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PAR 

M. LE BARON FR. W. DE BISSING. 

Malgré toutes les descriptions que nous en possédons, les tombeaux 
ssouan sont loin d’étre connus 4 fond. Et pourtant ils méritent une 

lice descriptive plus peut-étre que beaucoup de monuments dont nous 
ms des publications soignées. Je commence par les deux tombes de 
hou et de Sabni situées aux confins sud de la nécropole jadis explorée 
r le général Grenfell. Je donnerai ensuite quelques notes sur les autres 
ypelles funéraires, pour finir avec une publication intégrale de la tombe 

_ du nouvel empire découverte par Lady Cecil‘. 

© Voici la liste des descriptions et 
_ publications se référant & la nécropole 
 dAssouan : a. Descriptions d’ensemble : 

Buner, Proceed. B. Arch. Soc., X, 1887, 

16 seq.; J. pz Morcan, Catalogue des mo- 
numents et inscriptions de’ Egypte, 1, 143 
seq. ; Bountanr, Ree. de trav., X , 181 seq. ; 
Guide Joanne-Bénédite, 567 seq.; Haut, 
Handbook for Egypt and the Sudan, 1910, 
03 seq.; Bapexen-Sreinvonrr, 1913, 

344 seq.; Wercart, Guide to the antiquities 
of Upper Egypt, 423 seq.; Lavy W. Creu. 
and H. Carrer, Report on the work done at 
Aswan, Annales du Service, IV, p. 51 seq. , 

_ VI, p. 273 seq. b. Publications et discus- 
Annales du Service, 1915. . 

sions se référant aux inscriptions , surtout 

du tombeau d’Herikhouf : Scutaparetn, 

Una tomba egiziana inedita della VI* dina- 

stia, Reale Accademia dei Lincei, 1892, 

a2 seq. [Memorie della classe di scienze 
morali, storiche e filologiche, X.]; Enman, 

Zeitschr. der Deutsch. Morgenland. Gesell- 

schaft, 1899, 574 seq.; Masprro, Etudes 

de mythologie (1892), VI, 15 seq.; Enman, 

Hig. Zeitschr., 1892, 78 seq., 1893, 65 
seq. ; Scum, Rec. de trav., XIV, 94 seq. ; 

A. H. Garpiner, Inscriptions from the tomb 

of Si-renpowet I, Aig. Zeitschr., 1908, 
193 seq. 

Il est peut-dtre intéressant de raconter 

1 
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I. TOMBEAUX DE MEKHOU ET DE SABNI 

(N° 25 ET 26). 

L'escaher partant de la rive du Nil débouche dans une cour ouyerte ie 

taillée dans le roc. Il se compose d’une rampe lisse et de gradins dune _ 

hauteur assez inégale & droite et & gauche. Bouriant a mesuré la hauteur 

de certains gradins 4 o m. 20 cent. et d’autres 40 m. 60 cent. Mais il a a 

NIL 

I 
) MODERNE MAUER 
— ee 

ALTER EINGANG zed tz 
Z NAUER STELE Z Z 

HOP DES 

GRABES 

DES SABNI 

~ PELSWAND 

Dessin du D’ Ortner. 
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ZZ 
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i 
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i 
‘ 
' 
' 

' 

{ 

OBELISK 
: iF 
(ZA 

GRABKAMMER 

PLAN DES HOFES DES GRABES DES MECHU 

* 

Meter 

Fig. 1. 

tort de croire pour cela que Pescalier n’était pas contemporain des tombes 

de la VI° dynastie. Probablement il ignorait encore que les deux tombeaux 

avaient chacun leur escalier aboutissant exactement en face de la porte de 

la chapelle: 

La cour de Mekhou (fig. 1) est quadrangulaire (5 m. x 20 m.) et séparée 

de la cour voisine de SAbni, tout aussi longue et étroite, par un petit mur — 

d’aprés ces sources l’histoire des fouilles 

d’Assouan : en 1885 un sieur Moustapha 

Shakir, agent consulaire 4 Assouan, obtint 

du Service des Antiquités la permission 

de fouiller la nécropole; il travaillait 

pour Je major général Grenfell. En jan- 

vier 1886 le général Grenfell prit lui- 

méme la suite de ces fouilles et déblaya 

l'escalier qui méne au tombeau de Sabni. 
On trouva dans le tombeau, «tons of 

fragments of coflins, the remains of burnt — 

mummies, several small coarse earthen- 

ware pots, and some funeral tablets of 

stone; some were inscribed in hierogly- 

phics , some in demotic characters ». Enyi- 

ron quarante stéles provenant de ces deux 



Sigceepem [3] 

oe trés bas, épais d’une pierre seulement, et arrondi par le haut. Ce mur, tout 

en conservant I’ apparence des anciens murs d’enceinte, n’est qu’ une borne- 

limite entre les deux sanctuaires qui n “empéche en rien la circulation. 

a A Yentrée de 1a cour de Mekhou se yoient deux stéles rectangulaires, a 

gauche celle de wo. i droite celle de (VF | mn, Ces steles donnent le 

nom et les titres du défunt devant lequel un prétre brile de l'encens. Ainsi 

| Ze on lit sur la stéle de Mekhou @\K Alta h=|Q mT FO 
By © 32M f= = To}. et le prétre est nommé (If (1) Sem; 

i les mémes formules se rencontrent sur la stele de Sdbni : —? 2A KAX 

i VRS he LD Bob LALIT] me. Le prétre, cette fois, se nomme 
ms vo} yi. 

Du cdté ouest de la cour une porte s’ouvre par laquelle on pénétre par 
deux gradins dans l’intérieur de la chapelle. A droite et & gauche de l’entrée 

se trouvent, dans la cour méme, les deux obélisques que j’ai publiés dans le 

Recueil de travaux , XXXIV, p. 19. Une table d’offrandes de petites dimensions 

est encastrée dans le sol devant chaque obélisque. D’autres tables d’offran- 

des étaient autrefois posées prés de celle-ci, de petites stéles sont sculptées 

fouilles furent retenues par MM. Maspero 
et Grébaut pour le Musée du Caire, d’au- 

tres restérent dans la maison du sieur 

Moustapha Shakir. Presque toutes ces 

tablettes étaient dédiées 4 Chnoubis. 
Quelques centaines de masques en bois 
provenant de cercueils pourris et quel- 

ques fragments de sarcophages en pierre 

furent également montrés & Budge chez 
Moustapha. Enfin on trouva quelques 
oushabtiou de tres basse époque. Une 
tombe pourtant échappa aux soldats du 

général Grenfell et du major de génie 

Plunkett qui prit la direction immédiate 

de la fouille : 1a chapelle funéraire de 
Herikhouf ne fut déblayée qu'en 1892 
par les soins de S. A. R. la princesse de 

Suéde (reine de Suéde actuellement) qui 
fit des fouilles 4 Assouan pendant I’hiver 

qu'elle y passa. Schiaparelli qui, heureu- 
sement, se trouva présent eut le plaisir de 

donner le premier la copie des trés im- 

portantes inscriptions qui s’y trouvaient. 

Enfin Lady William Cecil, avec l'aide 

de M. H. Carter, travailla, par permission 

spéciale du Service des Antiquités, en 

1902 et 1904 dans toute la nécropole au 

sud et au nord des tombeaux déja connus : 

elle publia dans les Annales des plans, 

une partie des inscriptions et un bref 

inventaire. C’est le meilleur rapport que 

nous ayons pour la plus importante né- 

eropole de 1’ Egypte au sud de Thebes. 

“ Le défunt vétu du shenti porte 

le regard sur les deux stéles vers lest; 

tandis que Mekhou tient d'une main le 

mouchoir et met l’autre sur la poitrine, 

Sabni a les deux bras pendants. 

1. 
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dans le mur de la cour de Mekhou comme de Sadbni et devant elles gisent — 

ou gisaient autrefois des tables d’offrandes. La cour méme était jadis pavée. 

Le mur est de la cour est en partie refait avec des fragments antiques : 

telle la téte d’un homme au teint rouge, les cheveux courts et noirs, qu'on 

voit tournée & Tenvers en face de la porte du tombeau de Sdbmi™. 

Probablement déja dans l’antiquité ce mur n’était pas entiérement taillé 

dans le roc mais paré avec des pierres. 

Dans l’embrasure de la porte qui ne porte aucune décoration on yoit 

au registre supérieur a droite le 2 (sie) \K A (l# 

bout avec son baton et en face de > ial, plus petite, sa femme ** 

+7 Tf A \. Au registre inférieur le $f} ( ! (9) =| Te 

Z| : y #, Leal . brile : ore et derriére lui se tiennent eu 

(9) wo > ( avec és oiseaux) oa \ A ( avec un plat portant des gateaux 

pointus ), of i eer 

M (sie) ( (avec un gateau pointu). Le dessin chez M. de i. p- 144, 

est exact. Au registre supérieur de lembrasure gauche Mekhou se tient 

debout avec les titres et le costume usuels, le sceptre sekhem dans la main 

droite (le baton passe par devant Phabit); en face de lui eu {= i) 

KEYS at (que Weigall a mal interprété 
comme «a male relation named Baa»), Le croquis de M. de Morgan, p. 144, 

est assez exact; il se pourrait que la ange du titre ih pes , fit due a 

une restitution postérieure, le titre A “— ayant été détruit. ‘Mas il est 

impossible de se rendre compte de la qabtiges originale. La partie inférieure 

de lembrasure, contre laquelle la porte en bois s’ouvrait, a été laissée, 

comme c’est si souvent le cas, sans décoration. 

Par la porte on pénetre dans la salle aus dix-hwt colonnes groupées par 

trois rangées de 2 x 3 colonnes & bases plates circulaires ®). Ces colonnes 

se contracturent par en haut, moins cependant qu’elles n’en ont Yair 

d’abord, parce qu’elles ne sont pas encore acheyées par en bas. L’état de 

a=] .] 

hia x (avec un oiseau dans la main droite), eu al 

) Ces restaurations sont dues , parait- 

il, aux soldats anglais. 

) Le plan du major Plunkett dans les 

Proceedings est plus exact sur ce point 

que celui de M. de Morgan. Le plan de 

la cour n’a jamais été publié; jen avais 

relevé un croquis qui a été égaré plus 

tard avec quelques dessins de ma femme. 
Mais M. le D* Ortner a eu l’extréme obli- 

geance de dresser pour moi le plan que 

je publie (fig. 1) et qui est trés supérieur 
au croquis perdu. 

ct tsteiee 
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; perfection différe beaucoup. Les anneaux de décoration dont parle M. de 

_ Morgan sont des bandes de la pierre non polie ), Les abaques sont des 

_ dalles minces, carrées, au-dessous desquelles on a réservé dans le roc une 

___architrave mince. Bouriant en a donné une esquisse suffisante dans le Re- 
—_eueil de travaux. 

Entre les deux colonnes centrales de la moyenne rangée se trouve une 

table-autel reposant sur trois dalles en pierre. Le profil en est tres simple 

— Bouriant en a publié un croquis — : sur les deux cétés étroits on a 

ajouté une main courante en forme de bourrelet. La hauteur de la table 

ry cy 

-——}_ marches 

Fig. 2. Fig. 3. 

mesure 0 m. 75 cent.; la bande 6 dans notre dessin et la dalle du milieu 

ont un retrait de o m. 25 cent. (fig. 2). 

Juste en face de la porte d’entrée, au milieu de la paroi ouest de la 

salle, est creusée dans le roc une chambre qu’on atteint par trois marches 

assez hautes. Le mur antérieur, haut seulement de 1 m. 75 cent., se ter- 

mine par un bourrelet. Il est coupé en deux parties un peu inégales par 

une ¢troite issue : la partie de droite, qui grossit beaucoup par derriére 

(au nord), s’étend toute droite du sud au nord tandis que du cété gauche 

une balustrade mince se rattache 4 un mur plus fort courant de est 

4 Pouest (fig. 3) °). 

La paroi du fond de la chambre est occupée par une stéle tres large 

® Tl s’ensuit qu’on polissait les co- —_ visée en deux parties : une chapelle et 

lonnes par bandes horizontales.Gomparez une petite cour, le mur antérieur n’arri- 
peut-étre Lepsius, Denkmdler, I, 27, vant qu’a peu prés ala moitié de la hau- 

Grab 81. teur des autres. Je prie le lecteur de se 

®) La chambre est pour ainsi dire di- —_—référer aux publications citées. 
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dont M. de Morgan a copié les inscriptions (p. hh), Sur le linteau se 

trouve la formule que voicl : 

we Tosv dk KAN 

wT hf —}eo t — A7 
Sur le bandeau cylindrique de la porte : 

AS 21H AKAMT NCS 
Dans la «fenétre » de la fausse porte le défunt est représenté assis sur un 

sioge a pieds de boeuf devant une table. Il porte le pagne long et étroit, 

un collier et un bandeau dans la chevelure. Au-dessus de la table : (-—) 

iiiiiiaw-a 
oe 

Sur les montants de la porte, a droite et a gauche : 

ye 
a 

>y 7 woe 
oe 

Ae OG] 
CL MM 

Les Coptes se sont installés dans cette chapelle : ils en ont noirei les 

parois, ils ont creusé une niche dans le mur gauche (méridional ) prés du 

plafond et un trou s'avancant dans le rocher a l’angle gauche de la paroi 

du fond. La chambre indiquée sur le plan de M. de Morgan et désignée 

sous le nom de serdab n’existe pas. 

Le long du mur du fond de la salle & colonnes s’ouvrent les orifices 

des puits ainsi que M. de Morgan les a dessinés. Le puits principal semble 

étre celui qui se trouve entre les deux derniéres colonnes méridionales de 
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Hy Ta troisiéme rangée. Au-dessus de lui on a sculpté une stele. La surface 

est couverte d'une couche de stuc blanc tacheté de rouge sur lequel les 

inscriptions sont dessinées en noir. Les feuil- 
les de la corniche sont peintes alternative- 

ment en rouge, noir et jaune. La «fenétre » 5 

_ au-dessus de la fausse porte est étroite, les a) ¥ THT 

proportions en sont plutét mauvaises. Déja 

du temps de Bouriant il ne restait des ins- 
__ eriptions que ce qu’on y déchiffre encore : 

| ae +A FH, et quelques titres peu distincts d'un 

_ personnage inconnu (pl. I, 1 et fig. 4). 
Une seconde stéle inachevée sans inscrip- | 

tions est placée au-dessus du puits, entre la 

paroi sud de la salle et la derniére colonne. 

