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Le 25 juin 1882, le New York Times publie un article intitulé

« Mummies as Bric-a-Brac » rapportant que certes, l’homme

moderne se doit de voyager et découvrir l’Égypte, mais qu’il est

recommandé, en plus, d’en ramener une momie en souvenir.

« Le voyageur moderne ne se contente pas de collectionner des

perles, des statuettes funéraires d’autres objets de ce genre. Il doit

ramener chez lui un ancien Égyptien in propria persona. »

Pourquoi inciter à un tel comportement ? Par-delà l’aspect d’un

simple témoignage archéologique, quels attributs, quels pouvoirs

confère-t-on aux momifiés, à l’époque ?

La momie et ses vertus thérapeutiques

Si la présence de momies en Égypte

n’était pas un fait inconnu des

Occidentaux, c’est seulement à partir

de l’époque médiévale que les

Européens s’intéressent aux

substances utilisées pour la

momification. Cette possibilité de

conserver les morts durant des

siècles va conférer à cette pratique

une nouvelle dimension : on prête à

la momie des vertus thérapeutiques.

Le mot momie est une dérive du latin

médiéval mumia désignant une

« substance extraite des corps 

embaumés, utilisée comme drogue 

médicinale », lui-même issu de

l’arabe mūmiyā désignant un

« mélange de poix et de bitume

servant à embaumer les morts ». Ainsi, dès le XIIᵉ siècle, les 

momies sont utilisées comme remèdes pharmaceutiques. Le

bitume utilisé par les anciens Égyptiens pour préserver le corps,

afin qu’ils puissent selon les croyances antiques revivre dans l’au-

delà, était alors utilisé pour soigner divers symptômes par les

médecins orientaux et occidentaux.

Si l’on en croit le médecin anglais Sir Thomas Browne, en 1658 :

« La momie est devenue une marchandise […] et Pharaon est vendu

pour des baumes. »

Progressivement, l’utilisation de corps momifiés devient une

nécessité pour la pharmacopée médiévale. Les momies étaient

démembrées, broyées et importées en Europe afin de produire

« une poudre de momie » consommée au travers d’onguents,

comme médicament ou calmant traitant les blessures, abcès ou

problèmes intestinaux.

On prêtait aux momies une fonction curative, en référence à une

Égypte mystique capable par sa magie de guérir les maladies. Cet

aspect se double d’une fonction mercantile : elle est vendue à

prix d’or et le marché de la momie est en pleine expansion au

Moyen-âge, non sans dérives : certains marchands se vantaient

de détenir de la poussière de momie royale !

Face à la demande exponentielle d’un marché européen en plein

essor, le pillage de nécropoles égyptiennes s’intensifie. Les

momies devenant rares et coûteuses, les faussaires font leur

apparition avec des momies d’animaux, des momies de morts

prématurés de maladies, voire des modèles en cire. Malgré les

malversations l’engouement pour la poudre de momie

« rédemptrice » n’a pas disparu. Hier encore (1998), la poussière

de momie – ou pseudo – se vendait sur les étagères des

boutiques occultes de New York et Philadelphie.

Momie peinture et momie papier

Les momies suscitent un enthousiasme certain dans le domaine

artistique au XIXe siècle. Ce siècle du romantisme et de

l’orientalisme qui s’ouvre en Europe comme aux États-Unis

pousse les artistes peintres à utiliser d’autres matériaux et

notamment le « caput mortuum » ou « brun de momie » pigment

rouge contenant à l’origine des morceaux broyés de momies, de

résine blanche et de myrrhe.

