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Les cultes isiaques en Afrique
sotls l'EmPire romain

Jean-Louis Podvin

Maître de conférences d'histoire aneienne,

urriversité du Littoral-Côte tl'Opale (Boulogne-sur-mer)

l,;rrmi les textes littéraires qui évoquent les cultes isiaques, le céIè-

lr'r, roman d'Apulée, Les Métamorphoses ou L'Âne d'or, est sans con-

t,.rrlc le plus connu. Même si I'action se déroule essentiellement en

tili.<:c, I'auteur, Lucius Apuleius (125-770), est originaire de Madaure

,.rr Af'rique du Nord. son héros, nommé Lucius lui aussi, est transformé

' n âne ap.ès avoir absorbé un breuvage magique' Il subit les maints

,l,,r,rgrénients de la vie animale, montre les travers des hommes et

r(,(,ouvre finalement son aspect humain grâce à Isis. Le livreXI, à la

l,,r.veur religieuse exacerbée, raconte comment il s'initie aux mystères

,1,, l:r déessà, même s'il refuse de nous en dévoiler les sccret;s. (l<rt'l'<r

q,ilVf€ est-elle révélatrice de la situation des cultes isiatltr<rs 0rr Af'r'i-

, 1r tt"/
Après avoir rappelé I'historique de la rtrt:ht'rtlllo srtr lt' stt.i|1, tr"rt''

,',,,,S efforCerOnS de répondre à ccll'l't' t1ttt'sf iort tl':rlrot'rl ctt rlrllttrlrlr;ttrl

lrr.ticisément ces cultes, pa,is 
"r-t 

délirrrilltttt lt's t:ttlt't'rr rllttt11 lt'r"lrt''11 rl"

,,,,rrl pratiquéS, enfin en répert<lriirrrl lcs lltlr';rl|rr Il lÎttt'r ; llt'rl lVrtlt0ttr'

Historiographie des cultes isiutltrr:s crr Al'rirltrr'

l,a question de la diffusion ()rr Al[irlrrr' (l('i: ( rrll,':, r';i\;,lr' tr'

rtot,amment, n'est pas nouvcllr,. slriplr;rttr' ( lri, ll l';rr,rtl rlr'l;r

,lrtns un article paru dans lit /lr't'tr/' tl'llt:;!"trr'tlr':' li''lt::r"tt '

l,l;lrltll

;rlri,trlr r

; rl ricainesl ir.

si Georges Lafayez ne s'intérçssir gtti't't':r I'Al1it1rr,.'.lttl''r''1"'ttl:tttr:i'
r,rr tevâûche, remarque la présence dos t;ttll,t's irg.yplrt'rrr; rrot( rl:tttll lt's

Villes côtières ou proches de Ia côte comnrtl (iirrl'lrrri1r" ("'rrrttt't'tttl

Volubilis - il v voyait alors I'influence directe dc I'l'lgyplr' :;,il rlrttts

,lrr XX" s. Pour lui, < un ccrt,irirr rrorttlrt',' (l{' il()t'rltllItllri

n)onuments figurés, attest'tlrrl tlttt' lt'rr tlicttr ''1it pl t' rr '

{rrrent ad.orés, sous I'Emllirc t'otttltitt' t'tt tltt'''t'

tS(iscl|.<I,esculteségvptiensclans]enord-ouestclel'A1îiquesousl,ll)mpirctttltl;tilt,,ljlllil9.
I1)0!). p. l'!1).

t. (l l,rrllryr'. llislrtirc tltt ctrltt: cles clit'ittités d'Alexantlrie: Soropls' lsis' Arrrrài's el llorlxttttlc ho|s

,l, l'l')tYttt,'. I'rrris. I3ft'1

t .l 'l'rrrrl;rirr. l',:; ('rrllIs 1xri,'rts rltttts l'lltrtpira t'ont(ritl' 1"' partie Les prouûrc:es lotines' t'2 Ins

, rtItr':; rtt ir'ttlrttrt. l';rltrr, IllI l. p (i ll l



l,'.lft'tt1tt,, t tuuttt nt, rlr' (i!) it t.'l!)

celles qui sont occupées pirr rlcs grrrrrisons colnnrc'l'hév<.st,t,.u LHIAÉbèse. L'intérêt porté aux cultcs aro's appcr6s < ôgyptie,u"r .r,,ii"itéd'une part aux trouvailles nombreuses à la fin du Xï.et arr rrtirrrrr tléXX" s., à leur pubrication dans le Builetin Archéorogique du, crtttité d{Trauaux Historiques et scientifiques, qui bénéficiàit uro." a'u,',,,',,,,rImission d'Afrique du_Nord très prolifique, d'autre part à la parrrri'rr dëla série Musées et collections aichéorogiques d.e l,Argérie et d,t: ltt, 
,l,tnrl-

sie.

En 1929, Franz Cumont, auteur d'une synthèse fort précocc, r,,r,rit Ipropos << du > culte égyptien qu'il < pénètre par carthage en Ali.irlrre ret précise en note qu'en < dehors de carthage et du gruîa 
"à"t.r, 

rrtili.taire de Lambèse, les dieux égyptiens ne fuient pr" Iror p"ùrairt,x êRAfriquel >. --- --.-" r-Y

Gilbert charles-Picard, en 1gb4, dresse un nouvel inventair. rlct
lrrirr<:ipalt-'s découvertes et conclut que < cet ensemble oblige à 

^rviHitp,lr' .irr11r'r'.'r' do M. Toutain, seron requel res cultes égyp#;, n,avrrienÊ

'rrs 
1ri'rri'1,*i rlrr's lcs centres urbainÀ demeurés a t'Jri des influ.rtcet.rlr''r'i.rr'r's. orr p<'rrr, bien au contraire tenir pour démontré qtrt, dêrr.rrlrl'1'111i rrtrr.r:hr,rrr.s africains avaient adopié le mysticismo inlâ,rlrr':l ,. (I'r'sr rrr. .r.r:lrrsi.n quasi-identique que tire l,iur"J L' (liay

rl.rrx rrrrs plus rrrrrlir. r,. nrôme auteul met en exergue le culte rl,lrilrlrrrrrr rrrt rrr.l iclt, lrlrrs rt',<:r,nl, strr Lambèse en 19g4a.
l,r'rr rrrrrri.s r1)1x) r,t,2(xx) sont d'ailreurs cerles de la multipri*rr,i'tld.s rilrrrl<'s strr l. s..i.r,. out,re I'ouvrage de Françoise Dunand cons'r.léli lsisf',.rr si11r*rl.r':r rir llublication J'un Atlas des cultes isiaqur,s trtr:r'llr'<l'rrrr 

'.<:rr.il 
d'insr:ript,ions6, ainsi que trois études sur la pr..'a.

srrlirirt"/, lir N.midi.8 et les Maurétaniesb dans les Actes du 2" coll'rlreirrl,.rrrirl,i,r.l sur les études isiaques consacré à Isis en occident.

li (lrrrrrrrr'. Itsrbr'i.giott,sori.ertta,Iestr.o,tt.srepaganisrnerotLain,paris, 1929,p.zgetp.2l|(i.rr,irr.(l (1f,1q1f1's-fri11,1rd,!rsRer.i.gio,stl,et'Afriqu.eaittique,paris,1954,p.224-9,p.225pourrrrr.irrrri,lr

M lr'(ilrry l'es llt:ligiorts oriertta.les aa,s t'ltiari o*i"r,n d,après les collectiort,s rl.tt rttrtaipl:itt:1iltrrrta (istl.l (Alger), Alger, 1956, p. 19-26.
M. lr.(ilrry. < lsis ri l,ambèse >, Ilottn.ages àJ. Leclarû,3, Le Caire, 1994, p. 33g_360.lr. l)rrnrrnrl. /sls, lrr;r.r, d.es cl.i.ttt.x, paris, i0ct0. L,Afrique y e"t traitee rapidement p. 147_14,1.l' lf rir:rrrll' Arlos cra to r!iflirsiorr, cres cu,Ites isi,aqrns gw 

". 
or,. J.-c.-IV" s. ap. J.-c.),Mirnrrir.p rft,l\',r'l,rrrrr'rLsrns,r'ipr iunser Bcijes-Lerrresxittt.zoot.o"u,-"".rri;;;.'"i.,:,'ij :;:r:;: ,:::.tt (lvri'ttrtÏt1ttt'ct'l'ripolitaine lp 78 81), Afrique proconsulaire (p. g2-5), Numidic et Mrrrrrrilir.ir,(1t lt(i 1)) (lt't' 

'uvrag. récent est appelé à s'enrichir des découvertes nouvelles: sur ilrs'rrrr, rrli,l
' rrirr' v.ir l';rrr'iclc m.nt,ionné à ra note suivante pour les lampes isiaques. Du même aur,r:rrr lrrr'ttir.tr 2(x)ft lt' /11(l1s: ll<:ctr't:il dcs ln,scriptio*s co,c:errr,a^t les uttltes Isi,o.qrt.es, égnlt:rnt,n1. trrrrrH l!sMrirr,ir.s rlt' l'At:rdémic. L.s documcnts y sont deux fois plus nombreux que crirns r,.rrvrrrg. rr.l' virlrtr;rtt slllogc ittstri.pli,ttrt.trt rel,ig/ottis Isi,acoe et Sarapi,ocae (.s1Rr51, Ilcrlin. l1)(i1). r,l 

'*,
sr.rIcrrl. I'rrviurIir gc d'ôtrc traduits.

t,

.t.