La salle aux colonnes a deux chambres 

annexes : celle & droite de la porte d’entrée Fig. 4. 

dans le coin nord-est est ornée dune stéle 

également inachevée, placée au-dessus d'un puits sur la paroi ouest. Au 

dehors, 4 gauche de l’entrée, sur le mur nord de la grande salle, on voit 

une fausse porte trés large d'une forme assez rare (pl. 1, 2 et fig. 5). 

Les inscriptions et les reliefs qu’elles accompagnent entourent la porte 

qui méne dans lannexe. On y voit le Ky 

UV, OVE T= 17 BY oY Yoo en YY WY VM =" : ; 
pagne long, le sceptre dans la main gau- 

che, le baton (simplement rendu par la 

couleur) dans la main droite; il est de- 

bout, et un prétre versant de eau se tient 

B.0 devant lui. L’inscription est concue comme 

} g OY py Yd 
tule x hv 

De ee 
suit : 

Ce dernier groupe est inscrit sous les bras du prétre et ne semble pas 
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étre complet, il se rattache peut-étre au mmurd hm-ka. Au-dessus de la 

porte on lit en deux lignes : 

+2 LMT ee KAM T= The ho”. 
La seconde chambre annexe dont la porte se trouve dans le mur sud 

de la salle entre la deuxiéme et la troisiéme rangée de colonnes est vide 

et n’a jamais été terminée. Cependant quelques inscriptions et bas-reliefs 

a cété et au-dessus de la porte sur le mur sud de la salle nous renseignent 

sur sa destination. Le 04 A oy tf | 4 4 TAL ee a se tient 

la, le baton et le sceptre 4 la main, et est accompagné de plusieurs 

femmes : 

“tA uf fl 
| =f gx... a pr 

Cette derniére porte un gdteau jaune sur une coupe rouge : A . Quel- 
% . . r . r Bors! 

ques-uns des signes semblent avoir été ajoutes apres coup en couleur, ou 

bien le sculpteur a oublié de les graver (3), 
<o 

Devant le mort on voit le { = qui étend les mains, peut- 

étre pour brtiler de Pencens. j i= # Dans un registre inférieur 

un homme $ {J} Nek op Ad 

A gauche de la porte d'en- y trée de la grande salle on 

trouve le relief dessiné par M. om de Morgan, p- 145,e: deux 

porte une culsse. 

porteurs d’offrandes males et trois femmes avec des gateaux arrivent : 

My FL + T= & | (avec un oiseau), (f] oY } (avec une cuisse), )= 

Rie a2 
D’apres.ce que dit M. de Morgan & la page 145 il admet un principe de 

décoration pour les tombes de ancien empire a Assouan diflérent de celui 

des chapelles memphites : 4 Memphis les tableaux se continueraient sur 

) Le dernier signe reste douteux. *) TI ne resterait alors que le tracé ori- 

Dans la lacune vestiges d'un <= ginal. 

ou plutdt d'un —s. 

ar > 

t3 +4 Mua eee 
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tous les murs tandis qu’a Assouan il n’y aurait: que de petits tableaux dis- 

séminés 4 droite et a gauche. Il me semble quil y a 1a une faute d’ap- 

préciation : nous avons déja trouvé tant de marques de [état inachevé de 

la chapelle quil n’est pas trop hasardeux de supposer que la mort de 

-Mekhou a interrompu les travaux : alors on a poli dans la plus grande 

hate les champs pour quelques tableaux et inscriptions absolument néces- 

(Qioaterter eterno 

Fig. 6. 

saires; on lesa presque toujours placés 4 hauteur d’ceil ou méme plus bas; 

on a tellement youlu épargner le travail qu’on a laissé par exemple entre 

deux reliefs de la paroi d’entrée une bande pre. Plusieurs tableaux n'ont 

jamais été exécutés autrement qu’en peinture; pour d’autres le dessin et 

la couleur sont posés sur une rude silhouette en relief. Les représentations 

du tombeau voisin de SAbni sont bien supérieures comme travail. Le dessin 

que nous en donnons (fig. 6) rend mieux le style un peu brutal que les 

dessins mous publiés par M. de Morgan"), 

® Tl est di ala plume de ma femme. Comparez la téte et les oiseaux de la setne de 

chasse chez M. de Morgan, p. 146. 
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On acommencé la décoration du tombeau de Mekhou par le mur den- 

irée a droite. La scéne de récolte est suffisamment publiée dans le Cata- 

logue; seulement la meule de grains a la forme ci-contre 

0 (fig. 7) avec indication en rouge du cercle et des traits 

pons marquant la quantité. Les inscriptions sont exécutées_ 

en hiéroglyphes blancs, rouges, jaunes ( peinture tout 

rig: 9 4 fait conventionnelle); on lit : ex to}, salt 

A= (f) Xf! | pn, IE am \. Ce dernier nom est ajouté encore trois fois 

(pour l'homme a l’encensoir, le boucher et VThomme & la cuisse ). Une fois 

il est écrit sans i final. Le second boucher se nomme wo}. 

Plusieurs petits reliefs ont été sculptés sur la surface des colonnes : 

un des reliefs publiés sous la lettre g dans le Catalogue se trouve sur la 

deuxiéme colonne du sud de la seconde rangée avec les inscriptions sul- 

vantes : 

=a ER \(; 
L’autre texte donné par le Catalogue sous la lettre g se lit sur la sixiéme 

colonne de la derniére rangée : 

1] TiS Mt ae «14 
Laer 1 ae 

& 
Le texte fde M. de Morgan est gravé sur la sixitme colonne ( du sud ) de 

la seconde rangée : (9) + (7) ij at \, et d cété se trouve de nouveau 

«son fils SAbni». 
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~ Enfin Vinseription h de M. de Morgan se lit sur la quatriéme colonne de 

: ) Bia H ] —s BLT fie), sa femme 2 ee et son fils 

Sur la seconde colonne de la derniére rangée il y a une figure d’homme 
¥ en pagne demi-long “!), avec canne et sceptre, qui se nomme K-A/F 

é ey r | ms. Elle n’est que tracée a lencre. Plus rude d’exécution encore 

est la figure d'un homme gravée a la pointe sur un champ poli sur la 

_ cinquiéme colonne de la premiére rangée. 

Voila toutes les inscriptions et représentations que j'ai pu trouver dans 

la chapelle de Mekhou; une partie avait été publiée exactement par MM. de 

: Morgan et Bouriant; mais l'ensemble n’avait jamais été réuni et les copies 
imprimées n’étaient pas toujours suflisamment fidéles. J'ai copié et recopié, 

en me servant des travaux de mes devanciers, ces petits textes qui en eux- 

mémes n'ont peut-étre pas grande importance, mais qui nous donnent 

quelques noms nouveaux et quelques titres peu communs. J'ai indiqué 

soigneusement ot mes lectures étaient incertaines, dans lespoir que tel 

savant mieux renseigné pourra deviner la vraie lecture. 
La chapelle de Sdbni se rattache immédiatement & celle de Mekhou; je 

erois que cela a été toujours le cas; il est vrai que le tombeau de Sabni 

avail son propre escalier 4 lui®, mais la porte n’a jamais été achevée : ona 

beaucoup parlé de la fenétre ouverte au-dessus de la porte principale de 

la chapelle (pl. 1, 3). M. Weigall s'est imaginé que c’était par 1a que l’dme 

du mort s’échappait pour faire ses promenades sur terre. La solution est 

beaucoup plus simple : la fen¢tre servait pour laisser entrer le jour pendant 

le cours des travaux, une petite issue, qu'on pouvait aisément fermer par 

une porte queleonque, suffisait pour la circulation des ouvriers. Si le tom- 

beau ayait jamais été achevé on aurait percé la dalle de pierre (A sur le 
croquis de Bouriant) et obtenu une porte exactement de la grandeur de 

" C'est la forme ordinaire du moyen _(vers Je sud) une petite stéle, sans orne- 
empire avec une partie faisant fortement ments niinscriptions, sculptée dans le roc. 

saillie. “) Un dessin trés instructif de cette 

Au bout de cet escalier, 14 ot il porte se trouve dans Maspgro, Archéologie 

aboutit 4 la terrasse, on trouve a gauche égyptienne, 1907, fig. 154. 
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celle de Mekhou. De beaux battants en bois d’ébéne auraient fermé cette 

ouverture. Mais les travaux s'interrompirent soudainement comme chez 

Mekhou; seuls les champs pour les reliefs ont été lissés sur Pembra- 

sure de la porte : on a commencé & une hauteur de o m. Ao cent. du 

sol et continué d travailler de bas en haut selon habitude curieuse des 

Egyptiens. 

Dans la cour, devant lentrée, sont placés deux obélisques, avee tables 

Voffrandes, et des stéles sculptées dans le rocher. Sur le monies gauche 

dela porte on HK APF Co BLT 1 AN STR 
Les inscriptions qui accompagnent les reliefs du montant de porte a droite 

(représentant le défunt en présence de quelqu’un des membres de sa famille) 

se déchiffrent comme suit : =A KARA i& ® => +. 

® aT(tt . Sdbni se tient debout, le baton 4 la main; a ses pieds le 

RA TF — [flo } | brile de Lencens. Devant Sdbni on yoit 
son fils @&~ [Po | ebebia S f te? | Xo; une ligne ver- 

ticale sépare les deux personnages : | 7 yo mit KAT 

sage | a Bbw ees \. M. de Morgan, qui a donné un dessin du bas-relief 

qui parait étre exact, indique que la méme scéne était figurée sur le cdté 

gauche. L’état trés fruste de ces reliefs et le mauvais éclairage rendent — 

difficile un jugement définitif “) 

Sur le linteau on découvre les restes de quelques groupes de person- 

nages recouverts en partie par le n° 26 que M. de Morgan y a fait peindre. 

Probablement ces reliefs incisés sur 1a surface peu unie du rocher deyaient 

étre recouverts de stuc et enluminés par la couleur. Ce qu’on y déchiffre 

des inscriptions ne renferme que les titres usuels. 

A gauche de la porte, sur la paroi donnant sur la cour, deux inscriptions, 

lune horizontale, Pautre verticale, mentionnaient autrefois la pyramide 

du roi Nofirkare. Au-dessous tous les titres de Sabni étaient inserits et 

™ M. Budge alu cover the doorway» — gauche un (flo <~, personnage que 

le texte suivant : — BA | (\F Scr peut-¢tre nous retrouvons plus loin. Peut- 
étre toutes ces inscriptions sont-elles plus 

i x | \ 7 oe bf —13} \ i ad nettes vers le coucher du soleil, et celui 

[DE | en (je corrige quelques fautes d’im- qui aurait le temps pourrait alors les dé- 

pression) et a mentionné sur le montant chiffrer complétement. 
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¢ lui-méme est assis, tourné vers la droite, tandis que son fils(?) et deux 

_ prétres représentés plus petits se tiennent devant lui. A droite de la porte 
. se lit la grande inscription de M. de Morgan, p. 147, et par-dessous Y) 

{ A» n( {lt | est assis le baton long dans Ja main droite, un sceptre 

dans la main gauche. Un prétre, plus petit, lui donne de lencens. La 

; grande biographie a été éditée par M. Sethe dans ses Urkunden; je n’ai pas 

_ besoin d’y revenir. 

__ A Yintérieur du tombeau on se trouve dans une salle dont le toit est 

supporté par 2 x 8 piliers (fig. 8). Aux cétés nord et sud ils 
sont munis d’un trés mince abaque tandis que des deux autres 

_ ebtés le pilier monte tout droit vers Varchitrave é¢troite qu’on 

a laissé subsister dans le roc. 

Sur le cété est du second pilier de la premitre rangée (en 

commengant par le nord) est Garde Vinscription a de M. de 

Morgen PLAY By} Sot fet wm] PSY. Le prt 
au rouleau se nomme également © ro} A; un garcon portant une boite (?) 

Fig. 8. 

(FR | wows (sic), Sur le cdté sud du second pilier de la méme rangée (en com- 

mengant par le sud) on lit le texte 6 de M. de Morgan —% 2? KA ay Rr 4 a | 

LF | (i) et sur le méme pilier & ff} Rx & | 4% ee Ce 

\7}. Ce personnage brale de encens (inscription ¢ du Catalogue). Sur 
le mur du fond (ouest) on a commencé & sculpter trois fausses_portes. 

Sur celle du sud, qui parait ¢tre la principale, on lit dans la «fenétre » : 

pet eT 
St ety 

au-dessus de la table d’offrandes devant laquelle le défunt est assis. 

Sur les montants extérieurs, plus larges, Sdbni se tient debout, accom- 

pagné de ses titres; les montants intérieurs renfermant la fausse porte 

“ M. Budge ajoute 2)' et remarque __ gile. 

avec justesse que ces inscriptions sont ® Sur original la gazelle n’a qu'une 

tracées sur une couche de stuc assez fra- _—_corne. 
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méme ne contiennent que les titres : AVY Altai fa] lt fmt, et 

sur le linteau on lit la formule : 

aa | ©, Poe ah, Pa Ge 

a2 KAM IW Ta 

A cété de cette stéle, droit en face de la porte d’entrée, il y a aux trois 

quarts environ de la hauteur une niche dont larriére partie a le plafond 

en votite. Kvidemment les Coptes, qui ont érigé les deux barriéres basses 

entre les deux piliers septentrionaux de la premiére rangée, ont aussi 

aménagé cette niche“), Plus loin on a commencé a ménager deux stéles 

plus simples sans inscriptions. 

Les inscriptions qui accompagnent la seéne de chasse ont la teneur sui- 

vante: 2K AW TFT det PW ha AD 
(IF fo 1 (it Yinoe Tl Led'pabehtd sti pont d'un cété eclia 

RO, Se NE HF HH] Dm, S92 I ZI, de Pautre 

~ anse +t. 2 me \, e egy 77, ~_ ; la petite fille entre les 3 jambes de 

SAbni avait une inscription dont on ne “déchiffre plus que ew ..._ Ws 

Le fils qui offre de I’encens avait un nom composé de t et faisait peal | 

Sur la paroi est, au sud de l’entrée, on a figuré la présentation des bes- 

tiaux et au-dessus SAbni, avec le grand baton et le mouchoir, se tourne 

vers la droite. Derriére lui un personnage plus petit le—} a J étend 

les bras, tandis que devant Sdbni un petit prétre fait des fumigations 

be wf. Un troisitme homme, plus grand, assiste a la scéne. L’ins- 

cription SAKALRIUTZ [UY ae se lit au-dessus de la scéne. 