Produit pour la peinture à l’huile, son utilisation s’est étendue à

d’autres techniques comme l’aquarelle. Utilisé pour donner aux

œuvres d’art une dimension exotique et éternelle, son emploi n’a

connu qu’un succès mitigé. Les artistes émettaient des réserves

quant à sa fiabilité :

« Bitume momie, couleur brun roux, origine bitume naturel, le plus

néfaste des pigments. Ne sèche jamais. » (André Béguin, Mémento

pratique de l’artiste peintre, 1979)

Les réserves quant à son utilisation

se justifient également par une

question éthique notamment en ce

qui concerne la fabrication de cette

poudre avec des morceaux de

momies. Si cette question était

ignorée à l’époque par certains

artistes au vu des intérêts

commerciaux, d’autres au contraire

s’insurgent et en 1881, l’artiste peintre

préraphaélite Lauwrence Alma

Tadena décide d’enterrer ses tubes

de peinture après avoir appris que

les couleurs avaient été obtenues à 

partir d’une momie !

Dans le domaine industriel, aux

États-Unis, les momies trouvent

aussi une utilisation bien singulière. On s’en sert pour pallier le

coût des fibres de chiffon, dans la réalisation du papier moderne.

Les papeteries américaines ont ainsi utilisé le linceul de

nombreuses momies afin de fabriquer du papier, comme ce fut

le cas, en 1862, de la papeterie américaine du Maine d’Augustus 

Stanwood pour confectionner son papier d’emballage. Signe de

mauvais augure, la légende veut que l’ensemble de ses ouvriers

soient morts du choléra.

On peut lire sur une affiche de célébration de Jubilé à Norwich,

en 1859 :

« Ce papier est fabriqué par la Chelsea Manufacturing Company de

Greenville, la plus grande usine de papier au monde. Le matériau

qui le compose a été apporté d’Égypte. Il a été prélevé dans

d’anciennes tombes où il avait été utilisé pour l’embaumement de

momies ».

Des bizarreries qui attisent la curiosité

Au XIXe siècle, l’Égypte antique est perçue comme la mère des

civilisations. Le vestige égyptien était gage de sagesse pour son

propriétaire. Toutefois, seule une infime partie de la population

américaine, souvent aisée, pouvait faire ce genre d’acquisition.

Faire découvrir les richesses de l’Égypte à l’immense majorité de

la population devient dès lors une source de profits pour les

entrepreneurs du spectacle.

Avant d’être exposées dans les musées, les momies étaient

promenées de ville en ville dans les carnavals et cirques

itinérants et expositions de fortune. La momie, au même titre

que les « freak shows », était avant tout un objet de

divertissement, une bizarrerie humaine.

Parallèlement, d’autres spectacles sont organisés et touchent une

frange plus érudite de la population. Ce fut le cas des

démaillotages de momies. En effet, dans une perspective

scientifique, les momies étaient « déshabillées » et étudiées en

public. Le médecin Thomas Joseph Pettigrew en Angleterre et

George Robin Gliddon aux États-Unis sont les plus célèbres

examinateurs de momie. Véritables spectacles aux États-Unis, les

démaillotages étaient un moyen de montrer à un public

passionné des exemples réels de sauvetage et d’analyse des

vestiges du passé et, en outre, d’imprégner les esprits sur

l’évolution raciale présentant les « caucasiens » comme 

descendant des Égyptiens. Ces démaillotages étaient suivis par

des conférences sur le thème de la momification.

On peut lire dans le Baltimore Patriot, en 1830 :

« Ces vénérables vestiges de l’antiquité présentent à l’œil du

spectateur une image saisissante de trois mille ans, et constituent

incontestablement la plus grande curiosité jamais offerte à un

public américain. »

La malédiction des momies

Dans l’élan impérialiste et colonialiste du XIXe siècle et début

XXe, l’archéologie et la fiction populaire transforment la momie

en une figure féminine séduisante et maléfique.

La quête scientifique objectivant la momie et sa marchandisation

fait naître dans les romans victoriens, comme ceux de H.D.

Everett, Iras. A Mystery (1896) Rider Haggard, She (1887) ou encore

de Bram Stoker, The Jewel of Seven Stars (Le Joyau des sept étoiles,

1903), une réincarnation de la figure de la momie présentée

comme humaine et séduisante.