6.

r;.

7. 1,. llrir.:rull. Y. Il Ilohrv,ot,.l._1,. I)odvin. <Oultcs isitqrrcs t,n llroconsul;riror(rlrl.), /sis ltt ()t.cirltrtt, p.221_241.
'I l'l,itDorlr', </srrrrrr tl'Algr',r'ir'(Nl;rrrn',l,rrrrir,. Nrrrrrirlil r,i prrrli. rl. lrr l)r.rrrrrsrrlirirr,)r( )tt i r I r'r t t, p. :1.11),:liil).
Y llll,rlrr.r',rlsisrl:ursl!ilrigr.rrlrlrilrlclrrl\,1rrrrrr,lrrrrr,,,l,rrr1ltrlrr.,,I:ii:it,n()rt.itlr,ttl,l).jl:|jlll{)

I't':: t'!tllt'!; i::i,tt1tt,':t,'tt llttrltt'' :;"tt'i l'l')tttltitt' t't)ttt(ttll

l)t, c() fait,, Ies ouvfttgcs Ou irrLiclcs spécialisés consacrés à I'Afrique

r.,,rilrrin<1, qui avaient tendance à négliger ou minorer cet aspect, com-

lr'rrccnt à s'y intéresser1.

Qui sont les dieux isiaques adorés en Afrique ?

Avant toute chose, iI convient de définir ce qu'on entend aujourd'hui

prrr I'cxpression < cultes isiaques >.

'l'erminologie : définir les cultes isiagues

tjne définition d.e ceux-ci a êté récemment proposée par Michel Ma-

lrrise2 au 3" colloque international sur les études isiaques, tenu à Leyde

,'n mai 2005. Ils concernent les cultes d'Isis et des dieux de son

,, t:rrrcle > appelés sunnooi theoi '. Sarapis ou Osiris, son époux ; Harpo-

.r':rLe ou Hàrns I'enfant, son fils né après la mort de son mari; Anubis

rlrri I'a aidée à retrouver Osiris tué par Seth dans la mythologie égyp-

tionne. viennent ensuite le taureau Apis, Boubastis (forme hellénisée

,lt' la déesse-chatte Bastet), le faucon Horus, Hydreios (eau)' Neilos

tNiI), Nephthys' sceur d'Isis, Osiris et Seth, et épouse de ce dernier'

l,l'fin, d'àutres divinités sans lien immédiat avec la famille isiaque à

l,origine lui ont parfois été adjointes : le bélier Ammon, de I'oasis de

siouah, le nain protecteur des femmes enceintes Bès, le tlr<lc:rltl iltr

Sobek, le scribe Thot, voire le mignon d'Hadrien, Antinoiis'

Toutes ces divinités - dieux ou génies - adorées ,rt.t lrlgypl(' ()rrl rrllrll]l

(:onnu un succès à I'extérieur de la valléc du Nil. l,t'l('t'tttt'rl(' r'ttllt'rr

isiaques est réservé à ceux d.es clitltrx (ltl() llotls ilvolls rrillttrtl'1rr, I'r'|l rl'i'l'll

1,5iqïement hors d'Égypte et chr<lrt.l<tgirlttt'ttt.ttl .ttlt'r'lrr l'r rr rlrr lV' rr

,,u..rt notre ère et celle du lV'' s. lrp..l. (1. llicrr tltl| rl'r'ttlitlli' r'li\'l)
li.nne, ces divinités ont le plus sorrvotrl, rrrrlri rllrr lt';tttrrlirl'tltttltottrr lot'r;

rlc leur passage à Alexandri.e t161, gtl t:t't1tti ('r)ll('('l llt' llttt'ltrrlrlr'l t'xltl

r.icur, physique ou vestiment?riro, tlrtc lcttt's lirttt:l iottrr r'l l1'111';1 1'1;ir:li'scs'

f ln parle alârs d'interpretatir,t !lt'(I(((t tttt t'(,ttt(ttt(t. li('s llto(lil'ir:rrl'iorts tltl

,1u""tion leur ont été àpportécs l)ilr lt's (it'r't:s, tlrtt:tltttttottt' itu tlours de

l,r première diffusion i.iuq.r" (itrstltt':rrt srtt: tlt' l)éprs cn 88 av. J.-C.),

1',.'i" pu, les Gréco-Ro*ains : colrr tlxlrlitlttc lcrtr implantation d'abord

..,r orient, puis en occident: ltrrlic tlu Sr"rd, ll,omel}, côtes méditerra-

rréennes de I'Espagne, de la Gaule et do I'A1rique'

l. Voir par exemple 0. Hugoniot, Rorne en Afritlue De /a chut'e d'e Carthage aux débuts de la

con,quête ora,be, Paris, 2000' p. 169-171'
(1o spécial.iste incontesté des études isiaques publie Pour urrc approclrc tennittologique et urrc

,,.,rc,1)"e des ctilt,es isiaqtr'es,Académie royale de Belgique' Bruxelles' 2005' sous ptesse au moment

rlc lrr rédtrction de cet article. Not" t"ttnyot" 1e lecteur à son ouvrage qui précise la définition

rlrrnnlrc préaltrblcment par J. Leclant, "' 
u i"iuqt"" (cultes) r' dans Dictiotttmire des nlthoLogies'

Y. lirnrrcfiry (lir.). t. I, Flammarion, 1981' p' 587-593'

.1. L. l'otlvirr. < lls t:ttllcs i)gypticns à Rome' ile César à Commode > dans Y' Le Bohec (coord')'

Iiorttr,, r,illI r,l crrltitrtlI rlt,(lisrn ri. Lo. f i.n tl.cs Arr.tott.i.irs, Paris' éditions du temps' 2001, p'395-412'



L','lfrirltrt, t,tnt,tiur,rlr, (i!) rt l|l!)

Les divinités isiaques et leure princip'lce .'rraotéristiquog
ce ne sont pas les mômes cuh,cs quc corx <1. rlr vrrllé. rlu Nil, à

l'époque pharaonique, qui trouvent un succtis an Ai'riquc .o'r rttF
ailleurs dans le monde méditerranéen, c'est la raison pour laqucllr,on
préfère aujourd'hui le nom de cultes isiaques à celui de cultes irgyp.
tiens ou, encore plus ambigu, de cultes alexandrins. Tout cela rr ril,é
grandement favorisé par les contacts noués entre les Grecs cl, ltr:
Egyptiens après la conquête d'Alexandre et la mise en place rlt, la
dynastie des Ptolémées.

Isis

Isis et Sarapis se regardant

La déesse au centre de ces cultes est Isis1. Dans Ia mythologie égygr.
tienne, elle joue un rôle notable au sein de I'ennéade (groupe de nr,rtf
dieux) héliopolitaine. Après le dieu Atoum qui avait éÀ"rg3 du tcrt,re
primordial, étaient nés chou et Tefnout, puis Geb et Nout. ces rlr,r-
niers eurent deux fils, osiris, seth, et deux filles, Isis et Nephthye,
osiris épouse sa sæur Isis, et seth, Nephthys. osiris, en tant qu'irîrrdr,
règne à la place de son père mais son frère, Seth, jaloux, parvient, r) le
tuer et à faire disparaître son corps. Isis réussit à retrouver les nr,r=
ceaux dispersés de son défunt mari et, grâce à ses talents de nrrrgi.
cienne, à en être fécondée. Naît alors le fils posthume d'osiris, H.r.rrg
I'enfant (Harpocrate). La fin de cette légende, dont nous uo'o,1o 1,1,1lrig
ici la version de Plutarque dans son lsls et osiris, est présente <lir.s l+,

1. v.'l'ran tam Tinh, < Isis >, trerlcorr lcorrcgra,ph.i.:u.trt. Mv|horogiot: olqssicrtt, (r,rM(:). vor
p. 767-795 et vol. 2, p. 501 -b26.

l. l1[nt

1,,'::r'ttll,,:;i::irtt1tt,,:;r,tt,lltt,1ttr':;,trt:il'l,itttltitr'r',trttrritt

,,r,lt. isiittltrc sor,ts lrr lirrttrr,rl'rrrrt'lsis nrirrt'ct, llrot,cc(,ricrr, nrrris rrtrssi
rn;r1'rr:it'rrrrc. ()c quiclrangc pirr rirlrlrrlrt, i\ I'l,lgypt,c, c'csl, d'allorrl I'irppir-
tl'llr'(' : lsis t,roquc ser tunique rnoulzrnte pour un chiLon, un h,i,ttr,<t.l,i,otr, al,
rirr r'lrirlo f'rangé noir, noué de façon caractéristique sur la p<lit,rinc (lc
il,''ull isiilquc permet de reconnaître certaines statues acéphalos) ; sir
,,,rlli' h:rt,horique (disque solaire entre deux cornes lyriformes <lc virclrr.)
rlr'1'11'11f, Ie basileion (coiffe hathorique moins large mais plus hirrrl,r' p:rr.
l';r,lrlilion de plumes de faucon ou d'autruche);la croix anséc (<:roix rl.
\r, r)u ânhh) est remplacée par le sistre, la situle, la patr)rc, lir cor.ltl
,l'rrlrrrrtlance ou Ie gouvernail, en fonction de la forme d'Isis; lir lorrrrl.
I'r'r'r'il(lue fait place aux longues mèches bouclées, dites libyquos. (l'csl,
l,,r:r rlrri bénéficie d'un culte à mystères - lequel n'a rien d'égypt,icn
rl,rrl lir description par Apulée nous renseigne sur certains points mais
rr,,rrr lirisse sur notre faim pour d'autres.