Enfin j'ai copié sur le linteau de la porte dentrée le texte que yoicl : 

2K AMT Is 7 od STs — ltl 
(A sutvre.) 

= 

Fr. W. ve Bissine. 

® Pourtant, comme il a toujours fallu de Sdbni, il existait probablement dés 

avoir une séparation entre le puits nord Yantiquité une cléture devant la stéle 

du tombeau de Mekhou et la stéle sud principale. 

i hd Petes Cae 

See Pee ee 



FOUILLES A CHEIKH ZOUEDE 

(JANVIER-FEVRIER 1913) 

PAR 

M. JEAN CLEDAT. 

_ |. — Les Arabes modernes, comme du reste les anciens, donnent & 

la bande de terre qui longe la mer, d’El-Arich & Gaza, le nom de Sahel; 

plus anciennement, 4 l’époque pharaonique, bien avant létablissement 

des Iduméens, le pays semble avoir été celui de Tiba, mentionné dans 

Vinseription d’Ouni (VI° dynastie), La partie explorée de cette région 

ne sétend que d'El-Arich a la limite actuelle de Egypte, qui est Rafah. 

Dans Vantiquité ce territoire formait vraisemblablement une vaste plaine 

cultivée et abondamment arrosée de deux A trois kilométres de largeur; 

elle était limitée vers le sud par une région aride et inculte a laquelle 

les indigénes ont donné les noms de Roumélat du cété de la Syrie, jus- 

qu aux Ouddy Rafah, et de Al-Gora pour toute la partie qui va du Rou- 

mélat au Ouddy el-Arich. La plupart des bédouins qui occupent le pays 

sont nomades; cependant quelques-uns ont formé de petites aggloméra- 

tions, et certains, comme a Cheikh Zouéde, ont construit un petit village 

en bordure de la grande route des caravanes — route du Sultan — 
dont les habitations ne différent en rien de celles de la vallée du Nil. Ce 

 Maspero, Notes au jour le jour, — souterrain n’existe plus aujourd’hui et a 

dans Etudes de mythologie et d’archéologie été remplacé par celui plus moderne 

égyptiennes, vol. V, p. 438. que j'ai signalé. Le puits vu par les sol- 

© La Jonquitre (L’Expédition d@’- dats de Y' Expédition existe toujours; son 
gypte, vol. IV, p. 213 note 2) rapporte — eau est légérement saumatre et les bé- 

que c«prés du cheikh est un village  douins préférent aller en quérir dans les 

arabe composé de huttes souterraines; dunes, du cédté de la mer, ot elle est 

en général on va chercher l'eau douce __ plus douce et agréable a boire, et réser- 

dans le voisinage de la mer». Ce village —_ vent celle du puits a la culture. 
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village est entouré de vastes jardins, ou les gens cultivent principalement 

des fruits remarquables par leur grosseur et leur saveur douce et agréable. 

Depuis lantiquité la constitution géographique du sol a notablement 

changé; cette transformation est due surtout 4 l’envahissement de la plaine 

par les sables qui ont formé des dunes dont la hauteur peut atteindre en- 

viron soixante a quatre-vingts métres et occupent a peu pres un bon tiers 

de la largeur de la plaine. La partie qui regarde la mer et qui pourrait étre 

soumise a l’agriculture ne montre de loin en loin que de petites palme- 

raies; au contraire, celle que traverse la grande route est riche en arbres 

fruitiers et aussi en orge, la principale des cultures; malheureusement — 

cette céréale, mal traitée, ne donne que de médiocres résultats. C’est dans 

ces régions que j'ai retrouvé l'emploi de la charrue grecque qui est figurée 

sur de nombreux monuments antiques et qu’Hésiode désignait sous le nom 

de myxrdv dpotpov «charrue composée »"), Elle mesure actuellement et en 

moyenne 0 m. go cent. pour la hauteur et un métre pour la longueur. 

La plaine comprise entre Rafah et El-Arich était, comme elle Test 

encore aujourd’hui, Punique yoie conduisant Egypte en Syrie; aprés 

El-Arich les caravanes comme les troupes armées disposaient de plu- 

sieurs routes pour aboutir dans la vallée d'Egypte : Vou la difficulté d’en 

défendre lentrée; c’est ce que comprirent fort bien les Romains et, sans dé- 

garnir la frontiére orientale du Delta, ils pourvurent d’une organisation 

spéciale le Sahel qui fut, du coup, entiérement transformé. De nombreux 

postes militaires et forteresses furent créés. Jalonnés sur toute l’étendue 

de la plaine sur différentes lignes et 4 des intervalles réguliers, ils assu- 
rérent par un systéme de défense & peu pres infranchissable la paix a 

Egypte du cété de P’Asie. Ce nouvel établissement produisit, semble-t-l, 

un réel effet; mais toutefois il dura peu, car toutes ces forteresses parais- 

sent avoir été abandonnées avant le triomphe du christianisme, ¢est-a- 

dire quelques siécles 4 peine apres leur construction. 

Tous ces édifices militaires, comme du reste les édifices civils, sont éle- 

vés en briques crues; la brique cuite est rarement employée et la pierre 

ne joue qu'un rdle insignifiant dans les constructions. Les briques, mal 

) Darempere et Sacrio, Dictionnaire des Antiquités grecques et romaines, au mot 

Aratrum, fig. 431-433. 
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__préservées par suite méme de la nature des matériaux employés, sont par- 

i fois a peine reconnaissables sur le sol, tant. elles ont souffert des ravages 

| dela guerre, du temps, et peut-étre encore plus des intempéries. Pour ces 

causes le plan des constructions est fort difficile 4 lever; seul un déblaie- 

: _ ment méthodique et exécuté avec beaucoup de soin sur les points princi- 

_ paux pourrait nous donner une connaissance a peu prés complete sur cette 

nouvelle création qui, 4 mon avis, doit ¢tre rapportée & Pempereur Ha- 

 drien ou au plus tot au régne de Trajan son prédécesseur (1° siécle de 
— J.-C.) ™., Gest Pépoque a laquelle peuvent étre attribués les monuments et 

_ objets divers recueillis au cours de mes fouilles. Fixer la date qui vit dis- 

> paraitre cette organisation est assez difficile; mais, comme je lai dit plus 

haut, je crois devoir la rapporter antérieurement 4 la suprématie du 

christianisme, est-d-dire avant larrivée de lempereur Théodose (an 378). 

 Parmi les objets trouvés, 4 Pexception de deux petites lampes ornées du 

_chrisme constantinien, tous sont antérieurs A cette date. En outre, si 

je nai trouvé aucun monument épigraphique, les monnaies recueillies en 

assez grand nombre peuvent, par contre, ¢tre trés utiles pour limiter les 

recherches; ces monnaies, au nombre d'une centaine, sespacent entre le 

régne d’Antonin (an 138) et celui de Constantius II (an 361) ®). On remar- 

quera cependant, et l'on sera peut-étre assez surpris, labsence totale de 

monnaies appartenant aux régnes de Trajan et d’Hadrien; mais serait- 

ce une preuve sufflisante pour faire descendre ces établissements militaires 

jusqu’au régne d’Antonin, qui n’entreprit par lui-méme aucune expédition 

et dont les lieutenants ne livrérent que des combats défensifs °)? 

Ces forteresses ont été construites sans exception sur le sommet d’une 

dune de sable, de telle maniére que le soldat placé au haut de la tour de 

® Nous savons que Trajan avait or- 

ganisé en 106 la province d’Arabie et 

que Tessentiel fut exécuté par Hadrien; 

la province lui consacra des médailles 

avec la légende : Restitutort Arabic. L’em- 

pereur Dioclétien , d’aprés Malalas, avait 

construit une ligne de chateaux forts qui 

s’étendait de rKeypte a la Perse. Il est 
probable que ce ne fut 14 qu'une remise 

Annales du Service, 1915. 

en état, au moins pour une bonne par- 

tie, de la ligne“de défense construite par 

Trajan et Hadrien. 

) Dans le nombre des monnaies trou- 

vées je ne compte naturellement que 

celles qui ont résisté au travail du déca- 

page. 

“) Duruy, Histoire des Romains, vol. 

V, p. 160. 
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l'une d'elles pouyait voir et surveiller les forteresses avoisinantes (fig. 1)". 

Préalablement le sommet de la dune en forme de mamelon était aplami; — 

de grandes amphores, placées sur certains points, pressées les unes 

contre les autres et souvent sur plusieurs étages, servaient, a la fagon 

de pilotis, 4 assurer la stabilité de l'édifice qui sans cela nedt pu tenir 

sur un terrain aussi meuble que le sable (pl. I, n° 2). Dans certains eas 

les amphores étaient liées et enveloppées dans une épaisse et compacte 
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couche de terre battue ou de briques crues, avec glacis a la face exté- 

rieure, prévenant ainsi les risques de la poussée des sables. 

Cheikh Zoudde, qui a fait tout particuligrement Pobjet de mes recherches, 

est l'une de ces forteresses. Le nom de Cheikh Zoudde, appliqué a toute la 

région environnante, est celui d'un saint musulman trés vénéré des bé- 

douins et mort, dit-on, de fiévre en ce lieu. Son mausolée est & quelques 

metres au nord de la route et 4 lest du village. Cest une construction carrée 

de six métres de cdté surmontée d'une coupole. Il est construit en briques 

crues et moellons mélangés. La porte pereée au centre de la face orientale 

a son linteau en marbre blanc portant une inscription arabe moderne 

“) On peut comparer cette disposition a celle rapportée par Magrizi du Mur de la 

Vieille (trad. Bouriant, p. 86 et p. 410). 
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oo thal gravée, de deux lignes et demie. A lintérieur il n’y a rien de 

. Sa a signaler. Chaque année a la fin de Pété ont lieu des fétes 

en Vhonneur du saint, qui durent trois jours et rassemblent & ce moment 
be un grand nombre de bédouins. Selon ce qui m’a été raconté par les indi- 

_— génes, Zoutde était un compagnon de Mahomet"). 
Dans ce territoire de Zouéde nous trouvons, & trois cents métres i 

i -peine 4 Youest du village et proches de la Sabkhat, les vestiges de ruines 

_ romaines en partie couvertes par les sables, que l’on désigne sous le 

nom de Tell Témilat. Ces ruines ne sont certainement pas celles d’un camp, 

mais bien celles d’une petite bourgade, car la dune sur laquelle sont 

-disposées les constructions est basse, fortement encaissée, par consé- 

_ quent peu propre a remplir le réle d’observation que l’on demandait alors 

aux constructions militaires. Il n’en est pas de méme des ruines que I’on 

peut voir plus au nord, ayant I’aspect d’un vaste céne noir émergeant du 

milieu des sables blonds et dominant tout le pays environnant; & ces rui- 

nes on donne le nom de Cheikh Zouéde. Ce nom est encore attribué & 

un troisiéme groupe de ruines situé sur le rivage de la mer & 1.200 mé- 

tres environ de ce dernier point et qui ont fait Pobjet de mes recherches. 

™ Doguereau (Journal de |’ Expédi- 
tion d’ Egypte, p- 151) fait un récit bien 
différent et je dois dire peu vraisem- 

blable. «Apres quatre ou cing lieues 

de marche (d’El-Arich) nous arrivdmes 
dans un fond que nous jugedmes bientot 

étre une habitation d’Arabes. Il y avait 

une maison de santon; nous le trou- 

yimes mort dedans, probablement de 

_ vieillesse et de peur & l’approche des 

Frangais.» Le Journal de Detroye (dans 
La Jonourine, ibid., 1V, p. 213, note 2) 

ne confirme nullement ce récit. Les Jour- 

naux de Detroye (dans La Jonquiére, 

IV, p. 213 note 2) et Doguereau donnent 
fautivement la distance de quatre a cing 

lieues entre El-Arich et le Cheikh. L’er- 

reur a été rectifiée sur la carte de ?Expé- 

dition, qui donne exactement la situa- 

tion et au lieu le nom de Zawi, sans toute- 

fois mentionner les ruines antiques. Les 

auteurs anciens n’ont Jaissé aucun ren- 

seipnement sur toute cette région ; ce- 

pendant, dans un Itinéraire postal de 

Masr (Le Gaire) 4 Gaza (E. Quarremre , 

Histoire des Mamlouks, 4° partie, p. 91, 

note) on trouve aprés El-Arich la men- 

tion des stations de Kharroubah (nom 

qui existe encore aujourd'hui), Zakah (or- 
thographié xis;J\) et Rafah. Ce Zakah 

conviendrait fort bien a la situation de 

Cheikh Zouéde, dont la position est 4 mi- 

distance de Kharroubah et Rafah; mais 

Edrisi (trad. Jaubert, p. 340) rapporte 

que Zakah, qu'il écrit 33, est la méme 

chose que Rafah 3 Il est vrai qu’ainsi 

orthographiés les deux noms ne différent 

que par la ponctuation. 
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Pour les distinguer, je leur attribue sur ma carte les lettres A et B. En- 

fin, non loin de la et a lest, une quatriéme ruine, restes probables dun 

petit fortin, se voit a la limite des dunes qui ont vue du cété de Ja mer. 

Cette ruine est 4 moitié ensevelie dans le sable et distante de goo métres 

environ; on la nomme Tell Abou-Ghanem. Le tell B occupe emplacement 

d’un poste assez important qu'il serait certainement intéressant d’étudier. 

Sa position élevée est parfaitement choisie. De son point culminant, encore 

N 

vb Mer Méditerranée 
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Fig. 2. 

que les tours soient entiérement démolies, on domine toute la plaine enyi- 

ronnante. Trés au loin vers lest on peut parcourir de lceil le littoral 

méditerranéen jusqu’a Rafah; et vers loccident, a plus de trente kilome- 

tres, dans les lointains brumeux on distingue parfaitement par un temps 

clair la trés grande palmeraie d’El-Arich. Vers lintérieur des terres la situa- 

tion n’est pas tout a fait semblable; les accidents divers du terrain ne per- 

mettaient pas d’exercer aussi loin la surveillance, mais en multipliant les 

postes d’observation les Romains rachetérent amplement ce défaut. Les 

constructions de cet édifice sont marquées nettement sur le sol et les mu- 

railles paraissent mieux conservées que celles du tell A. Le plan serait 

facile 4 suivre et la fouille probablement fructueuse. 

