dâns lamain
gauche et agitant de la droite une falme v,"rdoyânteu.

?.,LLecl^rL.In7ûttairebibliogrûphiE?(IesIsLaco,ÉtudesPréliminaireseu\
Religions orientales da,rs L'Empire romajn (EPRo) 18.2, Leyde, 1974, n" 368, p.20
ef pl. II. R. Tfrrcan. Les cl iles onc. .latlt tlLtns Ie mand.e romain, Pails, 1989,
publie la pholographie de lâ làrùpe, pl. lxb, âinsi quc dâns "Les reLrgions orien-



tales en Gaule narbonnâise et dâns la vallée du Rhône,,,4N,RI/, I, 18.1, 1986,
p.469 et n'2 pl. II. Nous ne disposons pas de ses dimensions. ÀMârseille,Iut éga
lement découverte, dans le cimetière du Carénage, une lampe d'lsis et Sérapis se
rcgâdant : M. Clerc, rvri.çsaLia Histaire de Morseille darrts l'Antiquité,ll,Màr-
sei le. 1929. p.376.

E. J. Deneâuve,Idmp€s de Callhage, Patis, 1969, n" 904, p. I92 et pl. LXXXL
La photographie esf égâlemenl publiée dans J. Grerùe\ Anubis alemxLdrin et
,.olzrirz, EPRO 57, Leyde. 19?7, pl. XLX, de même que celle de Maneille. Notons
qu'à Bordj Djedid, une lampe d'lsis et Sérapis se regardant fut également trouvée:
Deneauve, n" 981, p. 202. C'est d'ailleurs pÈs de Bordj Djedid que se situait le
temple de Sémpis à Cæthage : A. Audollent, Carthd.ge romaine, Pails, l9ll,
p. 403, repris par \'. Tran Tam 1û1\, Séïapis debout. Carpus des monum.ents de
Sérapis debout et étude Lcanographrqle, EPRO 94, Leyde, 1983, p. 33, n.85 et
confrmé pâr A. Beschâouch, . Topographie de Carthage romaine: sur Ia locâùsa-
tion du temple d'lsis", Comptes Rerdus de I'Acndémie des lùgcriptialls et dcs
BeLLes Lettres, 1991, p. 323 330.

9. Selonles publications, un espacepeut étre placé entre les lettres- Nous avons
pds le parti de reproduirc frdèlementnos sources car il ne nous apas été possible
de vériler de ?rr.t?r ces inscriptions. Cependant, les hformâtions foumles par ies
conservateurs du M.A.N. et du musée de Luxembourg sont fiables car ils ont exa
miné attenlivement ce poinl précis.

10. Cetle lampe avait déjà élé signàlée pâr V tan Tam Tinh, M.-0. Jentel, Cor
pus des Lo:mpes à suJets isiaques d,u lnusée gréco-roma:Ln d'Alerandrie. Qtrê-
bec. 1993, p. 32. Nous remercions J. Krier, conservaLeur de la section gallo romaine
de ce musée, pour les renseignements qu'il nous a aimablement foumis et pour
l'âutodsation d'en pubter la photogmphie. Elle pofte le n" 3 de l'inventaire des
lampes, et fut donnée au musée par M. Hégly (lettrc du ti/g/l 91 1 à M. Wùth). Le A
restitué s'explique par une petite câ\'ité à cet endrcit.

ll. L. Hautecoeur, Cdl Musée Alaaùi. Sltppl^nent, Pàr\s, 1910, n' K 808,
p. I89. D'auhes lampes furenl fetrouvées au même endroil, en particu]ierlaK816,
d'lsis et Sémpis se regardanL. Nous I'avons pu vériier cette lampe. le musée du
Bardo ne la possédanl plus.