( ):riris

( )sirisl, époux d'Isis, représenté par un personnage hiératique en-
11,,rrci'dans une gaine momiforme et coiffé d'une haute couronne atef,
r,r,l tlrasiment ignoré en Afrique2, à I'exception d'une inscription de
| 'rr ll lrage. En revanche, Sarapis est très présent, surtout dans la partie
,r'r(,nl,ale de I'espace africain, et se substitue le plus souvent à Osiris.
li,rrr t:rrlte est né de la volonté des premiers Lagides même s'il trouve
,"'r r';rcines dans la religion égyptienne, I'Osiris-Apis de Memphis,
r,rrrrrit,e hellénisé3. Le nouveau dieu a I'apparence de Pluton, y compris
1,rrr l:r présence de son compagnon Cerbère (ainsi sur une lampe de
'l'rrrris où le dieu trônant pose la main sur son chien), mais il est coiffé
rl'rtrt rnodius (boisseau) qui insiste sur sa fertilité: de son côté, Osiris
rr'r.l:rit, pas seulement le dieu des morts et de I'Au-delà mais aussi celui
'1,. l;r fertilité. Les autres fonctions de Sarapis en font un dieu oracu-
lirr'r'.t guérisseur. Il n'était pas intégré dans le culte à mystères d'Isis.
I'irr Afrique, c'est la forme syncrétique dans laquelle Sarapis est lié à
/,r,us ou Jupiter d'une part, HéIios d'autre part, qui connaît le plus de
.111f i'q4, que ce soit à Lepcis Magna sur les inscriptions grecques ou en

.l llclant et G. Clerc, < Osiris >, LIMC,VII.7,1994, p. 106-116 et VII.2, p.79-82.
N,)lor)s que ce n'est pas le cas dans d'autres provinces, en Gaule par exemple, où osiris apparait
lr, rlttctrment sur des statuettes en bronze. Son absence semble indiquer la faible influence égyp-
I r.rtttt' tlirecte, que confirme d'ailleurs la forte présence de Sarapis, dieu hellénisé. L'introduction
,1, ,, t trllcs isiaques en Alrique s'est donc faite à partir de l'Italie (ouest de l'Afrique) ou du monde
1.r, r' (r'st).
I lrrr S;rrlpis, J. Leclant et G. Clerc, < Sarapis >, LIMC, VIL1, 1994, p. 666-692 et VII.Z, p. b04-
,lil: strr la naissance de cc culte et les autres cultes à l'époque lagide: J.-L. podvin, <Aspects
r,lrliictrx ct, lunéraires cn ligvptc lagide>, dans M.-Th. [,e Dinahet (coordJ, L'C)ri.ent méc],iterra-
tttt u rlr l.u ttttvl. d.'Al.exrtttln'rttr l" sii'r'lc qtte.rl.l tr.ott'c ère, Nantes, éditions du temps, 2003, p.303-
iI)1.

l'r,,lr;rlrlltttlll r'r lrr Iir ,lrr II' r,r,,1,.r,l rrrr rh;lrrrl rlrr IIl'



l,'.'llt'irltrr' t't)tnttittt' rlr (i!) it l,'l!l

I'roconsulairc, not,ilrllnlcnt, strr lcs l:rrrrllcs oir ilcsl, f igrrri'r'rr lrrrslr,, rrvert

modius el rayons solairr's.

Anubis
Anubisl, qui apparaît à I'ouest de I'Afrique, notamment cn 'l'ittgi*

tane, serait le fils adultérin d'Osiris et de sa sæur, Nephthys. C'csl, s14

dieu funéraire - Osiris aurait, le premier, bénéficié de ses l,rrk,ut,t
d'embaumeur - qui figure sous la forme d'un canidé ou plutôl, rl'ttll
humain à tête de chien, habillé, à la gréco-romaine, d'une tunirlttr,ntl
d'une chlamyde. C'est le cas sur I'autel portatif de Lambèse et sur rlel
lampes où il est aussi bien seul qu'accompagné d'Isis et Harpocrat,t., uÊ

encore en buste avec Isis.

I{a4tocrate
Harpoural,c2 sc'rnble peu évoqué en Afrique. Bien que, là encorc, uoll

sl,vlc soit, grét:o-rornain, il porte les caractéristiques égyptiennes rlea

tlicrrx crrlirnt,s: nudité, mèche de I'enfance, index droit porté à la lrott=

r:lrr', 1lt.t it, ps<rl.rcnt ou bouton de lotus sur la tête. II tient assez souv(tuô
unc oorno tl'abondance sur des statuettes, intailles ou lampes. lrrit
ltr.r'l.u,n,s, c'est-à-dire qui allaite I'enfant Harpocrate, n'est pas préscttté
sur des bronzes ou des terres cuites, alors qu'on la retrouve courrlnli
ment dans d'autres provinces.

Nous Iaissons de côté les autres dieux de Ia famille isiaque dans lc
mesure où ils ne sont pas attestés en Afrique pour I'instant.

Dans quel cadre sont-ils adorés ?

Les temples et le culte public
Les temples sont I'attestation d'un culte plus ou moins officierl otl

public aux dieux isiaques. En ce sens, il convient d'y prêter une at,t,t'n.
tion particulière.

À I'ouest, en Maurétanie tingitane, le temple d.e Septem Fro,lrcâ
(Ceuta) ne peut être établi avec certitude. Il est cependant probabk':
on a retrouvé dans cette localité une inscription à la déesse et dcttx
lirrnpcs r\ huile fragmentaires figurant les bustes d'Isis et Sarapis r:ôl,rr

l) r:ôt,c:j. (l: sanctuaire d'Isis aurait fonctionné clu II. au IV" s.

1. J. Leclant et G. Clerc. < Anubis ù, LIMC, I.1, 1981, p. 666-689 et I.2. p. 688-696.
2. V. Tran tam Trnh, B. Jaeger et S. Pouiin, << Harpocrate >, LIMC, IV.l, 1988, p. 4i5 455 r'1, l\1 !l

p. 246-266.
3. D. Bernal Casasola, J. del Hoyo et,J.M. Pérez Rivera, u Isis ern N'lrurt'l;rnia'l'ingilrrn:r : IJrr rrrrr,r',

testimonio epigrafico de su culto plocedentc dc St:ptc:rr lfrrrtrcs ((l'rrl.rr) >, L',.\f ritrr /iorrrrrrrrr Xll
p. 1153-1154 ct fig. 6 pour lcs lampcs.

t.,,.

1,,'t; trtllrn inirttlttt'u r'rt ,'ll't'itlttr'ttrtttt l'l')rrtltit't' t\'ttt(titt

,.\ ( irr,.s4r1(, ((lltlr.t:ltcll), trrr l.scrr.rl cs(, nrcltt,i<ttrrlô par: Pline I'Ancienl

t.l irrrr':ril, lirncl,ignné tlirs la I'i1 clu l''' s. av. J.-C., sous le règne de Ju-

l,;r ll oir l,On a pu parler< d'association du pouvoir royal et de la déesse

lirliir r), jusqu'au IV'' s. La découverte d'une statue d'Isis et la stèIe d'une

Irrr,tr.0sise de la déesse semblent confirmer cette attribution- Pline

rrrlrlrclkr qu'à l'époque de Juba un crocodile vivant était élevé dans le

t,,r',1,1.,, pàrrt .".rfotcer I'atmosphère nilotique ; des monnaies de cette

,,;,,,,1,,,,sont même ornées du basileion, du sistre ou encore du croco-

,1,1,,'i. Au moment de son assassinat par Caligula en 39 de notre ère,

t,t,,lrirrrée (24-39), fils et successeur de Juba II, était habillé en grand

1rrr.l.rc d'Isis.
l,lrr Numidie, les temples et inscriptions sont plus nombreux' A

l,irrrrlrèse, un sanctuaire à Isis et Sarapis, ainsi que des inscriptionsa,

,'r.rrrlrlcnt faire du lieu un centre actif aux II"-IV" s' En 158'