Le tell A“, qui fait Pobjet de ce rapport, noffrait pas les mémes faci- 

lités de travail (pl. 1, n° 1, et fig. 2); il est certainement le plus important 

“ Un bédouin m’a dit que lon dési- _velle désignation que sous toute réserve; 
gnait encore ces ruines sousle nomdetell —_ elle est peuconnue des gens du pays et je 

el-Mahaiif 4.21); je nedonne cette nou- _n’ai pu par ce fait encontrdler l’exactitude. 
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et aussi le plus intéressant de la région. C'est & peine si quelques habi- 

_ tations se dessinaient en plan sur le sol; aucun mur n’était apparent et le 
plus souvent, principalement dans les parties hautes, les murailles écrou- 

lées, les briques mouillées ensuite diluées par les pluies, se sont peu & peu 

transformées en une épaisse couche de boue noire, consistante et difficile 

4 pénétrer a la pioche. 

_ Les ruines, assises sur une petite dune de sable élevée d’une quin- 

zaine de métres au maximum, se développent parallélement a la mer, de 

Youest a lest. Les fouilles, qui ont duré deux mois entiers, ont eu pour 

résultat la découverte de la forteresse, de thermes, d’un petit édifice que 

je mai pu identifier, et, en dernier lieu, de la nécropole. Plus rien ne sub- 

siste du sanctuaire, ou du moins dans I’état lamentable ot ont été laissées 

les constructions je n’ai pu en constater Pemplacement; sil est permis 

de supposer qu'il occupait une place dans la forteresse, aucune trouvaille 

cependant n’a pu confirmer cette supposition. N’ayant trouvé aucune trace 

de Yenceinte, il y a lieu de supposer que la ville était ouverte, les habi- 

tants se réfugiant 4 Vintérieur de la forteresse dans les cas de danger. 

Dans mes recherches il y a beaucoup d'autres constructions qui ont été 

déblayées; quelques-unes m’ont paru appartenir 4 des magasins, mais a 

vrai dire la destination en demeure inconnue. 

I]. La rorreresse. — Elle était établie sur la partie la plus élevée de la 

dune, a son extrémité nord-ouest, 4 dix ou douze métres au-dessus du ni- 

veau de la mer. C’est a peine si on peut aujourd'hui en saisir les contours ou 

méme en étudier la terrasse sur laquelle elle reposait. Les murs sont en- 

tigrement détruits jusqu’a la base; quelquefois méme 1a couche de terre 

battue qui formait cette terrasse a ét¢ emportée, ne laissant plus qu’un trou 

béant, rempli peu a peu par le sable apporté par les vents. Aussi le plan 

n’a pas été toujours facile 4 exécuter; il présente bien des lacunes que 

malheureusement il sera impossible de combler (fig. 3). La forteresse était 

probablement entourée dune forte muraille qu'il faut reconnaitre peut-étre 

dans ce débris situé du cété nord, et se poursuivait sur les autres faces est et 

sud. La face occidentale était défendue par un épais glacis en terre battue et 

a pente raide. La forteresse était évidemment rectangulaire, peut-étre sans 

tours ou seulement avec un donjon. J'ai déja dit que je n’ai trouvé aucune 
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trace du sanctuaire, qui était sans doute enfermé dans son enceinte; je n'ai 

pu davantage déterminer laffectation des salles déblayées. Aussi Vintérét 

de la fouille pratiquée en ce lieu est tout dans la découverte d’une superbe 

mosaique, de statues ou de débris de statues qui ont échappé miraculeu- 

sement au pillage. L’étude du terrain ainsi que la fouille ont montré que 

plusieurs autres salles de cette forteresse étaient ornées de pavements en 

mosaiques, la plupart coloriées. Les débris de Pune d’elles, coloriées, ont 

FE 

Cheikh Zouéde 

Flan de /a Region ouest 

° s Pu pom 

Fig. 3. 

été recueillis au point #. Il semble qu'elle ait été coupée en morceaux 
puis transportée vers la mer. Sur le sol on pouvait en suivre les traces a 

plus de vingt métres de distance. Dans la région y le sol était jonché égale- 

ment de petits cubes de mosaiques, de couleur blanche seulement. Enfin | 

une troisiéme a été trouvée dans la salle a. Celle-ci est intéressante a plu- 

sieurs points de vue; d'abord elle nous est parvenue absolument intacte, 

fait assez rare étant donné ses dimensions; ensuite elle présente une série 

de quatre tableaux, dont trois superposés : Pun de ces tableaux me semble 

nouveau comme sujet ou du moins je n’en connais aucun autre exem- 

ple; le quatriéme tableau est rejeté i droite et au bas des trois autres 

(C du plan de la fig. 4); le reste de la salle était entierement couyvert par 
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une mosaique blanche (fig. 4). Cette mosaique n’était protégée que par 

quelques centimetres de sable, o m. 30 cent. environ dans les parties les 

plus épaisses; c’est un hasard bien étrange et heureux a la fois qu’elle 

ait échappé a I’eil exercé et fureteur des bédouins, ou méme qurelle 

nait pas été mise 4 découvert par les vents fréquents qui régnent sur le 

bord de la mer. 

La salle qui renfermait cette mosaique est placée sur la partie la plus haute 

Fig. 4. 

de la colline de sable (pl. Il); rectangulaire, elle mesure 7 m. 25 cent. 

de longueur et 6 m. 60 cent. de largeur. On y pénétrait par trois portes, 

dont deux, a et b, aux seuils de marbre, étaient percées dans la paroi est. 

La porte 6 donnait acces dans une petite chambre de 3 m. 30 cent. de 

cété, dépendante de la précédente et qui parait avoir servi de vestibule a 

notre salle; elle était pavée d’une mosaique blanche (pl. II, fig. 1, 4 gau- 

che). La porte a conduisait également dans une autre chambre qui a été 

entiérement détruite. La porte ¢, percée & Pextrémité de la paroi nord, 

avait un seuil en beau porphyre rouge. Sur cette face comme sur la face 
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opposée les constructions attenantes ont été complétement ravagées; le sol 

des chambres ainsi que les fondations des murailles n’ont pas échappé 4 la 

destruction. Je n’ai relevé aucune ouverture a la paroi sud, pas plus du 

reste sur la face ouest dont la muraille reposait sur le glacis en terre 

battue qui servait 4 défendre la forteresse de ce cbté (fig. 4). 

L’affectation de cette salle, qui appartenait incontestablement a la forte- 

resse, peut-étre au temple, n'est pas absolument fixée. Le sol était entié- 

rement paré d'une mosaique; la moitié environ était blanche et sans 

dessin. L’autre partie, au contraire, établie sur le cdté est, offrait une déco- 

ration particuliérement riche. Elle se divise elle-méme en deux parties 

distinctes et d'intérét inégal. 

Lune, C, comme rejetée au bas et a droite de B, est caractérisée par 

un décor purement ornemental emprunté a celui de la tapisserie. Les 

combinaisons géométriques trés élégantes, les couleurs riches et variées 

attestent une forte influence orientale. Elle mesure en hauteur 1 m. 72 

cent. et en largeur 1 m. 65 cent. 

La seconde, B, est de beaucoup la plus importante, non seulement par 

ses dimensions, 4 m. 75 cent. x 3 metres, mais encore par les sujets variés 

qui la composent (pl. II et fig. 5). Trois tableaux superposés sont enfer- 

més dans un cadre unique dans lequel se développe entrelacée une double 

corde sertie de noir, Pune rouge, l'autre bleue. Chacun des tableaux est 

lui-méme entouré d'un filet noir de deux rangs de cubes. Deg inscriptions 

grecques, en vers, dont l'une forme a elle seule un tableau, sont dans une 

certaine mesure le commentaire des représentations qu’elles accom- 

pagnent. 

Dans cette mosaique l'on ressent naturellement la méme hate que Yon a 

mise & élever les édifices. L’euvre, dans la composition et dans Pordon- 

nance des scénes, est en général excellente, parce qu'elle est la reproduction 
probable d’un modéle ancien exécuté par des artisans peu habiles, connais- 

sant mal le métier. Les défauts se révélent surtout dans Pexécution, qui 

est lachée et médiocre, et dans la plupart des figures qui sont hors de pro- 

portions; les attitudes également sont froides, sdches et sans grace. Tou- 

tefois, 4 distance, ces défauts disparaissent sensiblement; les regards sont 

fort agréablement attirés par la belle disposition des scénes et le charme 

du coloris. L’ensemble est-imposant et d’un effet saisisSant. 
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Le premier tableau montre la légende de Phédre et d'Hippolyte (pl. Il). 

Phédre ®EAPA est assise sous un édicule a fronton triangulaire, supporté 
par deux colonnes. La téte tournée au dehors, elle suit des yeux Hippolyte 

INNOAYTOC, armé d'une lance; il recoit une lettre de Phédre que lui 

remet la nourrice TPO®OC; un chien saute au-devant d’Hippolyte; au- — 

dessus de la nourrice plane Eros EPWC indiquant du doigt Hippolyte a la 
nourrice; & droite, deux chasseurs KYNATOI, dont l'un, portant un bou- 

clier, tient par la bride le cheval d’Hippolyte. Des arbres dans le champ 

de la composition indiquent que la scéne se passe dans une forét"), 

Au-dessus du tableau, dans un cartouche que supportent deux amours, 

est linscription suivante : 

NAOIC NECTOPA TON ®IAOKAAON KTICTHN. 

Au-dessous du tableau, une autre inscription, en quatre vers, tracée sur 

deux lignes, louant l'art du mosaiste : 

(1) AEYP| AE TAC XAPITAC XAIPWN %IAEAC TINA] HMIN TEX- 
NHTAIC YHOOIC EMBAAE MHEAMENH 

(2) TON ®@ONON EKMECCOY KAI OMMATA BACKANIHC THC IAA- 
PHC TEXNHC MOAAAKIC EYZAMENOC. 

Le tableau suivant, placé immédiatement au-dessous de linseription, 

représente les mysteres de Dionysos AIONYCOC TEAETH, ainsi que nous 

lapprend l’inscription écrite de chaque cété de la téte du dieu (pl. IV). 

Celui-ci, couronné de lierre, le thyrse dans la main gauche, est assis sur 

son char. Il est vétu de lhimation jeté sur l’épaule gauche et de la tumique 

visible en dessous; de la main droite il tient un lécythe dont il verse le 

contenu a terre. Au char conduit par Eros EPWC, le fouet & la main, 

sont attelés un centaure et une centauresse jouant l'un de l'aulos, Pautre 

de la lyre; derri¢re le char sont un pampre de vigne et une pantheére cou- 

rant. Le dieu est précédé de son cortege. C’est d’abord un siléne monté 

“) On peut comparer avantageuse- ou les groupes de la méme scéne sont | 

ment ce tableau avec le bas-relief d'un disposés d'une facon analogue (Durvy, 

sarcophage du Musée de Latran, i Rome, —‘ Histoire des Grees, 1, p. 89). 
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sur son ane; il porte sur Pépaule gauche une besace et de la main droite 
une coupe. Viennent ensuite un satyre avec une peau de panthére attachée 
3 va ceinture et une ménade, tous les deux dansant CKIPTOC en s'accom- 

 pagnant de crotales et de castagnettes. La scéne se continue dans une 

Pa sitine zone; l’on voit tout d’abord Héraclés HPAKAHE, sa massue 2 la 

main, alourdi par l'ivresse; il est soutenu par un satyre armé du pedum 

— quil brandit en Pair"). Derriére Héraclés figure un canthare et devant lui 

une panthére qui, les deux pattes de devant posées sur un deuxiéme can- 

 thare, la téte retournée, grincant des dents, parait fort intéressée par cet 

pao Ensuite vient le dieu Pan, aux pieds de chévre, une grappe de 

raisin dans la main droite et le crotale dans la gauche; devant le dieu 

et dans le champ du tableau figurent la syrinx et le crotale. Aprés figure 

un jeune satyre, avec sa peau de panthére passée sur l’épaule gauche; il 

porte dans la main droite le pedum et souffle dans une trompe. Enfin, 

pour terminer cette scene, lartiste a figuré une bacchante, vétue d'une 

tunique souple et légere, le thyrse dans la main droite et le tympanon 
dans la gauche; une guirlande de bacchante est placée devant elle. 

Le troisiéme tableau (pl. V), qui occupe le bas de la mosaique, moins 

important que les précédents, offre cependant plus dun intérét. Autour 

dun cartouche rectangulaire, dans lequel est une longue inscription grec- 

que, se développe en haut et en bas une zone d’oiseaux; ceux-ci sont 

dispos¢s les uns derriére les autres et se dirigent vers la gauche. Une cor- 

beille, une grenade, un roseau fleuri et diverses autres plantes remplis- 

sent les angles ou le champ non employé. Les figures sont bien dessinées, 
les caractéres généraux et particuliers de chacun de ces volatiles sont bien 

rendus et je crois qu’en général il serait facile de faire les identifications 

des espéces représentées. Les attitudes sont simples et naturelles; elles 

rappellent dans une certaine mesure les reproductions analogues que l'on 

rencontre sur les parois de murailles des vieilles tombes égyptiennes et 

qui se poursuivront a travers les wuvres coptes. 

em 

") On retrouve cette méme partie de léne ivre. Ne pourrait-on y voir, comme 

scene dans un sarcophage découvert prés sur notre mosaique, la figure d’Héra- 
de Rome et que Ton interpréte géné- clés? (ef. Duruy, Histoire des Grees, I, 

ralement comme la représentation de Si- pp. 750-751). 
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L'inscription, de quatre lignes, est encore un éloge enthousiaste en 
faveur du mosaiste auquel l’auteur de ces vers rend hommage. Elle est — 

ainsi concue : 

EIME O1AEIl CWN OPWNE XAIPWN ENIBAINE MEAAOPWN 

YYXHN TEPNOMENOC TEXNHMA CINOICIN NOGHMIN 

NENAON IMEPO EN TA XAPITWN KYNPIC Y®ANEN 

AENTAAE H ¥HOIAI XAPIN AEN EO@HKA TO NOAAHN. 

Pour l'étude paléographique de ces petits textes, il sera utile de se 

reporter aux planches, qui donnent les diverses formes des lettres mieux 

que ne sauraient le faire les caractéres typographiques. 