Victime directe des recherches archéologiques et de la

profanation des tombeaux, elle se réincarne sous la forme d’une

beauté orientale vengeresse. Les châtiments que la momie inflige

sont aussi liés aux démaillotages publics et aux examens réalisés

par les archéologues, perçus comme une forme d’agression

sexuelle.

En effet, les démaillotages relatés

dans les premiers romans d’époque

victorienne renvoient à la conquête

occidentale de l’Orient, personnifiée

par la momie, symbole d’une femme

vierge étrangère soumise aux

envahisseurs. Cette femme orientale

est détaillée, déballée, et pénétrée

comme devait l’être l’Égypte

coloniale. L’exposition du corps

momifié, le retrait des bandages de

lin, laissant apparaître un corps nu

sans défense, dévoile un fantasme

érotique comparable au viol. L’objet

archéologique (la momie) devient un

objet sexuel.

Cette sexualisation de la momie trouve également un écho dans

le pillage des tombes égyptiennes. S’intensifiant au XIXe siècle,

les pillages de tombeaux et l’accaparement des momies reflètent

également le concept sexualisé de la pénétration et du viol. Très

présente dans la littérature victorienne, la malédiction de la

momie incarne la notion de vagina dentata : les momies

revenues à la vie se vengent du viol de la pénétration du

tombeau (Louisa May Alcott, Lost in Pyramid or, The Mummy’s 

Curse, 1869).

Dans le Roman de la Momie, Thépophile Gautier écrit :

« J’ai l’idée que nous trouverons […] un tombeau qui n’a jamais été

altéré […] mais qui nous livrera, intactes, toutes les richesses de son

mystère vierge. »

Ainsi, bien avant la découverte du

tombeau de Toutankhamon (1922),

l’idée de malédiction par une momie

vengeresse trouve écho dans la

profanation des tombes égyptiennes

et l’absence de culpabilité des

archéologues qui violent les

tombeaux. L’une des plus célèbre

momies vengeresses est « The 

Unlucky Mummy » conservée au 

British Musuem (BMEA22542) : elle

aurait porté malheur à l’ensemble de

ceux qui l’ont rencontrée et aurait

même, d’après une légende, fait

couler le Titanic.

La momie face aux

chrétiens

Ces déballages, ces exhibitions de momie dénotent une certaine

curiosité malsaine, forme de voyeurisme à l’égard du défunt et

de la mort. Dans cette période victorienne où la mort est

omniprésente, la curiosité face à des corps enveloppés et

momifiés l’emporte sur la pudeur et la dignité. Mais cette

curiosité se pare aussi d’un esprit religieux et scientifique marqué

par la volonté de prouver les évènements bibliques.

Le démaillotage de momies posait également la question des

richesses contenues dans les sépultures des momies. En effet,

l’austérité prônée par la religion chrétienne était en totale

contradiction avec l’abondance de richesses que contenaient

certains tombeaux ou momies égyptiennes. Cette profusion de

richesses amena certains à émettre l’hypothèse que les Égyptiens

étaient incapables de reconnaitre la valeur des objets enfouis

avec leurs morts.

Dans un esprit de charité et de ferveur chrétienne et bien que les

Égyptiens soient polythéistes, un nombre important de momies

ont été réenterrées dans de nouvelles sépultures chrétiennes. La

momie d’Amun-Her-Kepesh-Ef vendue à Henry Sheldon en 1886

pour son musée de Middlebury (Vermont) a été redécouverte

dans le grenier du musée par le conservateur George Mead en

1950. La momie fut incinérée et enterrée au West Cemetery

(Vermont) avec une croix chrétienne sur sa pierre tombale – une

manière de se soucier de la dignité et de l’âme du défunt.

Tombeaux violés, momies transformées en onguent médicinal,

en peinture, démaillotées en public : le XIXe siècle marque une

certaine déshumanisation des momies. Pillées et séparées des

biens avec lesquels elles avaient été enterrées, les momies ont

perdu une part de leur identité, de leur intégrité et de leur

caractère mystique.