l, Mrrtuccius Fuscinus, légat de I'a III" legio augusta, fait agrandir le

tr.rrrPle en ajoutant un pronaos, de ses propres deniers mais avec I'aide

,1,, l,',gionnaires. À I'intérieur d'une enceinte de 17 mètres sur 13,

pi,rr.rric de plusieurs niches destinées à des statues cultuelles, s'élève Ie

t,,rr'1,1n tétrastyle, de 5,5 m de large pour moins de 7 m de profondeur'

r.,,,,l,ruré au milieu du III" s. pour ce qui concerne sorrlocus - I'eau est

rrrr rilément très important, en particulier pour I'initiation isiaque, et

rirlrpclle le lac sacré des temples égyptiens ou I'eau du Nil. Drerss(r sur

rrrr podium de sept marches, l'édicule s'ouvre, derrière lc's qtlal,rc <:tt-

l,,,,,rcs de la façade, sur un pronaos, puis sur une cclla d<ln{, l';trrit'rrt'

irl'li't:te la forme d'une abside: c'est là que se trouvait' la sl'itl'tto <livirltr'

l,r.rrt,-ôtre I'enceinte mettait-elle le public non initié t\ l'écarl,: oll rill)-

|r,lkrra qu'en Égypte, Seuls les prêtres pouvaient c'ntrcr dâns lc t,ontlrltl'

l,ln l,out cas, cette structure se retrouve dans d'autres templcs isiaques

,,n Occident.
Al<lrsquelaplupartdesinscriptionsdeNumidiesontenlatin,l'une,

,., grec, iait référence à Sarapis secourable: ce nrest peut-être pas un

lr;r;rrrd puisque son temple se situait tout près de celui d'Esculape'

,lr,,rr guérisseuï par excellence. Outre les statues cultuelles d'Isis et

ll,r'rrp1s, des bronzes isiaques appartenant à un autel portatif ont été

r,.lcvés clans une maison "t indiqn"nt que le culte ne s'est pas limité

,,,rr sphères officielies. J.-P. Laporte a proposé une restitution de cet

I'lirrc l'Ancien, Histoire rmtrtrelle, V, X' 51 I1 ne figure pas dans RA Wild' <The Known Isis-

li,,nrpis sanctuaries of the Roman Period >, ANlil4/, 11' 77 4' 1984' p 1739-1851' Voir aussi

l, I riveau. Oaesarea d.e Maurétani,e. Lhrc uille ronahte et ses camp(ugùes, Rome' 1984, p' 63' 203-4'

l\'l . ( loltelloni-'lrannoy, Ze Royaunre de Jubo II et de Ptolémée, p 78Q '

lt (ls0lL. Ilistoi,reanrcietut,erlet'AfriquerJuNorrlt.VIII-Jutescésaretl,'Afrique.Fhtclesroyautnes
t n,l i iitt.cs. Paris, 19i10, p. 241 -i:].

!Nl.lr'(llav,<lsisàl,arnbi'sc>t,llttrttrttrtgcsttJLeclarul3,LeCarre'1994'p339-360.Larestitu-
I rorr rlrr l.r,nrplc ;rrrr I r,(llr11, p. i|55. rr';rrisr' prrr l)rtnirtrd, lsis. p. l'12 et Laporte, < Isiaca d'Algérie r,

1r llll0,rlottttctttlllottIx|ttt;rl' rl' r' rlrrr'lrrttr';tilr'ilr|tttts:rtr'lttrrir"isi'tquc
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rul,(,1 (:irrr('r rlc 72 r:nt rlc <:ôt,é, srrr l()(lu(rl ()n l,rouv(l r'r la lilis rlcs <l icrtx
(lsis cl, Sitritpis itn!3uipô(los, c'csl,-i)-diro (lonl, lo corps afTtl<;{;c la [irrrrrc
rl'rrrr sorllcnl,, allusion à Isis-'Ihermouthis et Sarapis-Agathodaïrnorr:
Arrrrbis; 'l'hot ; Harpocrate; Bès; Apis), des éléments de la sphr)rrr
i'g.y1rl,isrrnl,c (prêtre, uræus, singe cynocéphale, serpent) et d'aut,rorr

lrlrrs grir<:o-rtmains (Silène, sphinges).
À 'l'inrgacl, non loin de là, un temple dédié à Sarapis se situe à i](X)

rrrirl,rcs irrr sud dc la ville. Le dieu est intégré au temple de la déesso
Afi'irlrrc irtr môme titre qu'Esculape: leurs deux petits sanctuaircs
f'l;urr;tr;ricrrl, r:r,lrri, plus grand, de Ia dea Africa et peut-être formait-il
ilv('('('ux rnr crrscrnblc svncrétique tourné vers la santé et la fertilil,tl,
l)ivr,r's rrrrl,rcs li'rrroignirgcs isiaques ont ét6 relevés, comme un picrl
volrl'rrrrrrnorrlri rlrr lrrrsl,r' rlc Sarapis, d'époque sévérienne. Cent kilomir-
It'r'ri Iltlt tttt ttot'rl,;'r (1ip1,;1, sc trouvait un autr:e temple de Sarapis dr,
tnlltl r,lrr(lltr'. rr{llsl,r" gr;rr lir littératurel; des lampes du dieu, unt,
llrrlirl)llr.rlr, 1rlr,lrr,ssc r,l, rrrr<r irrtaille d'Isis y ont aussi été découvertcs,
rr vr,r' r lr,rr rrl n I rrr,l I r,r-r r l' I I ir t'yror:rir 1,0.

fri11 f '1'rrlorrlrrrlrrirr,sorrl, t:orrnus cl'autres temples. t Autkt Regia, urt
,ri.'rllr rt r,lr, l'orrrllri rrrr tli'lrtrt, des années 1960. Un autel à Isis y a ét,ri

llllnu\ir,, lrrrrri r1u'urrc slir{,rrt'de Ia déessez. Des lampes d'Isis et Sarn-
lrrrr rl'rur,prrrl , rl'lsis cl, Anubis cl'autre part renforcent I'idée d'un lierr
rlr crrll r, isilrrlrrr,it.

A (lrrtlrirgr', tk,trx t,urnples sont attestés. L'un, dédié à Isis, est an1;ô.
ricrrr i'r lir pl,ri<ldu romaine puisqu'il date au moins du III. s. avanl,
rrtr{ r't'i'rt'ct, subil donc la destruction en746, à la suite de la troisiènro
gu('rrc lrrrrritlue. l,e second est un Serapeum. Trouvé à la fin du XIX. s,,
il t'sl, lor:alisé près des citernes de Bordj Djedid, à proximité immédial,t,
rlcs l,hornres d'Antonin. Or y a relevé une dizaine d'inscriptions, d(r$
sl,rrt,u<rs, clcs lampes (un magasin jouxtait peut-être Ie Serapeunt),
flris;rrrl, allusion aux différents membres de la famille isiaque. Ce sant:-
I.rrrirc l'ut en activité au II" s. de notre èrea.

l)r'rrx sanctuaires, à Thysdrus (El-Djem) et Gigthis, sont discutt'rs
prrr lcs spécizrlistes. Il est pour le moment présomptueux d'y affirmcr
lr,rrr cxisl,oncer,. [Jn culte civique pouvait exister à Thaenae, dans k'
ggolli' rlc lrr Syrte mineure, où des monnaies de l'époque d'Augusl,r'

f . ()1ri;rl rll N'lilcvv tnc,ntionnc untentplutttouvnfaruurn Sorapls(ilutilisesuccessivemcntlcsrk'Lrx
llrrrr,s) rr lirrcrsion rlc la pcrsécution du début du lV" srècle.

ll. ;\. llcsclrrrorrr:h. Il. Hlnriune et Y.'lhl:bert. Ircs ruitrcs cle Bulla Âe.gio, CEIrR 28, Romc. l1)7'l,

1r Ioi .t Iig. l(Xi ; N. Attva Orrcrtali, < Deux documents relatifs au culte d'lsis ;) Rullo /llxirr r,
rl:tr:: l,'.llrirlttr,rltr Norrl. rrrt.l.i.t1rt.t, ctt nt.étliér;ale, Pau. 1995. p. 1391-r-,104.

it. .1. 1,. llrrlvirt. < Ântrlris cl, Isis sur dcs larnpes à hnile romaincs >. Reuttc <!tt. Inrtura 2001 I 4,.

l. I lrrr' Irrlrlicrrl iorr <lrr rrlrlririt'l rlu Serrr7tcrrar cst c'n préllirrirl.ion ;l;rr.l.-l). l,itDorlt'.
6. ll.r\. Wiltl. u'l'hc l(trrwn lsis Scritlris srncirr:rrir,s ol l.lrc liorrrrrr l)r'riotl D. ,1lv/i14,', ll.

1r. l'l1,8 1751, 1771)-1731, lfl2(i: srrr lc lctnpll lryp,rlltrllirlrt,.rlr,(ii11l.lris. l'. A. llrivrir,r'
,lrt lll,rliltr,'lt torttrtirt. ll, p. l0 I I rrvcr'plrrrt rlrt li,trrrrr

p. llli-ll(i.