Pendant le déblaiement de cette salle il n’a été trouvé dans le sable 

qu'une petite lampe chrétienne, en terre rouge, décorée & sa face supé- 

rieure du chrisme constantimen, et deux petites palettes en schiste a 

broyer les couleurs; l'une mesure o m. 115 mill. x o m. 070 mill. et 

lautre o m. 122 mill. x o m. 080 mill. 

La petite chambre contigué b (fig. 3) a fourni un fragment d'une 

lampe en terre rouge sur lequel figure en relief et entre les deux trous 

@évents, Zeus-Sérapis, vu de profil; la téte radiée est surmontée du 

calathos, un petit vase de couleur grise, a la panse renflée, au col allongé 

avec ouverture évyasée et au fond plat. Hauteur o m. 019 mill., diamétre 

le plus large, o m. 080 mill. 

Ces divers documents sont d'un intérét médiocre, mais jai été plus heu- 

reux tout prés de 1a, au point marqué d sur le plan (fig. 3), et sur 

un espace relativement restreint j'ai trouvé une série de monuments, par- 

mi lesquels un certain nombre de morceaux de statues de marbre, mal- 

heureusement brisées, voire méme mutilées; la conservation générale en 

est excellente. La plupart de ces débris, qui ont pu étre réunis et assem- 

blés, offrent un certain intérét artistique. | 

Les pieces les plus importantes sont deux statues d’Aphrodite en marbre 

blanc (pl. VI et VIL). Recueillies en plusieurs morceaux, elles ont pu 

fort heureusement étre reconstituées 4 peu pres entiérement. La pose des 

deux statues est la méme mais les mouvements sont contraires, c’est-a-dire 

que les mouvements qui sont a droite dans l'une des statues se montrent 



29. — [15] 

Bh 

- 
ie! ae 

7 

¥ 
4 
k 
x 

4 gauche dans I’autre. Toutes les deux sont des descendantes de la Vénus 

5 de Praxitéle arrangées au gotit romain et reproduites par un artiste assez 

__ médioere. En effet, si ’ensemble de la figure est harmonieux et les mou- 
~ yements du corps souples et expressifs, les détails au contraire révélent 

une exécution maladroite : les contours en sont mous; certaines par- 

ties, comme les attaches des membres, sont lourdes; d'autres hors de 

proportions; d'autres enfin, comme le dos, sont 4 peine ébauchées; et 

ce qui est plus grave encore, cst de constater dans ces deux statues 

une ignorance absolue de l’anatomie humaine chez le sculpteur. L’euvre 

— les deux statues sont peut-étre de la méme main — est le produit 

dun artisan , habile il est vrai, qui a reproduit un modéle trés répandu 

a cette époque. Les deux statues sont debout, elles mesurent Pune 1 m. 

08 cent. de hauteur, l'autre o m. 66 cent. seulement. Le corps est nu 

jusqu’a la hauteur des hanches; la téte, légerement relevée, regarde a 

droite dans les deux cas; la partie inférieure s’enveloppe dans une dra- 

perie qui laisse 4 nu Pune des jambes; l'une des mains retient la draperie 

‘fixée sur les hanches en lempéchant de glisser et de dévoiler le sexe; 

autre bras est replié sur la poitrine, la main appuyée légérement sur le 

sein; une des jambes fléchit légerement; un dauphin, le corps redressé, 

est figuré sur le cété. Les tétes ont été volontairement martelées; le dos 

est traité fort simplement, comme si la statue ne devait étre vue que de 

face. Dans la grande statue il manque une partie du bas de la figure, 
Pavant-bras avec la main droite, un morceau de la main gauche, ainsi que 
la queue du dauphin. Dans la petite nous n’avons 4 déplorer que la perte 

de quelques fragments du sein droit, les doigts de la main gauche et 
quelques morceaux des doigts du pied droit et du bas de la draperie. 

Au méme lieu ont été trouvés : 

1° Torse de femme (probablement d’Aphrodite), en marbre blanc 

(pl. VII, 3). Hauteur o m. 21 cent. Sur chacune des épaules on voit en- 
core l’extrémité d’une méche de la chevelure. Sur le sein gauche une mar- 

que de cassure, peut-dtre celle des doigts de la déesse. Vers le milieu du 

bras droit yenait s'‘appuyer quelque chose que je n’ai pu déterminer. Le 

sein sur lequel reposait la main est & peine ébauché. L’ensemble de ce 

morceau de sculpture est fort bien traité et la facture en est meilleure que 

celle des statues précédentes, 
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2° Fragment de socle d'une statue d’enfant; il ne reste que les pieds et 

une partie de la jambe gauche (pl. IX, 1). Marbre blanc; haut. o m. 17 cent. 

A gauche de enfant était une autre figure, peut-¢tre un quadrupéde ou 
un oiseau, emporté par la cassure, qui a détruit encore lautre partie de la 

base), Le modelé de la jambe est fort bien traité et l’exécution en est excel- 

lente. Sur la face antérieure était une inscription de deux lignes dont il ne 

reste que le début : 
APICTWNA...... 

BEAHCCTE®A..... 

A la premiére ligne le second A est brisé 4 moitié, mais n’est pas 

douteux. (La 

3° Téte de femme (pl. IX, 4). Marbre blanc; haut. o m. 067 mill. Cette 

petite téte d’un trés bel ovale, pas trop accentué, est admirable d’exécution ; 

elle rappelle les belles ceuvres grecques du 1v° siécle dont elle semble la copie. 

Moins parfaites sont les deux autres petites tétes provenant également 

de la méme fouille. L’une delles surtout (pl. IX, 5), avee sa cheyelure 

bouclée cachant les oreilles, se rapproche bien davantage des produits de 

art romain, du portrait par exemple. L’autre rappelle par 1a coiffure et 

méme la physionomie de la face le portrait de limpératrice Sabina, femme 

d’Hadrien, qui est conservé au Musée des Thermes 4 Rome (pl. IX, 6). 

Je signalerai en dernier lieu un fragment de bas-relief en marbre 

blanc (haut. o m. 315 mill.), dont nous ne possédons que le bas de la — 

partie gauche. On y voit représenté, 4 gauche, Pan, jouant de la syrinx, — 

nu et vu de face. Les jambes 4 pieds de chévre sont croisées les unes sur 

les autres; sur le bras gauche il porte une peau d’animal et son baton 

pastoral; la téte manque. Prés de lui, 4 gauche, est une nymphe, le 

corps légérement tourné vers le dieu; elle est représentée dans l’attitude 

de la danse; le pied droit, qui touche de sa pointe le sol, supporte tout 

le poids du corps; la jambe gauche légtrement pliée est rejetée en ar- 

riére. La déesse est vétue d'une longue tunique flottante agrafée sur les 

deux épaules, une ceinture passe au-dessous des seins; sa main droite est 

appuyée sur le bras gauche de Pan. La téte de la nymphe est mutilée et le 

bras gauche qui s‘écartait du corps est perdu dans la cassure (pl. VIIL, 1). 

() On peut penser 4 une représentation du dieu Aristée adolescent. 
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1. Les Tuermes. — Ceux-ci s’élevaient 4 l’extrémité nord-est de la 

ville et pres du rivage de la mer (fig. 6). Une mosaique découverte sur 

les lieux et portant l'inscription grecque Kaas-rovr “) nous apprend quils 

étaient publics. J’ai pu constater que ces bains, qui 4 lorigine étaient 

luxueusement décorés, ont été remaniés & diverses reprises 4 une épo- 

Fig. 6. 

que indéterminée et leurs dimensions réduites chaque fois. L’édifice, qui 

avait déja beaucoup souffert par ces diverses transformations, ne fut pas 

dayantage épargné par la suite. Tous les matériaux utilisables avaient été 

arrachés et emportés, de telle sorte qu'il ne restait que peu de chose de 

cette construction lors de mon arrivée. C’est miracle que des restes du 

pavement en mosaique soient arrivés jusqu’a nous, car les destructeurs ont 

non seulement enlevé les dallages, mais ont encore détruit entigrement 

™ C'est une annonce de bienvenue _d’Algérie et trouvée également dans des 

qui correspond exactement au : Bene  bains (Gsexz, Les monuments antiques de 

laves! «Bon bain!» lu sur une mosaique _—‘/ Algérie, vol. 1, p. 231). 
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les hypocaustes, 1a canalisation et les conduites d’eau, dont je mai re- 

trouvé qu’une seule trace en f du plan. Malgré cet état de délabrement — 
ou il a été laissé, on peut cependant reconnaitre facilement les princi- 

pales parties qui composaient I’établissement. L’entrée demeure inconnue; — 

cependant il est probable qu'elle se trouvait du cdté de la facade qui 

avait vue sur la mer ou tout proche, sur l'une des parois est ou ouest, — 

V étant certainement le vestibule. La salle F représente les restes du frigi- 

darium orné de mosaiques, dessins géométriques en noir sur fond blanc, — 

parmi lesquelles se trouvait la mosaique a inscription signalée plus haut : 

KAA 

WEA 

OYH. 

La disposition de ces dessins est sans ordre apparent; ils sont méme 

parfois placés de travers; certaines parties brisées ont été remplacées par 

des dalles de calcaire blanc et quelquefois de terre cuite. Je croirais volon- 

tiers que cette mosaique, prise dans une autre salle ou un autre édifice, a 

été transportée par fragments, puis de nouveau rassemblée sans disposition 

spéciale, en remplacement d’une mosaique plus ancienne, beaucoup plus 

riche, composée d’ornements géométriques de couleurs; 4 cette premiére 

mosaique appartiendrait, je crois, le beau morceau et le seul que j'ai trouvé 

enc, décorant langle dune salle qui devait dépendre autrefois du vesh- 

bule V; ce fragment mesure 1 m. 30 X 4 metre. 

Le systeme employé dans la construction des murailles a été celui de la 

maconnerie sans compression, c’est-a-dire de murs & parements de briques 

cuites, quelquefois en pierres de taille, chargés & lintérieur de mortier 

mélé a des éclats de pierre, briques, tessons de poteries, voire de sable 

pour remplir les vides laissés par cet amas de matériaux entassés (fig. 7). 

A Pextérieur les murailles, fréquemment remaniées, ne portaient plus que 

des revétements au platre, avec parfois un enduit rouge & la détrempe; 

cependant a la suite de quelques observations je crois pouvoir affirmer que 

ces parois, au moins pour les soubassements, avaient un revétement de 

marbre polychrome; la peinture, par conséquent, n’aurait été que la 

deuxiéme étape de cette ornementation, Les murs ne s‘élevaient pas a plus 

d’un métre au-dessus du sol. ' 
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Le vestibule tel qu'il existe aujourd’hui n’a plus qu'un pavage grossier 

en 1 mosaique blanche. De cette salle on accédait dans le frigidarium F par 

i un portique dont il ne reste plus que les bases carrées de deux colonnes. 
] Dans le frigidarium j'ai trouvé debout, comme en place, le tambour infé- 

_rieur d’une colonne avec sa base i plan carré b. Je suppose que c’est par 

pur hasard que ce fragment architectural a été trouvé dans cette position, 
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Fig. 7. 

car il reposait directement sur le dallage; 4 mon avis, comme pour les 

autres fragments de colonnes couchés et réunis ensemble en d sur le plan, 

il appartenait & une colonnade qui paraft avoir existé dans une partie de 

la construction détruite. Le fond de la salle est occupé par deux piscines 

rectangulaires, B, dont le fond est garni de plaques de marbre blanc. 

Toute cette partie des thermes ayant subi de fortes modifications, la des- 

tination de la salle A demeure incertaine; peut-ttre servait-elle de vestiaire. 

Il faut reconnaitre dans T le tepidarium, placé, comme il convient, entre 

le frigidarium et le caldartum, ot Yon entretenait une chaleur douce et 

modérée. Il y avait deux caldaria, CC, de chaque cdté du sudatorium S; 

Annales du Service, 1915. 3 
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seul le caldarium droit comporte une baignoire maconnée, demi-cireu- 

laire avec un fond en mosaique blanche et une piscine rectangulaire. 

Autour de la salle du sudatorcum et sur certaines parties du caldarium, on 

remarque les restes de conduites en terre cuite verticales, avec ouvertures 

latérales, qui servaient 4 répandre !’air chaud dans cette partie du bain 

(fig. 8). J'ai déja dit que je 
n’ai retrouvé aucune tracedes __ 

hypocaustes et que tout cela 

avait été détruit; mais il est 

certain que les salles CC, 5 
et peut-dtre T en étaient pour- 

vues. 

L’établissement, sans parler — 

des parties nord et ouest entié- | 

rement détruites et remplacées 

par des locaux qui n’ont rien a 

voir avec les thermes, s éten- 

dait encore bien plus loin sur 

les autres faces. I] semble, d’a- 

prés le mur ¢ qui coupe en 

deux le batiment, que du cdté 

sud les thermes aient formé 

une seconde partie dont une 

était réservée aux hommes et l’autre aux femmes, avec entrées indépen- 

dantes; l'état des lieux, cependant, ne permet pas d’affirmer le fait. Quoi 

quil en soit, on y voit encore une salle E détruite du cdté sud-ouest, 

accompagnée d'une baignoire maconnée avec un fond en mosaique blan- 

che. Du cété est je n’ai retrouvé que le plan d'une petite chambre carrée 

de 1 m. 4o cent. de cété; les murs avaient été détruits entidrement avee 

le dallage; il ne restait plus pour reconnaitre cette salle que le sol battu 

qui a permis d’en reconnaftre les dimensions. Du cété ouest de cette 

chambre était posée la base d’une colonne en calcaire de o m. ho cent. 

de diamétre et de o m. 10 cent. de hauteur. Enfin f montre les derniers 

et les seuls vestiges d’une canalisation rectangulaire formée de dalles en 

Fig. 8. 

calcaire placées cdte a cédte. 



ne de sable cachant un édifice isolé, dont je je n’ai pu _préciser la 

ni la destination (fig. 9). C'est un massif de maconnerie en 
- soches, ayant la forme dune Sap tronquée, Ae tba 
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Fig. 9. 

Chie: sont : longueur g m. 80 cent., largeur 6 m,. 70 cent. La plate- 
forme mesure 7m. go cent. de longueur et 4 m. 75 cent. de largeur. 

La construction est directement posée sur le sol, sans autre assiette 

_ que I’épaisseur des murs qui forment la structure générale de l’édifice. 