Le XXIe siècle offre un nouveau regard sur les momies. Les

travaux archéologiques et scientifiques ont apporté de

nombreuses réponses et une meilleure compréhension

concernant les sépultures égyptiennes, les techniques

d’embaumement et par la même des momies. De nouvelles

fouilles, comme celle de Saqqarah et la découverte d’une momie

de plus de 4 000 ans, enrichissent toujours l’histoire de cette

civilisation. Mais la fascination pour les momies, elle, n’est pas

prête de s’éteindre.

histoire archéologie médecine peinture superstition histoire des arts « Culture pop »

Égypte antique

auteur

Charles Vanthournout
Professeur d'histoire-géographie
et Doctorant en égyptomanie
américaine, Université de Lorraine

Déclaration d’intérêts

Charles Vanthournout ne travaille pas, ne
conseille pas, ne possède pas de parts, ne
reçoit pas de fonds d'une organisation qui
pourrait tirer profit de cet article, et n'a
déclaré aucune autre affiliation que son
organisme de recherche.

Partenaires

Université de Lorraine apporte des fonds en
tant que membre fondateur de
The Conversation FR.

Voir les partenaires de The Conversation
France

Nous croyons à la
libre circulation de
l'information

Reproduisez nos articles
gratuitement, sur papier
ou en ligne, en utilisant
notre licence Creative
Commons.

Republier cet article

Illustration de Martin Van Maële : la momie de la nouvelle fantastique “Lot n°249”(1892) d’Arthur Conan Doyle. Wikipédia

 Adresse
électronique


 Twitter

 Facebook

 Linkedin

 Imprimer

Un pot pharmaceutique du XVIIIᵉ siècle,
supposé contenir des matières issues
de momies. Bullenwhächter/Wikipedia,
CC BY

Cet Intérieur d’une cuisine de Martin Drôlling (1815) aurait été peint à base de brun de momie. Louvre

Une page du livre du Jubilé de Norwich
(1859) imprimé sur du papier fabriqué à
partir des enveloppes de momies
égyptiennes. Mummy mania

Une annonce de démaillotage de momie, à Boston, en 1850, sous la houlette de George Gliddon,
premier égyptologue américain. Yale

Page de titre de l’ouvrage de Jane Webb
Loudon (1828), l’une des premières
histoires à traiter d’une « malédiction de
la momie ». Wikimedia

Albert Robida, illustration pour le Roman
de la momie de Théophile Gautier
(1858). Wikimedia

Dans La Tombe de la Momie (1942), un film d’horreur de Lon Chaney. Le héros est assassiné par une
momie venue pour se venger de la profanation de la tombe d’Ananka. Wikimedia



Notre audience

Le réseau global The Conversation a une audience mensuelle de 18 millions de
lecteurs et une audience globale de 42 millions à travers les republications sous
la licence Creative Commons.

Vous voulez écrire ?

Écrivez un article et rejoignez une communauté de plus de 171 200 universitaires
et chercheurs de 4 743 institutions.

Enregistrez-vous maintenant

Ce que nous sommes

Notre équipe

Nos valeurs

Charte éditoriale

Règles de republication

Recevoir nos newsletters

Nos flux

Faire un don

Nos institutions membres

Kit de communication pour les
institution membres

Événements

Transparence financière

Contactez-nous

Politique de confidentialité Préférences de consentement Mentions légales Droits d'auteur © 2010–2023, The Conversation France (assoc. 1901)