I 7..t, t1)r{ t,

l,t'n tttllru ittitrtlttta.'tt '^lt'i(lttt'urtttu l'l')tttltttr r(tttt(tttt

Iigrrrrrnt, lrr t,ôt,r' rlc Sirr,:r1lis; (l()s lrnt)pos dtl ll'' s. y ont également été

rt'l.rortvécsl.
l,ln 'l.ripolitaine cnfîn, cleux temples sont connus à sabratha, I'un

rlrirlié à sarapis dans le périmètre urbain initial, I'autre à Isis, hors les

1)r.lrs de la ville, suI la foi de statues découvertes sur place, de statuet-
Ir.s, de lampes et d'inscriptions fragmentaires. Des monnaies de Sabra-

tlr:r, là encoïe d.'Auguste, présentent au revers la tête de sarapis ou le

tliOu debout: cela traduit I'existence d'un culte civiquez. Le site de

l,Opcis Magna tout proche est beaucoup plus riche en inscriptions en

iïroc çlui attestent un temple en I'honneur de Sarapis, très actif au

rlt'rbut du III" s.

Les autres types de témoignage : le culte privé

Les témoignages 0 priori les plus fiables sont les inscriptions dans la

n)csure où elles peuvent aider à préciser à la fois la dévotion des adeptes

t.l, leur statut juridique. En fait, nous en possédons assez peu3' Nous

ilvons aussi retenu les lieux où des documents en nombre (statues,

sl,atuettes, lampes, intailles) ont été découverts et laissent à penser que

rlcs isiaques pratiquaient leur culte au moins dans un cadre privé.

En Maurétanie tingitane, on compte une inscription en I'honneur
rl'Isis ougustq, à Bqnaso, de Ia part d'un affranchi à I'occasion {c son

ilccessio; au sévirat ; une lampe et une statue d'Anubis y ont aussi ilté
l,rouvées. IJne autre inscription, à Volubilis, également pour Isis ou-
gusta, émane d'un affranchi, là aussi pour le sévirat.

sur le territoire de I'actuelle Algérie, en Maurétanie césarienne, une

rléd.icace à Sarapis s&nctus est attestée à Mallianq, (Ei-Khemis) et, en

Numidie, à Sitifis (Sétig, des lampes de Sarapis et Isis dans des sépul-

tures ; à Cuicul (Djemila), une dédicace à Sarapis ougustus, une autre
À Aquae Flauianae (Henchir Hamman).

En Proconsulaire, à Théveste, ce sont une dédicace à Sarapis, due à

rloux esclaves impériaux, et des lampes du même dieu qui ont été

tli-'couvertes.
I)ans beaucoup d'autres sites, de petits objets isiaques ont été re-

Lr6uvés : statuettes, Iampes, intaiiles, mais leur isolement ne permet

pirs de conclure de façon certaine à I'existence de cultes privés. En
'l,ripolitaine, on peut citer Gholaio (Bu Ndjem) ; en Proconsulaire :

Arrgarmi, Guelma (Calama), Djebel bou Kournein, Djilma, EI-Aouja,

1,. llricault, Y. Le Bohec et J.-L. Podvin, < Cultes isiaques en Proconsulaire >, p 226-7 '

litlem, op. cit, p.225, n. 17. Sur 1es monnaies, J. Alexandropoulos, Les Monrmi.es de l'Afrique

rt.t|li.que: 400 a|. J.-C-40 ap. J.-C.. Toulouse, 2000; sur les temples de Tripolitaine, v. Brouquier-

ILr:ddlr, Tr'rrr7rft:s el. or'l!es d.c Tri.polilrtittc, Paris' 1992.

:t. l.irrr lt:s inscriptions isii(1tr0s. voir 1,. llricault, ÀICIS. Se limiter aux seules inscriptions est

I.rrl,r,liris rr'rtlqr:l1trr. rrrrrrnro ll sorrligrr' .jrrlir:icttscnront R. Turcan. Les Cultes otietùott,x clants le

tttottrlt nttttrtirt. 1t. ll3.
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l,il-llirssilrrr, (llrrrrlirrr;rorr, (iorrnriir, lltttlt'trttti,lr' (Soussr,), lllrtlhlf
Debbik, Henchir cl-A{,t,crrrrirrc, Ili,1t1to l)itt.t't'ltvttrs (liizr,r.lt,), tltpsn
Regius (Hippone), Houareb, Jebeniana, Mact,irr, liirtltlrrrlrr, Srrl'Srrl, Ëldi
el-Hani, Sidi Nasr AIIah, Simitthus, Sfnx, Srr/irlrt.ltt,, 'l'lrtr.lttrt,lxt Ahûuêt
Thugga, Tisauqr (Ksar-Ghelan), Tunis ; en Numidic : ll,rrsilrrrlr, ; ÊË
Maurétanie césarienne : un sistre à Rusuccttru (Taksetrt,) ; r,rr Mnrtfé+
tanie tingitane : Tocolosida (près de Volubilis), Tamudn (pri's rk' Hep=

tem Fratres). En revanche, à Madaure, patrie d'Apulée, rit'rr rr'n 1xl[!
I'instant été retrouvé, mais on sait que le philosophe et, ronlrnr,llry ê
longtemps vécu à Carthage.

Qui sont les adeptes
et pourquoi adorent-ils les divinités isiaques ?

Les adeptes

On sait, et cela se vérifie également dans les autres provin<:r's, arrel
pctr rlc choses sur les fidèles des cultes isiaquesl. Il est o('l)('n(lnnË
possiblc dc t,irerr quelques éléments des inscriptions.

(l'cst, kr légat de légion L. Matuccius Fuscinus qui dédie le l,t'rrrplrr Fl
ll-ru avec sa f'emme, Volteia Cornificia, et sa fille, Matuccia lrrrrrr,irtH, à
Lambèse. Pourtant, Y. Le Bohec a montré qu'il convenait d'y vrrir pltË
I'acte d'un civil que d'un militaire. d'une part parce que le légzrl rlr, ltigltfi
est aussi gouverneur <civil> de la Numidie, et d'autre part lrrrrr.r'11$ê
I'association de sa femme et de sa fille fait douter d'un rôle rrrililrrlt?t,
Pour autant, cela n'enlève rien au fait que ce soit un personnagc rl' r,:lll$
sénatorial. IJne autre inscription de Lambèse à Isis augusllt rrrel cË
scène deux notables municipaux, L. Figilius Secundus et Flavirrs ( lriElti=
nus, édiles qui ont restauré unlacus tari depuis quatre ans.

A Mattiana, c'est un citoyen romain, Q. Caecilius Tempori ;...1, rlgl
fait une dédicace à sarapis sanctus pour le salut d'un emperorlr rLrul lë
nom manque. À Henchir Debbik, Iulianus et ses fils lulianus, I'r.irrttl=
lus, Rogatianus, et Secundianus, dressent une statue à Saralris (,uâtta=
lus d'une valeur de 3 000 sesterces, pour le salut de I'empe rcrrr, (111111=

mode (180-192). À Carthage, c'est P. Aurelius Pasinicus q.,i ,1,,,1i,' ,r4ê
statue à Sarapis-Neptune.

1. F. Mora, Prosopogret'io isi,aca, p.511-521. à compléter pour Lepcis Magnir 1rirr. ,,\ lll fttÉ
G.P. Carratclli, G. lli Vita-Evrard, L. Lazzarini et B. Turi, < Il Ser.apco di lcpl,is Nlrrlirrrr rl lertt
pio, le iscrizioni, i marmi >, Quoderri, di archeologio deLla Li,b1u.1 8, 200;], p.267 2lt'.!.

2. Y. Le Bohec, < Isis, Sarapis ct I'armée lomaine sous lc Haut l,)mpirc >. drrns L. llrir.rrrrlt r,,,1 r l*
Mern.phis à Rorne, Actes d,u, 1'1 Colloque itt,tent,o,l,i,ort,q,l. sur k's éltt.rlcs i.sirrq ttcs ( l\ t it it t s lit r tr tt rrt* rye
8-10 atril 1999)- ReligiotLs itt th,e Gruaco'Ronto.tt, Wrt'|.d. 1,10,1t. 1:\9'it12. l,'rrrrlcrrr rrrorrlrl rlrrrr.,el
article (p. l'29-I45) qu'il convient de ne pas sur'év:llucr l'inrlxrri;rnrrr rlcs rrrililrrirls (1rr1rr. \.r.,,ltsplg
des cultes isiaques, notamment parcc qu'ils privilrigicnl lcs crrllcs rorr;rirrs rl'rr1,'prr1i.,r,llt,rlifs
d'autre pnrt.