Ces murs ont une épaisseur de prés d’un metre; les briques 4 l’extérieur 

_ sont posées en gradins, recouvertes d’un enduit de mortier de terre assez 
_ épais formant un parement uni. Le vide intérieur laissé par la maconnerie 

a été rempli de sable sur lequel a été établie une plate-forme en terre 

3. 
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battue de 0 m. 20 cent. d’épaisseur seulement. Celle-ci, suivant la lon- 

gueur, donne un profil & double plan incliné ou en dos dane, indiqué 
suivant le profil cd, et dont le sommet est au centre de la construction et 

suivant l’axe a 6. | 

Au centre de la face orientale est un escalier étroit, o m. 60 cent. de 

large, aux marches en pierre calcaire, dont l’assise inférieure repose sur un 

dallage en terre battue de peu d’épaisseur. Cet escalier conduit sur la ter- 

rasse, exactement a I’angle ouest d’un petit édicule, contre lequel il vient 

buter. Cette construction occupe la partie méridionale de la terrasse, lais- 

sant un étroit passage sur les faces est et ouest. La face sud, avec une ouver- 

ture, qui ne peut ¢tre la porte d’entrée, surplombe directement le massif 

inférieur. La face nord, entiérement détruite, comme du reste la face ouest, 

devait avoir une autre porte qui donnait accés & lintérieur de l’édicule. 
Cette petite construction, qui ne comportait qu'une salle de 3 m. 20 cent. 

x 2m. 20 cent., ne pouvait recevoir qu'un nombre trés restreint de per- 

sonnes. L’autre partie de la terrasse placée en avant de Védicule était 

demeurée inoccupée. Le déblaiement, qui edt pu fournir quelques ren- 

seignements sur la destination de cet édifice, n’a rien apporté. A ma con- 

naissance c'est la premiére fois que l’on rencontre un monument de cette 

nature et pour cela il était intéressant de le signaler en attendant que 
d'autres trouvailles viennent fixer l'emploi auquel il était destiné. 

V. La n&crorore. — Elle est située & environ 400 métres au sud des 

Thermes. Ensevelie dans les sables, on ne voyait & mon arrivée qu'un 

grand mausolée dont la coupole était éventrée et qui a dd étre violé trés 

probablement dans I’antiquité. Auprés de ce monument j’eus occasion 

d’en déblayer d’autres d’un moindre intérét avec de nombreuses sépultures 

individuelles, ouvertes généralement, qui ne m’apportérent que peu de 

chose. Ces diverses sépultures se développaient dans la plaine autour du 

grand mausolée. 
Les sépultures individuelles sont de deux sortes : le mort est déposé 

dans une simple fosse creusée en plein sable et généralement & peu de 

profondeur; quelquefois les parois de la fosse étaient tapissées de dal- 

les d’un calcaire blanc et assez fin; souvent la cuve n’avait pas de cou- 

vercle, mais le plus généralement elle était couverte de pierres plates, 
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& disposées les unes contre les autres. A ces sépultures il n'y a jamais de 

Sa fond; le mort qui repose directement sur le sol était complétement noyé 

dans un lit de sable que lon versait aprés linhumation. Les dalles et le 

couvercle étaient liés ensemble 4 l'aide de platre. Aucune épitaphe accom- 

pagnant le mort n’a été trouvée. 

Il ne me reste qu’a décrire les monuments A-D, groupés ensemble et 

les seuls importants. 

Le mausolée A mesure 5 m. go cent. de longueur et 4 m. go cent. de 

ee ee ks ae wes pene CMe ne ety Te 

Fig. 10. 

largeur (fig. 10). Les murs en pierre de taille ont une épaisseur de o m. 

70 cent. La coupole seule émergeait au-dessus du sol. Une seule porte, 

percée au centre de la paroi nord, donnait acces dans la chambre funéraire 

qui était creusée au-dessus du niveau du sol. On y accédait par un escalier de 

sept marches, maintenues par un double limon. La construction était sur- 

montée d’une coupole sur pendentifs; elle était également entourée et com- 

me noyée, sur presque toute la hauteur, d’une puissante muraille en terre 

battue indiquée en teinte grise sur le plan. A la naissance de la vodte et au 

centre de chacune des faces est ménagée une petite ouverture rectangulaire 

en abat-jour, jetant la lumiére ad V'intérieur. Les sarcophages sont dispos¢s 

ae Se Se ee eS a POS ee ee 
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sur deux rangées de deux étages chacune (fig. 11). Entre chaque rangée M 

et dans le centre du monument est un couloir de o m. 80 cent. La dispo- Re 

sition intérieure a été concue en méme temps que la construction de Pédi- 

fice. Les cuves sont formées de larges dalles, comme dans les sépultures 

individuelles, liées ensemble, formant 

piety un tout régulier et parfaitement uni. 
Le mort était enfermé dans un cercueil 

de plomb puis placé dans Pune des cu- 

ves de pierres. Celles-ci sont au nombre 

de vingt-huit, soit sept par étages et 

par rangées. Toutes les cuves avaient 

été ouvertes, le plomb emporté a des 

temps derniers, car des fouilleurs ré- Be: 

cents m’ont dit en avoir pris. Moi-méme je recueillis les derniers vestiges 

avec quelques ossements. Aucun objet n’a été trouvé. | 

Trois cippes sont situés 4 Lest du précédent (fig. 10). Les cippes B et 

C sont reliés entre eux par une forte muraille en briques crues. Ils n’ont 

pas de caveaux; ce sont des constructions pleines, reposant sur une base 

carrée, l'une B est polygonale, l'autre C est cylindrique. Ils sont presque 

enti¢rement détruits et les belles dalles de revétement ont été enlevées ne 
laissant voir que le noyau en moellons. Tous les cercueils, sans exception, 

placés sous la construction C ont été violés et brisés. Sous B je nai trouvé 

qu'un seul sarcophage (n° 1) contenant un cercueil de plomb, en trés 

mauvais état de conservation. Ses dimensions sont : long. 1 m. 95 cent., 

larg. o m. 4e cent., prof. o m. 49 cent. Le mort était réduit a Pétat de 

poussiére. Aucun objet n’a été trouvé. 

Le sarcophage n° 2 avait été violé. Une petite monnaie en bronze, tres 

oxydée, a été trouvée. 

Le sarcophage n° 4 était celui d'une femme. Il était construit comme 

le précédent. Le corps était en tres mauvais état. Mais j'ai retrouvé a leur 

place primitive les bijoux funéraires en or que les parents avaient donnés — 

a la morte; ce sont : 

1° Un frontal, mince lamelle dor a stries obliques; long. o m. 187 mill., 

larg. o m. o24 mill. 

époques diverses et cela jusqu’a ces 
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2° Deux bracelets; diam. 0 m. 052 mill. environ. 
3° Deux bracelets de jambes; diam. om. 065 mill. environ. 

4° A Yannulaire de la main gauche était une bague en or enchdssée 

@une petite intaille en pierre rouge, sur laquelle est gravé en creux un 
: jeune homme debout et nu, jouant avec un chien. Diam. o m. 024 mill. 

environ. 

Jai également recueilli dans cette tombe un petit vase en verre blanc 

posé sur la poitrine; un deuxidme était prés de la main droite et un troi- 

siéme d cété du pied droit. Dans langle droit de la cuve, du cdté des pieds, 

était placé et renversé un plat en terre cuite. 

Le mausolée D, construction rectangulaire en bel appareil, n’avait au- 

dessous de lui qu’un seul sarcophage, non violé, mais n’ayant pour tout 

mobilier qu’un vase en terre 4 panse renflée, ayant la forme de la ballas 

actuelle. 

VI. Ossers pivens. — Les objets décrits ci-dessous proviennent de la loca- 

lité et ont été trouvés au hasard des fouilles et un peu partout; un certain 

nombre, comme les plombs phylactéres, proviennent d’habitations diverses 

situées au nord-est de la forteresse. D’autres également ont été recueillis sur 

le sol; ce sont généralement des terres cuites, lesquelles, par suite d’un 

séjour prolongé a lair, sont légérement érodées et ont pris 4 cause de 

cela un ton légérement métallique et ont acquis une trés grande dureté. 

1. Cachet en terre cuite. — Terre jaune légérement rosée. Forme co- 

nique. Diam. 0 m. 065 mill., haut. 0 m. 021 mill. Sur 

la face plate on lit le nom : ZHNOBIC, profondément im- 

primé en creux. La lecture n’est pas douteuse, bien que 

certain défaut pourrait faire prendre le dernier caractére 

pour un omicron (fig. 12). 

2. Lampe. — Terre rouge. Long. 0 m. 159 mill. Elle 

représente un phoque couché sur le dos. La téte, légérement 

redressée, sert de manche. Le trou d’aération est placé entre les membres 

supérieurs; ils sont liés au corps et simplement indiqués par un renflement 

de la pate, sans aucun détail dans la forme; le bee est formé par la réu- 

nion des deux membres inférieurs; un collier, simple bourrelet de glaise, 

est modelé autour du cou. Les yeux, la gueule et les poils de l’animal sont 
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indiqués par des incisions profondément gravées dans largile avant la cuis- 
son. Lalampe, formée d’une seule pice, a été modelée en pleine pate. Bien 

qu'elle soit fagonnée sommairement, le modeleur a admirablement rendu 

lexpression et le caractére de 

Vanimal (fig. 13). L’espece ici 
reproduite est probablement 

celle du phoque moine (mona- 

chus albiventer) trés répandue 

dans la Méditerranée et surtout 

commune dans l’Adriatique. — 

Les objets les plus intéres- 

sants ont été découverts dans 

Fig. 13. les constructions déblayées au 

nord-est de la forteresse. Ils 

consistent en une série fort nombreuse d’objets en plomb (une centaine 

environ), d’ordres divers et dont la plupart ont trés sdrement un caractére 

magique. D’autres moins définis me semblent néanmoins pouvoir étre 

rapprochés des précédents. Ainsi que je l’ai dit, ils n’ont pas été trouvés 
dans un lieu unique, mais un peu au hasard des fouilles dans des locaux 

divers et & tous les niveaux du sol. Ils ne peuvent étre, par conséquent, _ 

(aucune utilité pour fixer la destination des lieux ou ils 

ont été recueillis. Cependant il est bon de remarquer 

que tous ces plombs proviennent de la méme région et 

d'un seul groupe d’habitations. On peut les répartir en 

plusieurs séries dont les principales sont : les figurines, 

les bracelets et les tablettes. 

3. Plaque de plomb découpée trés grossiérement en forme 

de figure humaine (fig. 14). — Haut. 0 m. 103 mill. La 

plaque est légerement relevée sur les bords : cette bor- Fig 10 

dure a été obtenue en frappant sur l’épaisseur du mé- 

tal. Les membres supérieurs ne sont pas indiqués; les membres inférieurs 

sont représentés par la lame de plomb coupée en deux en laissant un 

vide triangulaire dont la base dessine le bassin; celui-ci est figuré par un 

arc auquel une large incision a été faite pour souligner laine. Le milieu 
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du corps et de la téte sont également percés d’un trou. Enfin la plaque 

de métal a été ployée longitudinalement de fagon 4 former un angle trés 

accusé dont le sommet serait la partie médiane de la figurine. 

h. Plaque de plomb découpée (fig. 15). — Elle rend, d’une facon trés 

—schématique, la silhouette de la forme humaine. Haut. 0 m. 015 mill., 

larg. 0 m. 046 mill., épaisseur moyenne o m. 010 mill. Le corps se pré- 

sente sous l’aspect d’une sorte de navette; la téte arrondie 

se dégage du tronc par une pincée A la hauteur du cou; 

les jambes informes et soudées ensemble ne figurent que 

par un allongement réduit du bas du corps. Les bras, 

comme dans l'autre statuette, n’existent pas; enfin aucun 

détail intérieur n’est indiqué. La plaque de métal a été 

martelée sur les cdtés de facon 4 former un léger rebord 

autour de la statuette. On remarquera en outre vers le 

centre de la téte un petit trou cylindrique qui traverse 

entierement la lame. Le milieu du corps sur la face anté- 

rieure est orné de deux cercles concentriques en relief, 

frappés avec une matrice. Au dos et au sommet de la téte Fig. 15. 

est la marque profonde d'une empreinte rectangulaire de 

om. 011 mill. x o m. 08 cent.; il semble qu'il y ait eu des caractéres 

en relief. Enfin toujours dans le dos on peut voir les traces dune assez 

longue inscription moulée, écrite transversalement et de bas en haut, rem- 

plissant toute la partie du corps entre les jambes et le cou; soit mauvaise 

impression ou mauvaise conservation, l'inscription demeure illisible. 

5. Bracelet en plomb (fig. 16). — Long. o m. 172 mill., larg. o m. 

032 mill. Plaque de métal tordue en forme de bracelet. La piece a été 

moulée; les ornements et l’inscription sont en relief. [inscription est 
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de trois lignes; les deux derniéres sont écrites de droite 4 gauche; elle 

porte la formule de dévotion suivante : 

WE E Os é Pdoxavos 

BAC 

KANOC 

6. Bracelet en plomb. — Long. o m. 155 mill., largeur moyenne o m. 

025 mill. La piéce a été fondue d'une seule piece. Elle présente sur sa 

face extérieure une palme qui se développe autour et sur la face exté- 

rieure du bracelet. Mauvaise conservation. 

7. Lames en plomb (fig. 17). — Celles-ci, en assez grand nombre, se 

présentent de diverses maniéres et sous divers aspects. Elles sont généra= 

lement unies et plates sans aucune sorte dor- 

nements; quelquefois elles portent, moulée en 

relief, une palme; souvent elles sont roulées 

oS dans le sens de la longueur; d’autres fois, au 
——_ o™ 088 ~—______-___, 

. contraire, elles sont pliées sur elles-mémes 
Ig. 17. 

deux ou trois fois dans le sens de la largeur. 

Les dimensions sont assez variables. Celle que je donne est de dimensions 

moyennes; elle mesure o m. 088 mill. de longueur et o m. 032 mill. de 

largeur. 

8. Plaque de plomb (fig. 18). — Haut. 0 m. of cent., larg. o m. 

019 mill., épaiss. 0 m. 003 mill. A chaque extrémité se trouve une em- 

preinte ronde, de o m. 013 mill. de diamétre, impri- 

mée en creux avec un motif en relief. L’une d elles, 

imprimée un peu trop haut, ne donne que la moitié 

inférieure de l’empreinte; mais le motif figuré est 

identique dans les deux cas; il s'‘oppose par les pieds. 