Édition: Faire un don Recevoir nos newsletters Tableau de bord France  Charles VanthournoutÉditions disponibles

https://theconversation.com/fr
https://theconversation.com/fr/arts
https://theconversation.com/fr/economie
https://theconversation.com/fr/education
https://theconversation.com/fr/environnement
https://theconversation.com/fr/international
https://theconversation.com/fr/politique
https://theconversation.com/fr/sante
https://theconversation.com/fr/technologie
https://theconversation.com/fr/new-podcasts
https://theconversation.com/fr/anglais
https://www.nytimes.com/1882/06/25/archives/mummies-as-bricabrac.html
http://ducange.enc.sorbonne.fr/
https://books.openedition.org/editionscnrs/46052?lang=fr
https://en.wikisource.org/wiki/Sir_Thomas_Browne%27s_works,_volume_3_(1835)/Hydriotaphia
https://www.biusante.parisdescartes.fr/pare/08-08.htm
https://www.academia.edu/3265928/1998_The_Mummy_in_Ancient_Egypt_Equipping_the_Dead_for_Eternity_London_Thames_and_Hudson
https://fr.wikipedia.org/wiki/Brun_momie
https://archive.org/details/memorialsofedwar02burn/page/114/mode/2up
https://www.academia.edu/35561637/Mummies_in_Maine_pdf
https://fr.wikipedia.org/wiki/Freak_show
https://fr.wikipedia.org/wiki/Thomas_Pettigrew
https://fr.wikipedia.org/wiki/George_Robin_Gliddon
https://theconversation.com/egypte-blanche-egypte-noire-histoire-dune-querelle-americaine-197119
https://books.google.fr/books/about/Iras.html?id=10rSzQEACAAJ&redir_esc=y
https://books.google.fr/books/about/She.html?id=84jebkn7E90C&redir_esc=y
https://www.google.fr/books/edition/The_Jewel_of_Seven_Stars/eO1BEAAAQBAJ
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vagina_dentata
https://en.wikipedia.org/wiki/Lost_in_a_Pyramid;_or,_The_Mummy%27s_Curse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Roman_de_la_momie
https://www.britishmuseum.org/collection/object/Y_EA22542
https://en.wikipedia.org/wiki/Amum-Her-Khepesh-Ef
https://books.google.fr/books/about/The_Encyclopedia_of_Mummies.html?id=rdmONAAACAAJ&redir_esc=y
https://theconversation.com/topics/histoire-20518
https://theconversation.com/topics/archeologie-20627
https://theconversation.com/topics/medecine-21223
https://theconversation.com/topics/peinture-22221
https://theconversation.com/topics/superstition-91918
https://theconversation.com/topics/histoire-des-arts-92268
https://theconversation.com/topics/culture-pop-128421
https://theconversation.com/topics/egypte-antique-141179
https://theconversation.com/profiles/charles-vanthournout-1406427
https://theconversation.com/institutions/universite-de-lorraine-2158
https://theconversation.com/institutions/universite-de-lorraine-2158
https://theconversation.com/fr/partners
https://en.wikipedia.org/wiki/Mummy_%28undead%29
mailto:?subject=Le%20striptease%20de%20la%20momie%20au%20XIX%E1%B5%89%20si%C3%A8cle%20ou%20la%20fascination%20de%20l%E2%80%99Occident%20pour%20les%20d%C3%A9pouilles%20antiques%20%E2%80%94%20The%20Conversation&body=Bonjour.%20J%27ai%20trouv%C3%A9%20un%20article%20qui%20peut%20vous%20int%C3%A9resser.%20%22Le%20striptease%20de%20la%20momie%20au%20XIX%E1%B5%89%20si%C3%A8cle%20ou%20la%20fascination%20de%20l%E2%80%99Occident%20pour%20les%20d%C3%A9pouilles%20antiques%22%20%E2%80%94%20https%3A%2F%2Ftheconversation.com%2Fle-striptease-de-la-momie-au-xix-siecle-ou-la-fascination-de-loccident-pour-les-depouilles-antiques-208792