l',',',

lu,t tttll,,ti ittirrtlttr,tt r,rt ,'llt'itlttr'ttttttl I'l,itttltttt't't)nt(utt

.\ l,r,pr:is Mrrgrrir, ulr l)(,rsonlrrrgt,, (1.'l'rtltis, llril rrnc rlérli<;ircc on la-
lrrr ;r lsis ol, S:rrapis irtr l" s. itviull, rrot,rrr irrc; plusicurs autres dédi-
r;rrrtrr:'r Zcus Mégns Hclicls Sitraplis, ar-rx ll,'-[II,'s., ont été relevés, mais
L,ul lcx{,c cst en grec cette fbis: Aurelios Attalos, Aurelios Dioskoros
t1rr.r'r,, f ils, petit-fils) et sa famille (Aurelia Théodora, Canouleia Clau-
rlrirrrr, Aurelia Eutukhia, Aurelius Potamonus, Aurelia Theodora),
l",plios Dioskoros, Aurelios Origenes, pour ne citer que ceux dont le
n' rnr (.s1, identifiable.

f,lrr 'l'ingitane (Banasa et Volubilis), ce sont deux affranchis,
l, ,\rrl.onius Charito, affranchi de L. Antonius Valens, et L. Caecilius
l,',.lrx. rrffranchi de L. Caecilius Caecilianus qui vouent un autel à Isis
,ut.:us!.e à I'occasion de leur accession au sévirat et, à Lepcis Magna, un

'rllr';rrrr:hi impérial, Maro, à Sarapis. Ce sont aussi deux esclaves impé-
i r;rrrx, Ursus et Maxima, qui font une dédicace à Sarapis à Théveste.

l,r' grand nombre de lampes isiaques retrouvées, même si celui-ci
rllrl i't,re relativisé1, montre également que toutes les catégories socia-
lr',i ront concernées par Ie phénomène isiaque. On ressent cependant
l'rrrrlrrcssion qu'il traduisait une éIévation sociale, au moins pour les
1'lrrr lrumbles: les esclaves sont impériaux, un des affranchis aussi, les
irrrllcs accèdent au sévirat. Des ateliers s'étaient même spécialisés
,lirrr; la production de lampes isiaques tout en ne négligeant pas ontiè-
r,,rrrcnt les autres modèles2.

( lornme dans d'autres espaces géographiques dc I'I,)nr1lirc, lrr rlrl'lir-
,,rln (lcs cultes isiaques constitue un excellenl, banrnrirt,rc rlc lir rornrrrri
!,rlr{}n. Dans les dernières années du II,'s., 'l'url,ullicrr rr'lrisil,r' pirs ;\

r rlrlrt'nder ses compatriotes en les accusant, d'irvoir < rcr:orrs( r'rril lls
!irl('ls de Sarapis devenu un dieu romaini|>. Minrr<:irrs lft,lix rlr"plort, lrri
.rr:irri (lue ( ce culte, jadis égyptien, [ne soitl r-russi rlc nos.jorrrs rrrr <:rrll,c

r,'rrr;rin4 >. Ceux qui sacrifient ou font des dédicacos:) lsis ot, Sitrirpis rrc
!,,n1 l)as des Egyptiens, seuls quelques-uns sont dcs flréco-oricnLauxr,.
ll,,rrrr<:oup d'entre eux sont des citoyens romains ou des indigènes

I lfrrssière, Larnpes arûiques d'Algérie, p.69-70 montre que les lampes isiaques représentent un
t r, rs dc celles à des dieux orientaux. Sur les autres dieux < orientaux ), outre les ouvrages géné-

, ',rrr. voir aussi L. Bricault, < Les dieux de l'Orrent en Afrique romaine >, à paraitre dans Pallos
{;r t/(X)5

l'.l,,rlccherches ont permis d'rdentifier plus d'une vingtaine d'ateliers africains, parmi lesquels 1es

1'lrrs rr:tifs sont ceux de C.V.S. àAquoe Regicre et de C.HEL.IAN à Carthage. En attendant leur
l,rrlrlir:ation, voir J.-L. Podvin, < Les lampes isiaques hors d'Égypte >, dans lsis en Occicl,ent, p.357-
i/rt;(l,ampesisiaquessurlatoilemondiale>,danslsisettOccicletû,p.243-247;<Latriadelsis-

I l;rr'1rrr:rrrte-Anubis sur des lampes africaines>, Nouueautés fuchnoLogiques.2003, p. 207-210.
l,.r i rrllicn. ApoLogétir1ue., VI, 10 ; traduction J.-P. Waltzing, Les Belles Lettres, Paris, 1929, p. 16.
\lrrrrrcirrs Fclix, Oclauiirs, XXII, 1 ; traductionJ. Beaujeu, Les Belles Lettres, Paris, 1964, p.34.
lirrr lrr présence d'Égyptiens en Afrique du Nord, voir A-Cristofori, <Egiziane nelle province
,,,rrr;rrrc dcll'Africa>>, L'Africa Rotrunur XIII, 2000, p. 1187-1209. On remarquera cependant que,

1,,,r'rrrr I.s 108 noms recensés, seuls les dix-huit premiers ont de réelles probabilités d'appartenir à

,l, r l,)gy1rl.icrrs.



roliliuris(isl, nrris il litrrl, rrrrssi sl r.irplrr,lcr.(lu(,(:(, l,.y1lr,rl1 l)(,r$olpllHËr
est << surreprésont,(l > rlittts l'épigirrrllhic. (k'sorrl,:rrrssi lrisrr rlçs rrg{1lrl.c,
y compris parmi les couches lcs plus élcrvôcs rkr lir s<lci(rt,(1, 11uç <ls sritrr.
ples citoyens, des affranchis ou des esclavesz. La plup.rt des aur,.r:lrl,rr.
nes, restés plutôt fidèles aux cultes indigènes, ne 

-pouvaient 
pas ne

reconnaître dans ce type de culte qu'ils considéraie.ri 
"o--" étrangt,r

au même titre que les cultes romains.

Les motivations
Les dédicaces qui sont toutes adressées à Isis et sarapis (une sertrrer

allusion à_osiris à carthage) les privilégient sous l'épiclèse (( august. r),
A Lepcis Magna, sarapis bénéficie d'un syncrétismà avec Zeus Héli,n
t't' p.rt. l'épiclèse Mégas sur des inscriptions en grec, où il est {,rri.
rlu.rrrrn.rrl' irrvo<1ué avec les dieux surz.rzool. sarapis, par ailleurs deux
lrris ntcrrl,iorrrrir sotrs l:r fiirmc de Jupiter-Sarapis, est arssi saructu,s itMrl lirttrtr- À 'l'irrrgirrl, r. pctit sanctuàire de sarapis est le symétriquorl. r:r'lrri rl'l'ls<:trl:rllt'Jrur mpport à celui dera dei Africa, au sud de lrtvill. r'1, lr,rs rlc I'.nr;cintc: cela peut inciter à y rroir un culte guéris.
scrrr, c,rrfirrné d'autre part par la découverte, à sahel de Homs, ein'lripolitaine, d'une stèle qui figure sarapis coiffé du mod,ius alors qurr
c'est Esculape qui est mentionné dans l'inscription clue à un certain
Asclépiadès.

Le contexte funéraire régulièrement attesté, que ce soit à HctcJru,-
inête (sousse), à Raqqada et à sitifis (séti0, en pàrticulier dans le cas
de lampes emportées dans la dernière demeure, 1émoigne des attentcs
des populations quand elles se tournaient vers ces religions dites dcr
salut- La dédicace de Lambèse à Jupiter pluton sarapls va dans c.
sens car Pluton est la grande divinité funéraire latine. Ii faut dire quc,
d'un point de vue iconographique, Sarapis ne diffère de pluton que par
la présence du modius sur la tête.

La fertilité est une autre attente: re mocJius ou karathos d.e sarapis
traduit cet aspect. Sarapis est le remplaçant d'osiris, il incarne ra
renaissance annuelle de la végétation en même temps que celle des
corps. Harpocrate porte la corne d'abondance, et c'est aussi le cas d,rsis
sur certaines statuettes ou lampes. Isis était déjà associée à Ia fertilité
en Egypte, notamment sous ra forme d'Isis Thermouthis ; ses rerations

l' La situation est semblable dans d'autres provinces : voir M. Majaise, < La diffusion des cult.ségyptiens dans les provinces européennes de I'Empire romain >. Aufstieg u,rr Ni.edergarry trartôrttischett wclr.lr. 17.8. r981. p. r67r pour ra Honcr.i,.. p. 1ti76 pour r" r 
"""*".r""i". ;.',i;O"r;,,;la ltoumanie.

2' (l'trst lc même constat qu'a pu clresser v. Tran tam Tinh. re utlte rles d.i,r:i,rt,i.tés orierûo,les ert( lo trt pcttt ie' EPRO 27, 7972' p. 48 9. Notons qrr'en Âfriquc, les esclaves étâient pourtant nombrcu x
lrttisque la femme d'Apulée' Puricntilla. cn donna ,100 à chacun dc ses fils: Âprrlti,, Altologét1.qtt.r,,
1)lJ '1, étudié par H. Pavis d'lrlscurac. < Pour unc étude socialc dc I'Aytlogic cl,i1,Lrli,,, >. Artr.i.rltr.irtis
trfiicrr.irt.r's tt. 1t)7,1. p. llf) 10J.
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l,t'tt (ltllt'tt ltttQ(ltt,'H ett ,'llrttlltt, tltrllâ l'lt;ttllrt,'t','tttll(llll

rrvt,c l)i'rnril,r'r', lir (li.r'i's rorrrrirrr', r'r'nlirt'r'r,trl t:t'l ltslrt't:1. t'1, sott lxwi.lt'i.tttt
;r'ol'nc llrrrliris tl'é1ris rlc lrlri.