12. Du Coudrây la Blânchère, P Gauckler, Cotologue des mu,sées et calleûions
drchéaLogiques de I'ALgérie el de la Tunisie. Musée Aloo?.ri, Paris. I 897, n" K 134,
p. 162 el pl. XXXVL

13. Le caDlogue ne mentionne pas les dimensions de lâ lampe, ni une éventuelle
inscdption. Nous n'avons d'âillcurs pas pu vérifrer cet exemplaire non plus, introu-
vable au musée du Bârdo. 0n peut seulement remarquer d'après le dessin que son
état de conseNàlion est prcbâblement moins bon : lâ cassure de l'ânse en témoigne ;
il peul expliquer l'erreur d'interprétation icono$aphique, à une époque où aucun
autre exemplaire de ce tlrle n'étâit coirnu. En outre, nous préférerons le lerme
(Arubis, à celui dkHermanubis,. Sur les raisons de ce cholx, cl J.-CL. Grenier,
s. z). " Hermanubis ,, I/MC. V, 1990, p. 265 268. Le bândeau semble de plus grande
taiùe sur le dessin.

14. A. Beschaouch, R. Hanorne, Y Thébert,res r!ines de Bulla Regia,Roûe,
19?7, hg. 100, p. 103 e[ p. 107.

15. Cat. Musée ALaDui, n" K i35, p. 162, repris da,ns V. Tlân Tâm Tinh, (Isis el
Sérâpis se regardânt',,?4, l, 1970, p. 63 et 65, avec photographie (fu. 14). EUe
est du [!pe Deneauve \rl]l B, à bec en forme de cæur

16. J. Deneauve, o, cil. n. 8, n" 981, p. 202. Signâlonsunauhe câs dans leB?,l|
Le tin arc héalogique du C omité des TlaLiauî Histariques et Scim rtqtes, arûrée
1897 (1898), p. 459, pour une lampe en terre rouge, trouvée à Oudna.

l?. N'S. 1927, cité par D.M. Bailey,A catalogue o.f the lanlps af the British
M11$arrr, II, Londres, 1980, p. 32, et con6rmé par A. Scherer, chârgée d'études
documentâires au dépârtement des Antiquités grecques, étrusques et româines
du musée du Louvre,

18. Du Coudray la Blanchère, P Gauckler, op. cit n.12, n" K393p.185 etK 167
p. 165-166.

19. lbidem, n" K 328, p. 180.

20. Ibid.em, ^' K394, p. 186.

21. A. Merlin, R. Lanfier, CdL Musëe Alaaui. Deuhème supplé,ment,Pails,
1922, n'K 2369, p.253.

22. C1.r., Vlll, supplément 3, 1904, n" 2225,128. Y sont également évoquées
une lampe retrouvée en SârdaiSne (C.HELIAN à Oristano :C1., , X.2, 1883, p.876,
n" 8053,92b) etune autre en Sicile (C.HEL.IANà Palerme:CI.1., X.2, 1883, p.876,

n" 8053,92a). Une C.HELIAN esl signalée à Madrid (dlr.,11.2, 1892, p.665,
n" 4969,15), une C HELIANI à Agen (C1r.,  XIII .3. l ,  p. 17. n" 10001,150), certe
demière portant sur le bandeau des ores similaires aux larnpes d'Anubis et isis.

23. C'est d'autânt plusprobâble que ce modèle d'lsis et Anubis n'estpâsattesté
en ÉSDte : !: 'l}ân Tâm Tinh, M. 0. Jentel, op. cil n. 10, p. 32, contraùement à
ce que pensait Rehach, op. cii n. 2, qui y voyail une lampe éSTlienne. Sur les
liens enhe isiaques ef producteurs de lanpes, cJ M. Malai,se, Les corrditians dÊ
pénétratian et d.e dilfuslon des cultes ëggptiens e?7 ftdli?, EPRO 22, Leyde.
1972, p. 124 n.3, avec références àun cas espâgnol de co[pomtionde potiers p1a'
cés sous la protection d'lsis. Notre potier pourrail s'appeler C(aius) Hel(vius)
Ian(uadus), ou C(lodius) Helian(us).