http://twitter.com/intent/tweet?text=Le+striptease+de+la+momie+au+XIX%E1%B5%89+si%C3%A8cle+ou+la+fascination+de+l%E2%80%99Occident+pour+les+d%C3%A9pouilles+antiques&url=https%3A%2F%2Ftheconversation.com%2Fle-striptease-de-la-momie-au-xix-siecle-ou-la-fascination-de-loccident-pour-les-depouilles-antiques-208792%3Futm_source%3Dtwitter%26utm_medium%3Dbylinetwitterbutton&utm_campaign=none&via=FR_Conversation
http://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Ftheconversation.com%2Fle-striptease-de-la-momie-au-xix-siecle-ou-la-fascination-de-loccident-pour-les-depouilles-antiques-208792%3Futm_source%3Dfacebook%26utm_medium%3Dbylinefacebookbutton
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&source=The+Conversation&summary=Le+25%26nbsp%3Bjuin+1882%2C+le+_New+York+Times_+publie+un+article+intitul%C3%A9+%5B%C2%AB%26nbsp%3BMummies+as+Bric-a-Brac%26nbsp%3B%C2%BB%5D%28https%3A%2F%2Fwww.nytimes.com%2F1882%2F06%2F25%2Farchives%2Fmummies-as-bricabrac.html%29+rapportant+que+cer...&title=Le+striptease+de+la+momie+au+XIX%E1%B5%89+si%C3%A8cle+ou+la+fascination+de+l%E2%80%99Occident+pour+les+d%C3%A9pouilles+antiques&url=https%3A%2F%2Ftheconversation.com%2Fle-striptease-de-la-momie-au-xix-siecle-ou-la-fascination-de-loccident-pour-les-depouilles-antiques-208792%3Futm_source%3Dlinkedin%26utm_medium%3Dbylinelinkedinbutton
https://theconversation.com/le-striptease-de-la-momie-au-xix-siecle-ou-la-fascination-de-loccident-pour-les-depouilles-antiques-208792#
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Albarello_MUMIA_18Jh.jpg
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://collections.louvre.fr/ark:/53355/cl010065880
https://mummymania.omeka.net/exhibits/show/mummy-paper-no-longer-an-urban/item/95
https://echoesofegypt.peabody.yale.edu/mummy-mania/broadsheet-announcement-mummy-unwrapping
https://fr.wikipedia.org/wiki/The_Mummy!#/media/Fichier:The_Mummy!_1828_second_ed%20ition.jpg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Roman_de_la_momie#/media/Fichier:Albert_Robida_-_Le_Roman_de_la_momie.jpg
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Tombe_de_la_Momie
https://theconversation.com/fr/republishing-guidelines
https://theconversation.com/become-an-author
https://theconversation.com/fr/who-we-are
https://theconversation.com/fr/team
https://theconversation.com/fr/charter
https://cdn.theconversation.com/static_files/files/2602/2022_TC_Global_Editorial_Guidelines_FA_TC-FR_V3.pdf
https://theconversation.com/fr/republishing-guidelines
https://theconversation.com/fr/newsletters/la-newsletter-quotidienne-5?utm_campaign=System&utm_content=newsletter&utm_medium=Footer&utm_source=theconversation.com
https://theconversation.com/fr/feeds
https://donate.theconversation.com/fr?utm_source=theconversation.com&utm_medium=website&utm_campaign=footer
https://theconversation.com/fr/partners
https://theconversation.com/fr/resources-for-members
https://theconversation.com/fr/events
https://theconversation.com/fr/gouvernance
https://theconversation.com/fr/contact-us
https://facebook.com/TheConversationFrance
https://twitter.com/FR_Conversation
https://www.instagram.com/theconversation.fr
https://www.linkedin.com/company/the-conversation-france
https://theconversation.com/fr/privacy-policy
javascript:Didomi.preferences.show()
https://theconversation.com/fr/legal-notices
https://theconversation.com/fr/who-we-are
https://theconversation.com/fr
https://donate.theconversation.com/fr?utm_source=theconversation.com&utm_medium=website&utm_campaign=topbar
https://theconversation.com/fr/newsletters/la-newsletter-quotidienne-5?utm_campaign=System&utm_content=newsletter&utm_medium=TopBar&utm_source=theconversation.com
https://theconversation.com/profiles/1406427/dashboard
https://theconversation.com/fr