On y voit un enfant (?) vu de face 4 la téte fruste; il 

est debout, les jambes légerement écartées, les bras séparés du corps; 

dans la main droite il tient une lyre et dans la gauche un objet indistinet. 

9. — Je signalerai encore dans la série des plombs de petites plaques 

carrées de dimensions variables, présentant sur Pune des faces soit un 
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: a long trait droit incisé, aux extrémités fourchues (fig.19), soit encore 

plaques que je posséde de ce dernier type, deux portent 

_ six points (fig. 20); une avec trois points et la dernitre 

; hn 07042 ——» 

une série de trous gravés ou imprimés. Sur les quatre 

avec un seul point. Je doute fort que ces 

© @ 9| divers objets appartiennent a la série des 
5 plombs phylactéres auxquels je les ai réu- Sa aae 

906 o| ™: je ne puis, non plus, m’arréter a la le iy: 

pensée que ces plombs peuvent étre des 

poids. Quoi qu’ll en soit de leur usage, je donne pour plus 

de détails les dimensions et le poids de chacun de ces objets 

avec le numéro du registre d’inventaire du Musée d’[smailiah ot ces objets 

sont conservés : 

Fig. 20. 

1 type n° 2369 Cétés: 0" 055 Epaisseur: 0" 010 Poids: 295 gr. 
» » » 2368 > 0” 0d2 ” 0” 010 n 280 » Caco enicioort) 

2° > » 2370 +» 0” 0d0 ” o"005 =» 160 » 

7 7 » 9371 » o"oha - » 0" 007. » = 1ho » 

7 7» » 9379 > o" 03h i. o™006 =>») 70 » 

7 2» » 9373 » 0" 093 ” o™ooh >» 33 » (angle brisé). 

10. Stéatite. — Haut. o m. 074 mill. Statuette représentant Horus 

enfant assis sur une fleur de lotus (pl. IX, 3). Le dessous de la fleur est 

brisé, ce qui montre qu’elle était montée sur sa tige. La fleur et les extré- 

mités des pieds portent des marques de coups de ciseau qui ont abimé la 

statuette; la partie postérieure de la téte est légerement rongée. Le dieu 

porte la main droite & la bouche, tandis que la main gauche tient un 

petit vase appuyé contre la cuisse. L’exécution, assez bonne, est d’un 

grand réalisme. 

11. Marbre blanc. — Haut. 0 m. 52 cent. Beau buste de femme, malgré 

les mutilations et les marques nombreuses d’érosions subies par un long 

séjour a lair; il a été trouvé sur le sol un peu a lest de la nécropole 

(pl. VIII, 2). La femme est vétue d’un ample manteau dont elle tient un 

des bouts dans la main droite appuyée contre la poitrine. Sous le man- 

teau se montre le haut de la tunique assez ouverte pour laisser voir le fin 
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modelé de la gorge. Le bras gauche, caché sous le vétement, était pen- 

dant le long du corps. La facture de ce morceau de sculpture est trés belle 

et les draperies ne manquent pas d’ampleur. On ne peut que regretter 

la perte des autres parties de ce marbre qui appartient 4 lépoque des 

Antonins. 

12. Marbre blane. — Fragment trés mutilé d’une représentation de 

Ganymede avec V'aigle (pl. IX, 2). Il ne reste que Ja téte du jeune patre 
et de loiseau dont le bras droit 

levé au-dessus de la téte étreint 

le cou. La figure de Ganyméde, 

brisée du cété droit, est en fort 

mauvais état. 

13. — Parmi le grand nom- 

bre d’amphores trouvées dans 

les fouilles, deux seulement por- 

taient une marque peinte en 

rouge. Sur la premiere on lit: 

ZONAI; sur l'autre, les deux caracteres reproduits a la figure 21. 

Fig. 21. 

14. Fragment une plaque de marbre blanc sur laquelle était gravée une 

inscription phénicienne (fig. 29).—Larg. o m. 11 cent., haut. 0 m. 07 cent. 

On ne reconnait avec sdreté que les deux derniers caractéres de la der- 

niére ligne inférieure: ... 74 

15. Bronze. — Haut. o m. 115 mill. Eros 

debout. La figure un peu trop mouvementée est 

comme longueur hors de proportion; malgré ce dé- 

faut, qui est un peu la caractéristique de l’époque, 

elle ne manque ni de grace, ni @élégance, ni de 

souplesse dans l’exécution comme dans le modelé. Le dieu, auquel étaient 

attachées deux ailes aux épaules — il n’en reste plus qu'une — parait dans 

l'action du vol ou prét a prendre son vol. Le corps légérement penché en 

avant est vivement retourné a droite. La téte légérement relevée montre un 

visage souriant et plein de finesse. Les bras sont perdus; celui de droite pa- 

rait avoir été relevé tandis que l'autre abaissé passait probablement devant 
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ie le corps. Le torse est entiérement nu; les jambes sont voilées par une 
__ draperie aux plis sobres et souples d'une trés belle ligne“). 

16. Bronze. — Haut. o m. 038 mill. Téte du dieu Sérapis; elle est 

3  pbrisée d la naissance du cou. La téte est coiffée du calathos orné sur la 

face antérieure d'un feuillage. La face du dieu est légérement applatie par 

suite dun choc recu. Travail excellent. 

17. Inscription imprimée en creux sur le bord d'un plat. — Terre rouge. 

Long. o m. o4/ mill., larg. o m. 026 mill. Dans un cadre on lit le nom : 

€PMOr Eppoy 

ENOYCI évovet 

Cette empreinte était reproduite trois fois et a égale distance sur le 

bord du plat. Deux seulement nous sont parvenues. 

18. Inscription imprimée en creux sur le bord d'un plat. — Terre rouge. 

Long. o m. 054 mill., larg. o m. 032 mill. Entre deux lignes horizon- 
tales on lit le nom : 

AIO®AN = AtoBdv 
TOYBS tou Bou 

Le nom était suivi d’un titre mis en abrégé et commencant par Bou; 

peut-étre celui de BouAcdrns «sénateur ». 

19. Inscription imprimée en creux sur le bord dun plat. — Terre rouge. 
Long. o m. 054 mill., larg. o m. 033 mill. Elle est inscrite entre deux 

traits horizontaux : 
AAAA 

TOC% 

20. Inscription imprimée en creux sur le bord dun plat entre deux lignes 

horizontales,. — Terre rouge. Long. o m. 06 cent., larg. o m. 029 mill. 

On lit : 

EIPHNA 

E€YTYXI 

Aprés le mot Evruvy: est une petite plante 4 trois feuilles, mal 

imprimée, 

“ La statuette n’étant pas entitrement décapée, j’attends pour la donner que ce 

travail soit achevé. 
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21. Inscription imprimée en creux sur le bord d'un plat. — Terre brune. 

Larg. o m. 028 mill. Elle est enfermée dans un cadre : 

O=A 

Il n’y a que la partie gauche du A qui ait marqué sur la terre, !em- 

preinte ayant été posée un peu trop a droite; la lettre n’est pas douteuse. | 

22. Inscription imprimée en creux sur le bord d'un plat. — Terre brune. 

Long. 0 m. 047 mill., larg. o m. 027 mill. Elle est placée entre deux 

lignes horizontales : 

La fin du dernier caractére n’est pas imprimée. 

23. Inscription trois fois répétée; elle est omprimée en creux sur le bord dun 

plat. — Terre brune. Larg. 0 m. 048 mill., haut. 0 m. 07 cent. : 

[E]YTYXI . 

Au-dessous de chaque mot est un attribut que je ne puis distinguer, 

mais qui a l’aspect d’une masse avec son manche. Chacun des mots est 

séparé par un trait. 

24. Anse d'amphore sur laquelle sont imprimées en relief et a rebours les trois 

lettres ADA. — Ce méme mot a été retrouvé sur une autre anse. 

25. Col de vase. — On y voit gravé un cercle, diam. o m. 03 cent., 

dans lequel s'inscrit un M traversé par ! dont les extrémités dépassent les 

limites du cercle. Peut-dtre : ©, M. 

26. Anse damphore, umbre rectangulaire. — Long. 0 m. 028 mill., 

haut. o m. 015 mill. : 

ENIGEY®ANEYE = Emi GetSaveus 

NEAATEITNYOY = Medayerrytou 

27. Anse d'amphore, timbre rectangulaire. — Larg. 0 m. 033 mill., 

haut. o m. 015 mill. : 
ENINAY = Em Mav 

CANIA oavials| 

28. Anse d'amphore, timbre rectangulaire. — Larg. 0 m. 029 mill., 

haut. o m. 012 mill. : 
EnNIAr 

EMAXOY 

als pete a We A 
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A gauche, téte radiée du soleil. Marque un peu fruste. 

7 29. Anse damphore, timbre rectangulawe. — Larg. o m. o47 mill., 

haut. o m. 020 mill. Inscription fruste. Empreinte mal appliquée. Le 

haut des premiéres lettres, ainsi que le bas de celles de la troisiéme ligne 

pont pas porté. Les caractéres sont inégaux : 

EZ“ZAP\LTO E(x) Apioro 

MAXOY payou 

AAALOY AaAlov 

30. Anse damphore, timbre rectangulaire. — L’empreinte n’a pas porté 

sur toutes les parties, aussi est-elle incompléte. Elle avait trois lignes : 

WANEN Al 

YOY 

WUMUMUODY 

31. Anse d'amphore rectangulaire. — Larg. 0 m. 035 mill., haut. 

om. 017 mill. : 
AIZKOY Aloxou 

A droite un cratére. 

32. Anse d'amphore, timbre rectangulaire. — Larg. 0 m. o44 mill., haut. 

om. 019 mill, Empreinte mal imprimée. Le début et la fin sont illisibles : 

[EnNIN|PATO Emi IIparo 

®ANEYE Paveus 

ATPIANI[OY] Aypravifov] 

33. Anse damphore, umbre rond. — Diam. 0 m. 025 mill. Au centre, 

une rose; autour : 

KAEIZIMBPOTIAAKAPNEIOY — xAciotp6porida xapvelov. 

34. Anse damphore, timbre rond. — Diam. o m. 030 mill. Au centre, 

une rose; la légende trés fruste est enfermée entre deux cercles : 

‘INMOKPATEY®E....... immoxpdrevs..... 

Le nom était probablement suivi du mois; celui-ci est complétement 

illisible. 

35. Anse damphore, timbre rectangulare. — Larg. 0 m. of5 mill., 

haut. o m. 015 mill. L’attribut 4 droite est peu visible : 

° AZKAA —  Aoxda 

MIAAA = _widda 
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36. Anse damphore, tumbre rectangulaire. — Larg. 0 m. 038 mill., 

haut. o m, 014 mill. : 
YC AOOKAEYE  [A}yaboxdets 

Il n’y a pas trace de IA; toutefois il pourrait étre logé dans lespace 

vide compris entre la limite du timbre et le [. 

37. Anse d'amphore, umbre rectangulaire. — Mauvais état de conserya- 

tion. Il y avait deux lignes. On ne voit plus que : 

Wi KANO 

38. Anse d'amphore, timbre rectangulawre. — Larg. 0 m. 036 mill., 

haut. o m. 015 mill. : 

ENIOZHWZOAA Eni @CWiléiods.. 

NOY vou 

NEAATEITNYOY — Hedayerrvtov 

39. Anse d@amphore, timbre rectangulare. — Larg. 0 m. 033 mill., 

haut. o m. 013 mill. : 
ATPIANI Aypravt 

OYAPXEAA ov Apyédals] 

AQ. Col damphore avec ses deux anses. — Chacune d’elles porte une 

estampille rectangulaire de o m. 025 mill. x o m. 017 mill. : 

1° ENIEPEQ= ~— Eniepéws 
a° MNAYEA[NIJA THavoalyé}a 

A1. Anse @amphore, timbre rectangulaire. — A gauche, téte radiée du 

soleil. Long. o m. 034 mill., larg. o m. 014 mill. : 

EnIAIl Emi Ai 

NHTOPOZ _ mjropos 

A2. Anse d'amphore, timbre rond. — Au centre une rose. Diam. o m. 

026 mill. 

h3. Anse damphore, tumbre rectangulaire. 

larg. o m. 014 mill. : 
EN! GEYAQPOY — Emi Gevddpov 

APPIANIOY Aypiaviov 

Long. o m. 037 mill., 

hi Cugpar. 
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 PEUPLES SEPTENTRIONAUX DE LA MER 
: SOUS RAMSES II ET MINEPHTAH 

TRADUCTION DE 

TADEUSZ BRONISLAW WALEK. 

Nore PRELIMINAIRE. 

Le présent mémoire a été écrit par M. Smolenski en 1909; une mort prématurée 
a malheureusement empéché l’auteur d’y mettre la derniére main et de le publier. 

Son travail ne parut que trois ans plus tard, en 1919, au tome LV des Mémoires de 

la classe historique et philosophique de I’ Académie des Sciences de Cracovie. Jen donne 

aujourd’hui une traduction francaise, qui reproduit fidélement le texte polonais sans 

y apporter des changements ou des compléments queleonques, méme en ce qui 

concerne la bibliographie du sujet parue depuis lors. Cela me parait plus conforme 

au respect di a l'ceuvre du défunt. — T. B. Watex. 

I. 

Au début méme de ce remarquable monument de la littérature égyp- 

tiene qu’on appelle, sans raison d’ailleurs, le poéme de Pentaour"), nous 

lisons : «Commencement de la victoire du roi Usermaré Setepneré (Ram- 

sés I1)...., quil a remportée au pays de Khéta et Naharin, au pays 

@Arad, dans le Pidasa, dans le Dard, au pays Masa, au pays Karkicha, 

Karkémich, Kode, au pays Kadech, au pays Akarit et Mouchanat® ». Seuls 

“) Pentaour est le copiste du papyrus _ pres la copie d’Abydos, Rev. égypt., t. IV, 
Sallier et non l'auteur de l'ceuvre (voir _—p. 124. Breasted, dans the Battle of Kadesh 

Erman, Neudgyptische Grammatik, p.7; (Chicago 1903), écrit: « As J. de Rougé’s 

de méme Maspero, Hist., t. II, p. 396). composite text omits all reference to the 

© Rev. égypt., t. IIL, p. 151; les noms Abydos copy, I arranged all the texts», et 

d’Arad et de Kadech sont complétés d’a- _plus loin : «Although writing in 1885, 

Annales du Service, 1915. h 
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les quatre noms que j’ai soulignés nous intéressent dans le présent travail; 3 

le reste ne désigne pour la plupart que d’anciens ennemis syriens de | 

l Egypte. 