IJn autrc:rspcr;t, rlos ctrll,os tl'lsis ct, Sarapis cst leur rôIe dans la pro-
lct:1,ion de la navigal,ion. S'il n'cst pas décelable directement dans les
rrrsr:riptions africaines alors que I'on connaît I'importance du com-
nrcrce, des exportations et de la navigation pour I'Afrique, il I'est en
rt'vanche dans d'autres espaces géographiques, en Grèce et en Italie
1r;rr exemple, où Isis est qualifiée d'euploia, de pelagia, d.e pharia,
It'rmes qui soulignent son lien étroit avec la mer. On peut cependant le
lt'l,r'ouver dans notre espace géographique par Ie biais de deux lampes
:'r huit becs, en forme de navire, découvertes à Carthage et à Gigthis.
Srrrapis en buste est représenté à la poupe, dans un édicule, et il a
pour vis-à-vis Harpocrate tenant la corne d'abondance à la proue, lui
rrussi dans un petit temple. La partie centrale est malheureusement
rlétériorée mais il est hautement probable, d'après des exemplaires
:rpprochant, qu'y figurait Isis en pied. Toujours à Carthage, une dédi-
r:ace à Sarapis-Neptune est gravée sur une statue figurant une proue
rle navire avec un pied, sans doute celui du dieu. Le navire joue en
cffet un rôle dans Ie culte isiaque : la fête dw nauigium Isid'is, Ie 5

rnars, rouvre la navigation en Méditerranée après Ia période hivernale
de mare clq,usum. Les cérémonies en I'honneur de la déesse, comme
t:elles qui sont rapportées au Livre XI des Métamorphoses par Apulée,
décrivent les processions au cours desquelles une lampe en forme de
navire est portée par les fidèIes.

Fertilité et navigation constituent deux éléments complémentaires
pour Isis et Sarapis. Ii faut se rappeler que l'Égypte et I'Afrique étaient
les deux plus gros contributeurs de I'annone sous I'Empire. A ce titre, il
ne paraît pas surprenant que les deux divinités participent à ce phé-
nomène, avec cependant un accent plus marqué pour la fertilité du
côté de Sarapis et Harpocrate, pour la protection de la navigation du
côté d'Isis.

L'amour du couple divin est aussi mis en valeur sur les lampes fa-
briquées en Afrique qui figurent sur Ie clisque Isis en buste, tournée
vers la droite, regardant Sarapis en buste, tourné vers la gauche, le
plus souvent coiffé du modius et radié1. Ce sont elles qui sont réguliè-
rement trouvées dans un contexte funéraire.

Les prêtres et I'initiation
En Égypte pharaonique, la religion concernait tout le monde, mais

seuls les prêtres avaient accès aux temples. Les fidèles ne pouvaient
dépasser la première cour du temple. Au fur et à mesure que I'on

1. Cctte iconographic ir <il,1,ril.ucliéo par V.Tran tam Tinh, <Isis et Sérapis se regardant>>, Reuue

o.rchéologi.qrta. 11)70, gr. 55-l{{). lrs nrvons qui émanent de sa tête I'assimilent à Hélios, on parle

;tlors cl'l-ll,liosrrrrpis, rrvlc rrrrl rl:rlrrl iorr r'r1r:hclonnirnt cntrc la fin du II" siècle et le IV" siècle.

,"nl



ri';lvilllq'rlll v('l's l('lirrrrl rlrr $;ulcl.lririrr,, lc n()llrl)1.('rlt,rlcsstrvrrtrl.s rlirrri-
rrrr;ril prorrI rrr'lrlrrs (:()n(:('rn('r.lirr:rl<'rrrcrrl. t;rrt.lt,l)r.()l)l)i,(,(,, lt,slrrl rlrti
Itv:til' s:rlisliril :rrrx ril,t's tlt' trrurif it:rrl,iorr (r:rsirgc cl ripillrl,i<lrr, rr5lul,i1'rrs
rllrrrs I'r';ttr rlrr lirr: sirr:rti,:rbsl,incncc rlc 1;splxjps nrcts ct, de rclat,irlrrs
st'xrr.ll.s). l).ur:rut,irnt, le prêt,re n'était pas un personnaÉîe retir(: clrr
rrronrlt' ()n l)orrllirncnce : un fonctionnaire pouvait, au cours de sa car_
rii'rt', ;rll.rrr.r d.s frl.ctions religieuses avec d'autres, civiles, adminis_
l.r';rl,iv.s,rr rnilit,aircs. En la matière, cela ne paraît pas différent de cc
rlrri sr'D:rss:ril, d,rns I'Empire romain. En revanche, les cultes isiaquess"l rlil'liir.rrl,s <:;rr krs prêtres sont des initiés qui ont ainsi gagnZ lerrl',rl rlr'pr';rlityrr.r krs rit,es quotidiens au temple de la divinité et de
;rorlcl lr,:; rilrinrcnls rlrr r:rrltt_'.

( l.ll. rrriri;rri,rr. irrr:,'rrrr. cn Égypte, dérive des mystères éleusi_rr.'rii N,rrrr;;rvrrr:r r':rpp.li'I'intcrprétation qui rapprochait Isis del),'rrr.l.r'. r'l lrr 
'r'r'lr.r'r:lrr.rl'osirisparlsisapourparallèlecelledeKorèliil :i;r rrr.r'r'. l)r.rrrrllt'r'. l,lllo sc faisait par étapes et supposait non:,,'rl.rr,'rl r;rrr, lr,rlrlv,l .rr l'û1, digne mais aussi que la déesse manifes_

l;rl :i;r ',l"l. r'rr :rPpr,llrrrt, I'élur. Lors de cette initiation, le myste subitrr. trr)r'r rrlrrrlr,lirlrrt't'1, une résurrection - en référence à osiris _ etrl.rl .rr:rrrr. r'r,r,ril i'rlrrrz. t,uniques pour être présenté à la statue divine.
l,r' p'r'r'r' lrri lir rk's r,r'xr,.s tirés de papyrus réàigés en hiéroglyphes et en
Irr.r'rrlrrlrrr'. k' prr.il'ir' pirr des bains et aspersions. par I'initiaiitn le mysterr'rrl.rrlil'it'ir ()siris l,,ut en restant vivant, alors qu'en Égypte, seul le
rlrillrrrl. rk'v.rririr, rrr.r rouvel osiris. M. Malaise 

"o-pu." cetiàlnitiation àrr. lrrlrl,ôrrr., r'<lrt de I'ancienne vie faite d'immoralité et éclosion à une
rrrrrv.llt' <'xistcnce2. Les auteurs tardifs comme plutarque ou HéIiodore
:r.irrrl.rl, r1u. l'élu reçoit un enseignement secret, inaccessible au non-
irrilrl', r'l' <krnl, il se garde de révéler quoi que ce soit: cela difTérencie
I'isi;rsrrrc rkrs initiés de celui des foules.

A t:ôlri <l.s simples dévots, nous trouvons justement la mention derltr.lrJrr.s prôtres ou prêtresses des dieux isiaques qui, en Afrique('()ililII('rrill()trrs, devaient se reconnaitre à leur tenue, crâne rasé et
',lr. t'n Iin I'in d'un blanc éclatant3. À carthage, c'est le cas de'I.iberius
( ll;rrrrlirrs sarapiacus et, à cirta, d'une certaine Iunia sidonia Felix,p'i'l'r'sst'<lir la < déesse au sistre de Memphis >. À Lambèse, le nom du
;r'r'l'r'f;ri1 rlôfaut, sur I'inscription et il en est de même sur une épita_
prlrc liinrirrinc de Caesarea.

( r'll( rrlr;rtir)n csi. hicr drlcrite par M. Maraise, < contenu et effets de f initiation isiaque >
Iùlt'1trirtl r'lrrssitlrt'.50. rgrJr, p. 4i]r-4gg. on peut aussi consulter F. nunand,,rsrs, lrâre d.es d.i.atar' l::; ll0

NI Nl;rl;rrsr.. rt1t. r'il..1t ,lgl\.
('r'( l. r'rrrrl.ttr rl.lrtl rtttll' sttr rJ.s vôt(tnlcnts de lin fin cst. s,trlignl'r' r) pl Lrsir.rrr.s ropris.s p;rr. Â'uli,t,l'lll. rllrrii Dtrrlrrtlrl.tttt ttl olrlcntrc gr'âur li tlos b:rins rl:rrrs l. rr:rlr.rr ,'t rlrlli;r.rr<.i;ril r.r.rrx qrri lir lxrrl:rrr,rrl rlrr rtslr, rlc lrr lrrrlrrlrrl ion.

l,'irrili:rtion. r'r'r;r'lvril ir rlrrclrlrrrl.r ,'lrrrr, rr'r'rrrpi'r:lurrl Pirs lt's rr,.yorrrs

:riul('('s popttlrrirt's lot's rlt' lillcs: rtorts irvol)s tlti.il\ rrrrrnlionrré collc du
trttL,i.qitrttr lsrr/is. l':rtr{rt grrrntl rrrorrrcrrt, ét,ait, I'irrrrcrtLio Osiridis, allu-
siorr i llr rlrrô{,c rl'lsis. cluisc cléroulait dr.r 28 octobre au ll novembre.