24. Phrtaque,,Szrr lsis el Osirir, $ 14 et 38.

25. J.Lecla t,op. .Lt n.6, n" 5l-52, p.868.

26. Aux inventâires de J.-Cl. Grenier, op. cil. n. 8, spécialemenl p. 159 et pl.
XXXI-X)IXIII pour la triade, et de J. Leclant, op. cil n. 6, n'60, p. 869, qui signa'
lent des découvefies d'ltalie du Sud el d'Espagne, on peut ajoulerun exemplaire
lunisien : J. -L- Podvin, . Sur trois lampes româines à décor églptien au musée San-
delin (Saht 0m€r) ", B&LLetin trimastri,eL de la Société acadénlque des Anti
quures de la Morinie XXII, 450e liraison, juin 1992, p. 416-7 et photographie
p. 422. Hârpocrate est le fils natuel posthume d'osifis et d'lsis.

27. Plutôt que de traiter cet aspect par ailleurs souvent évoqué,nous renvoyons
à la récente slnthèse de F. Dunand,lsis Mère des d,ieur,PziLs,2000. En ce qui
conceme Marseille, .f, p. 1,16; sur I'Afrique, p. 141-144.

28. lbir n. 3 et 6.

29. Terlullien, Àpol.)gdti4 e, !], 8 et Mjnucius FeiL{, O.ldr,rs, )(Xll, 1. l'évo
quent sous le nom de C]'nocéphâle plutôt que sous celui d'Anubis et lui accordenl
un rôle majeuàu côté d'lsis, peut-être parce que sa lêle d'animal les choquait pâr-
liculièrement.

30. J.-Cl. Grenie\ op. cil n 8, pûssirz et F. Dunand, op .il n. 27. après Sl.
Gsell, .Les cùltes égjetiens dans le Nord Ouest de I'Afrique sous l'Empire romain,,,
Rel)ue de L'Histoîre des Religioru, 59, 1909. p. 150. Citons en pafticulier unc sta'
tue d'Anubis en marbre noir âvec ùrscription à Sérapis. Nolons que Gsell. p. 156
l5?, négligeait les lâmpes pârmi les lémoignages ârchéologiques .âr iL les
considérail, à tort dans le cas présent, comme importées.

31. Apulée, op. ci l  n.3. XI.9-10.

32. R. Turcan, op cir. n. 7, p. l0l. Signâlons aussi l'existence des ,rcàrops iû :
M. MaLaise, op cif. n.23, p.229-230. Remârquons cependanlque les exemplaires
que nous présentons ici n'ont pâs été âllumés.

33. lbf un exemple de mosaique représentant Anubis en même lemps qu esl
iûdiqué le nois de novembre dans J. Leclant, s ?' . isiaques (cultes) ", in Y Bon
neloy, Dicliannaire de mrtàologle, I, Pâris. 1981, p. 592. Lâ mosâïque en ques
tion estjusLement d'El'Djem (âncienne Thysdrus), en Afrique proconsulâire I

34. R. Turcan, .Les religions orienlales en Gaule narbonnaise et dars la vallée
du Rhône,, .4-\? /, 11, p. 469, n. 103. En effet, c est au If siècle que PLutarque
pnblie son traité Srr 1s?"s ei Osirrs, dans lequel il raconte la légende de la déesse
et sa diffrcile recherche âûn de rassembler les quatone morceaux de son mari
démembré. Nul doule que cet écrll et celui d'Apulée de Madaure ont largemenl
contribué à étâblir I'iconographie de nos deu\ divinités Le thème de l jnquiélude

nous pamît plus convaincanl que celui d'lsis se déloumantd'Arubis. En effet, dans
ce cas, Anubis semit entièremenl dirigé vers la droite. 0r, ici, il esl claif qu'il se
retoume vers Isis.

35. Cependanl, les larnpes de t)?e Deneauve \rlll B, qui caraclérisent le plus
souvent Isis et Sérapis se regardanl, et VII D, ceLles d'lsis et Anubis, semblenlavoir
coexisté entre 125 et 200 de notre ère. 0n rcmarquerâ que lâ netteté de loutes
ces représentations plaide en faveur d'une production plutôl réduile, avec un seul
moule, et do.nc a/odiozx limitée da,rs le lemps

36. Pour d'autres exemples d'ateliers spécialisés : !l 'IYân Tâm Îni. SéJ.dp?J
deboul, passim, a\ec les trois palnes crcisées.
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