Conclusion : L'évolution chronologigoe de la diffusion
ll laut sans doute distinguer plusieurs vagues pour expliquer I'im-

lrlantation des cultes isiaques en Afrique romaine. On peut d'abord
t:onsidérer la 'Iripolitaine, où les témoignages diffèrent de ceux du
rcste de I'Afrique, et sont peut-être davantage influencés par la Cyré-
naïque voisine et I'espace grec oriental. Sarapis y est très largement
favorisé.

À I'autre extrémité, la Maurétanie tingitane et la partie occidentale
rlc la Césarienne semblent avoir été touchées très tôt, elles aussi,
puisque Cléopâtre Séléné, fille de Cléopâtre VII et de Marc Antoine,
irpousa Juba II de Maurétanie. Leur fils s'appelle Ptolémée. Dans cet
cspace, les témoignages sont en latin, ils concernent Isis mais aussi
Anubis.

Entre les deux, en Numidie et en Proconsulaire, après de premiers
contacts à l'époque punique (cas de Carthage), c'est au II" et dans la
première moitié du III" s. que se produit I'apogée des cr,rltcs isiaques.

Faut-il voir dans cette diffusion I'influenr:e di-.terminanl,<' rl<' I'r'nrpc
reur, notamment Septime Sévèrc dont on sc sorrvi<'nl tyrr'il csl oli;1i
naire de Lepcis Magna ? S'il est vriti <1u<' <:t'1. t'rrrlru'r'rrr' (lf ):l ill l) :r lrr
une politique bienveillante vis-r\-vis rlr' I'isi;rsrrrr', il corrvi.rrl rll r.rrr;rr'
quer que plusieurs temples of rl'lttttt't's rlocrrrrtt'rrlrr rrorrl ;rrrl.r'rr'ulr ,;r
son règne et remontent à l'é1lor1rrc rrrrlorrirrr'. l,lrr llr';rrrclrr'. ;r 1,,'1,, r'
Magna, les divinités isiaques firrt'rrl litvotisri,'r; ('{)nrr{' lr' 1rt,tn. l.rrr'
présence sur I'arc de Septime Sirvi'r'r'.

Après son apogée de la secolrtlt' rrroiliri rlrr ll' r'l rlrr lll' s., t''r'sl :r rlrrl
au moment où la romanis:rtion <:olrnlril r'llc rrrrssi rrrr rli'vt'loppcrrrcrrl
considérable en Afrique, quan(l lrr tlévot,iorr isirrrlrrc rlisprrrrrit,-r'llc rlrrrts
cet espace géographique'? (llrnmer :rillcurs, olkr nc prelrt avoir long-
temps dépassé I'interdiction ofiicielle du paganisme p?rr Théodose,
dans la dernière décennie du IV" s. mais son déclin était déjà percepti-
ble. Les temples sont alors démontés ou détruits, mais certains sem-
blent avoir été habilement récupérés par les chrétiens1. Pourtant,
quelques documents semblent indiquer une relative persistance dans
un cadre privé. Ce sont 1à encore des lampes montrant Sarapis radié,
sur des exemplaires typiquement < chrétiens >.

l. (lommc ccttc rcpr'éscntation d'Isis, Salapis, Harpocrate, réemployée rlals un bâtiment chiéticn r)

Honchil el-r\l,lelnrinr:, près de 'l'luLburbct rr?r.r.rus : sur la face réutilisée, figurent une épitaphe chré-
li(,nn(' cti rrn chrismc. datnnt probablcmcnt dc la lin du IV" ou du \r" sièclc. \roir F. Baratte ert

N l)rn;rl. u ll rtlicf isilquc d'Hcnchir cl-i\ttermine r. frer,ue d.u l,ou.ure S / 6, 1982. p. 1327-i331.

1,,,, :t:,i 
I



L','lf'rit1rtt, ront(u n(' rlt, (i!l ir .lil!)

llibliognrphir: :

llr,:IN^r, (]AsAs()r,A l)., l)r,lr, lloyo.l. ol, l'r'nr,lz llrvr,)raA.l.M.. ( lsis crr M:rur.r'lrrnirr
'l'irrgil.lrrrlr: tJtr ttrtt'vo (,csl,itrtottio cpigral'irxr rlo srr cult,o 1lro<;ctlcnt,c rlo Sc;l(,cnr l,'r.rr

lrt's ((lt'rrl.rr) >>. l,'Alriur llotrt.n,rtu Xtl, 1996, p. 11:3g-1161.
Ilttt('Atrl,'l' 1,., Allas d.e l.o. d.i.flit.si.ott, cl,es c:rrl,les isi,oqtrcs (lV's. o.u.,J.-C.,ll/, t.
rr1t.,l. (1.). Môrnoir'cs de l'Académie des Inscliptions et Belles-Lettres XXll.l, l)rrrig,
:t(x)1.

Ilil(lAr r,'r'1,., l,r,i llour,lc Y. et PODVIN J.-L., K cultes isiaques en proconsulairr,r,
rl;rns 1,. llrir:rrrrll; (ôd.), Lsis ert. Occid,ertt. Actes d,u, II,'Colloque ùr.tentational sr,r ltn
rilrrrlrs isirrrlttt's (l'vort. ttI, 16-17 rnai 2002), Religions irt the Graeco-Rotna,rL worlr!
I 5l, p. ',t'.),1 ')4I .

( ltti\trtroN Â., < 'l'rirrr.igrrrgcs des cultes d'Isis et Sarapis en Algérie >, dans c. Sin(,r'n
,.1 ï lil,llrlri (rlir'.). ;l/r:r,r'lr, tt.tt.!.i.qrte, catalogue de I'exposition d'Arles, 2008, p. ll-r0-
lir'i;l(ilh
('('i,'l'r,lr,r,r)Nr 'l'tr,tNirtoy M., /r, llovcttr.nte de Maurétanie sous JubaII et ptolénx\,,
lritttr. r,rltlrrnrl (ll (lNltS. l1)1)7.

f 'l Nlrf r'r' l" . 1,,':t lir'lrt:irtrt:; orit'n.rtrlos rltttts le paganisme romain, paris, Geuthnur,
l1r1|!r

Illrt..t \f.iil l,' , /rrr, trtr,tt, rlr,:; r/ilrrr., l);rris, Ilrrance, 2000.
(lril'rl'l ' li. ,, l'rr .rrli.rr rilivplit,rrs dans le nord-ouest de l'Afrique sous I'Empirc
rru,ur 'i. li,'r'rt,,tl'lli:;loitt,tlrs Iicl.i.gi.orr.s 59, 1909, p. 14g-159.
l,t'tr't,ttrt't' .l . r;.r,. rr irri:rrlrrt's (r:ultes) >, in Dicti.ortnaire d,es mythologies, dir.
Y llrtrrtr.lirv, l. 1, 1r. /-rlt'/-51)ll, l)aris,,t-lammarion, 1981.
l, t,'tt't't,t ,1, l'., ( /sirrrrr rl'Algério (Maurétanie, Numidie et partie de la proconsu-
lrttt'r') r. l:;t:; r'rt ()critlcrt.l, p.249-320.
l,t; lltrttt,tt 'Y., < lsis rlirrrs l'épigraphie de Ia Maurétanie Tingitane >, Isis en Ou:i.-
rlrrt l, 1t. ;J2 I -ll;lO.

l,t,i (it.^\' M., < lsis r) Lambèse >, Hommages à J. Leclant, vol. 3, Études isiaques, Lo
( l;r irr. I 1)f)4, p. ;i:19-360.

M()tr^ lr., I)rosopografia Isiaca. I. corpu,s prosopographicutn religiotr,is isiacaa.
l,ll)l{.O Il:}, l,cyde, 1990.

I)()l)VlN.,.-1,., ( Les cultes égyptiens à Rome, de César à Commode>, dans Y. L<r

llrrlr.r: (t:rxrrd.), IJotne, ui,ll,e et capitale de Césa,r à la fitt. des Arttotùns, paris, éd. du
tcrttlrs, 2(X)l . fs.39ro-412.
'l'rrlt(lAN 11,., [,es Crr.ltes ot'i,ert,ta.ux dans le nonde romain, Paris, Les Belles Lettres,
I t)f.tl).

Wll,l) ll..^., <'lhe Known Isis-Serapis sanctuaries of the Roman period >, Aufsti,eg
tttttl Ni.cd,ct'gttlt.g tl.er Rôrnischert Welt,il, 17.4, 1984, p. 1?gg-18b1.

T

t..