Un peu plus loin dans le méme poéme™), nous trouvons la liste des 
peuples que le souverain hittite a rassemblés des limites de la Mer, 

«Naharin et Arad, Masa, Pidasa, Kechkech, Ariwana, Karkicha®), Luka, 

Karawaden, Karkémich, etc. ». Enfin, dans la description de la bataille de 

Kadech, le podte cite pour la troisiéme fois les alliés des Hittites et nous 
donne de nouveau leurs noms, Masa, Pidasa, Kechkech, Ariwana, Luka 

et Karawaden ®), 

Nous avons ainsi huit noms, auxquels il nous faut nous arréter plus — 

longtemps : Pidasa, Dardni, Masa, Karkicha, Kechkech, Louka, Ariwana — | 

et Karawaden. 

long after the publication of Mariette’s 

Abydos, J. de Rougé makes no mention 

of the Abydos text». De méme dans les 

Ancient Records of Egypt (t. Ill, p. 135), 

Breasted écrit : «The texts were once 

similarly put together by E. de Rougé 

and published by J. de Rougé (Rev. 

égypt., t. II[.-IX. = doit étre IIL.-X.), but 

without the Abydos copy». Ge repro- 

che est injuste : J. de Rougé a connu le 

texte d’Abydos et il s’en est servi. Il n’en 

parle pas en effet dans Vintroduction a 

son édition au t. IIJ, mais au t. IV de 

la Rev. égypt. (p. 124) nous lisons : 
«J’ai omis de parler jusqu’ici d'un autre 

exemplaire du poéme de Pentaour. gravé 

sur le mur extérieur nord du temple de 

Ramsés II 4 Abydos; cependant les frag- 

ments qui en subsistent peuvent servir 

4 combler quelques lacunes, et je les cite- 

rai done a l'occasion. M. Mariette a publié 

ces fragments en 1880 dans son second 

volume d’Abydos (pl. IV et V) ete.». 

M. J. de Rougé démontre ensuite contre 

M. Mariette, que le texte est complet 

quant au nombre des colonnes, et il 

donne «l'amélioration» du début du poe- 

me. Nous retrouvons des références au 

texte d’Abydos dans la suite, t. VI, p. 37, 

86, 106, 141; t. VII, p. 25. 

Rev. égypt., t. Ill, p. 159 et 160. 

L’expression en pa-iuma justifie jusqu’a — 

un certain point l’opinion qui considére 
ces peuples comme «peuples de la Mer», 

de méme les peuples bien connus des 

temps de Minéphtah et de Ramsés III. 

) Chez Breasted (Ancient Records of 

Egypt, t. Ill, p. 138) on lit d'une maniére 
erronée K?-r’-ky-ks’, qui a été corrigé au 

t. V, p. 7, en K’-r°-ky-8. Soulignons que 
le premier K n’a pas de point, et qu'il a 

le méme son que K dans Kechkech : cela 

modifie en partie affirmation de M. 

Breasted, dirigée contre M. W.M. Miller, 

sur la différence du son K dans les deux 

noms. 

) Rev. égypt., t. IV, p. 129, au mé- 
moire cité de M. de Rougé. 



-considére ce rapprochement comme trop hardi®) et se demande avec hési- 

tation si Pidasa n’est pas le nom perverti des Pisidiens; il ne voit pas 

que déja Rougé avait émis une telle proposition), Flinders Petrie“) ne 

‘Yadmet pas d'une maniére catégorique; il envisage la possibilité de Viden- 

tification avec Pédasa en Carie, mais il considére comme plus _vrai- 

semblable le rapprochement avec le fleuve Pédias 4 Chypre. King et Hall ©) 

I. Poasa. — Déja Lauth en 1867" a rattaché ce-nom a la Iyfduzos, 

_ mentionnée par Homére et aux Indacées cariens®), E. de Rougé®) a ad- 
mis la métathése du nom de Pisidie; Maspero“), en combattant cette opi- 

“) Homer und Aegypten, p. 31. Dans 

Aegyptologie, 1891, p. 142) compte 

_ parmi «den Verirrungen auf dem Gebiete 

wissenschaftlicher Forschungen>, nous 

trouvons 1a plupart des justes identifica- 

tions géographiques qu’on attribue com- 

munément a M. de Rougé. 
® Cf. Hérodote, I, p.175 : joav 32 

.  Hybacéges oingovtes tmép Adtxapynocot 

‘-* pecbyuay.... otto: tev mepi Kaplny 

ss vB pv poitvol te dvtéoxov xpdvov Ap- 
ss ary (6d. Teubner, t. 1, 1899, p. 99). 

___ Les mémes Cariens pédasiens sont men- 

- tionnés chez Hérodote, VI, p. 20 (l.¢., 

t. II, 1901, p. 75); la Ihjdacos carienne 

est nommée au t. V, p. 121 (/.¢., p. 64) 
2 et le Pédasien Eppdtiuos apparait au 
‘a t. VIII, p. 104 (ib., II, p. 299). 

: *) Mélanges d’arch. ég. et assyr., t. Il, 
1875, p. 267, d’aprés les lecons de 

M. E. de Rougé au Collége de France en 

1869, publiées par F. Robiou. 

) De Carchemis oppidi situ, Paris 
1872, p. 37-39 : De Pedaso oppidi situ; 

dans le titre le nom hiéroglyphique est 

écrit d'une facon erronée, Padapa au lieu 

ce travail, que M. H. Brugsch (Die ° 

de Padasa. Maspero laisse le choix entre 

le Pédasa carien et la Pédasos troyenne. 

~ Ilse déclare contre la premiere identifica- 

tion, parce que le Pédasa carien fut fondé 

longtemps aprés la guerre de Troie 

(Strabon, VIII, chap. 7). ll reste alors Ja 
Pédasos homérique sur le fleuve Satnioeis, 

habitée par les Léléges (© 86, Strab., VII, 

7 : 01 tiv Tpolav édAdvtes 2EAacav tovs 

Addeyas tods éx trav mepi tiv [Snv tomer 

tay xata Iljdacov xai tov Latmogyra 

toranz6v). De méme, Homére mentionne, 

® 84-87, Altés comme régnant sur les 

Léliges a Pédasos. 

*) Asien und Europa, p.355 «..... 

haben wir nicht den Mut..... + 

) Waldemar Schmidt (Assyriens og 

Aegypiens Gamle Historie, Gopenhague 
1879-1877) écrit a la page 577 : «Pidasa 

har man saalede antaget for Pisidia, idel 

dogs skulle vaere omsetta», mais il ne 

donne pas sa propre opinion. 
Hist. of Egypt from the XIX" to the 

XXX" dyn., p. 4g. 
) L. W. Kine and H. R. Harn, Egypt 

and Western Asia in the light of recent 

discoveries, Londres 1907, p. 368. 

4. 
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combattent l’opinion de Petrie. Le nom « Pédias » serait di a 1a corruption 

moderne de la forme antique Pedieus (du grec medfoy, fleuve traversant 

une plaine); si donc Petrie fait des Pidasa des Chypriotes, il suppose 

eo wso que lon parlait en Chypre le grec pur 1300") ans avant J.-C., ce 

qui est absolument invraisemblable. D’aprés King et Hall, les Pidasa étaient, 

semble-t-il, des Léléges (Pédasiens), et le nom de Pisidie peut résulter 

dune métathése. Le nom Pédasa se rattache partout aux Léléges, une 

tribu en migration, aussi bien en Laconie qu’en Asie Mineure. 

Il. Darpnt. — Brugsch fut le premier & qui le rapprochement avec 

Adpdavor vint & la pensée mais il n’osa pas I’admettre®). Dans les Dardni 

ont vu les Adpdavo: Lauth®), E. de Rougé“, Chabas), et avee hésita- 

tion Waldemar Schmidt. Brugsch préférait les Aapdavets du Kur- 

distan mentionnés chez Hérodote®), 

Du cdté des Adpdavor incline aussi M. W. M. Miller, tout en faisant 

des réserves et en disant qu'il ne s’agit pas du petit pays sur (Hellespont — 

" [bid., p. 368 nous lisons : «If then 

we make the Pidasa Cypriotes, we as- 

sume that pure Greek was spoken in 

Cyprus as early as 1100 b. CG... . », mais 

les Pidasa sont mentionnés sous Ramsés 

II, par conséquent 1300 ans avant J.-C. 

(Meyer, Aeg. Chronologie, p. 68). La date 

1100 serait erronée, méme si King et Hall 

envisageaient les temps de Ramsés III qui 

régnait environ 1200-1179 (Meyer, I. c.) 

ou 1198-1167(Breasrep, Ancient Records 

of Egypt, t.1, p. 44); 1100 c'est, semble- 
t-il, le regne de Ramsés XII, dernier roi de 

la XX* dynastie (Breasrep, /.c., p. 45). 

® Geogr. Inschr., t. I], 1858, p. 23: 

Drdni, « wie leicht kénnte nicht die blosse 

Lautahnlichkeit verfihren, diesen Na- 

men mit den Aé¢pdavor zusammenzustel- 
len, an die hier nicht im mindesten zu 

denken ist». 

) Homer und Aegypten, p. 30. 

() Eatratt d'un mémoire, dans la Rev. 

arch., 1867, p. 36; cf. Mélanges d’arch. 

ég. et assyr., t. I], 1875, p. 267. 

©) Brudes sur Vant. historique, p. 185; 

Recherches pour servir a UVhistoire de la 

XIX* dynastie, 1873, p. 4a et 48. 

) Assyriens og Aegyptens Gamle His- 

torie, Copenhague 1872-1877, p. 577: 

«Dardani, der minder om Dardanerne>. 

 Gesch. Aeg., 4gi, p. 4ga. 
*) 1, 189 : éwefre 82 6 Kipos mopevd- 

pevos emi tiv BaSvA@va éylvero emi 

Pivdy totape, tov ai péev wyyai év Ma- | 

tinvoiot dpeot, pger dé did Aapdavewr, 

éxdd0i dé és Etepov motapdy Thypyy, 6 

dé mapa Oa wodw péwy és tiv Epv- 

Op» Odrhaccav éxdid0r, tottov 8) tov 

Tdvdnv wotapody, etc. éd. Teubner, t. I, 

1899, p. 107. Cette mention des Dar- 

daniens du Tigre est isolée. 

@ L.c., p. 355. 
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mais que «les Dardaniens furent 4 origine un important (pré-indo- 
européen) peuple d’Asie Mineure». Il écarte d'une facon catégorique 

_ Lhypothése de Brugsch, car l'influence héthéenne ne s’étendrait pas aussi 

loin. Pour les Dardaniens sont aussi Hommel"! et Breasted (2); mais Petrie 

“= considére comme probable que le nom des Dardmi dérive des monts 

-__ Dardaniens, situés au nord d’[ssos®). 

~ TEL. Masa. — Lauth™ les a rapprochés des Mugo/ de 'Ihade, mais avec 

des doutes. E. de Rougé a été plus affirmatif®, et Chabas‘ considérait 

la connexion avec la Mysie comme indubitable. Waldemar Schmidt‘? 

hésite, et Brugsch) a vu dans les Masa les habitants des monts Masius, 

tandis quEd. Meyer") évoque le souvenir des Mas dans le désert syro- 

arabe, mentionnés par les inscriptions cunéiformes. M. W. M. Miller 

voit des difficultés 4 Videntification avec la Mysie, parce que les Mysiens 

chez Homére habitent la Thrace; Hall refuse toute valeur A cette ob- 

jection, et, comme lui, Hommel"?) et Breasted" sont pour la Mysie. 

Petrie") préfére placer les Masa sur la céte septentrionale de la Syrie 

et il trouve la confirmation de son hypothése dans le nom du Gebel Musa! 

Sy eS Seay a ae 

’ ‘ Pras 

IV wr V. Kanxisa ev Kedxes. — Les Karkiga, V@aprés M. de Rougé"®), 

seraient les Girgaséens, une tribu chananéenne mentionnée par la Bible. 
Brugsch avait des doutes 4 ce sujet"®; il considérait Keske3 comme une 

" Grundriss der Geogr. und Gesch. 0) L.¢., p. 355. 

des alten Orients, 1goh, p. 28. [) Oldest Civilisation of Greece, p. 172. 

A History of Egypt, New-York “) Grundriss der Geogr., I. c. 

1905, p. hah, () A History of Egypt, New-York 
@) DL. c., p. 4g. 1905, p. 4ah. 

® L. ¢., p. 31. 0) [. ¢., p. 4g. 

®) Extrait, p. 36. (°) Rev. arch., N.S., t. XVI, 1867, 

©) Ktudes, p. 85; Recherches, p. 36, p. 36 : «Xeta et Karkiga se trouvent 

ho et 48. réunis comme dans le livre de Josué, les 

") Assyriens og Aegyptens Gamle His- _Chitti et les Girgaschi». De méme M. J.de 
torie, p. 577. Rougé (Rev. égypt., t. IIL, p. 160) répéte 

®) L.¢., p. 4g2; Maspero (Hist.,t.Il, | le rapprochement de son pére : « Karkiga 

p- 367) cite par erreur les pages 578 —répond au Girgaschi de la Bible, tribu 

et 579. chananéenne >». 
 Gesch. d. Altert., 1884, p. 278. () Dans la Gesch. Aeg., 1877, il 
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variante de la forme Karkiga") et il citait d’abord la province syrienne, qui 

s'appelait, d’aprés Ptolémée, Kasiotis”, et, par la suite ®), les Gergithes de | ES: 

Troade. W. M. Miller“) donna 4 Videntité de ces deux noms une base 

plus sire en attirant l'attention sur l’échange de § et r-/ dans les langues ae 

assyrienne et néo-babylonienne, mais tandis qu'il le rapproche de celui 

des Ciliciens ), Hommel et Maspero ) citent les Kashi des inscriptions 

cunéiformes et les Colchidiens. Breasted affirme que les Karkisa et les Kesh 

sont des peuples absolument différents, parce que dans le papyrus ces 

deux noms se trouvent ensemble l'un 4 cété de lautre; mais cette affir- 

mation me parait sans fondement 5), Petrie voit un lien, d'une part 

entre le nom de Keskes et celui du mont Kasios, d’autre part entre les 

Karkiga et Kirkésion sur YEuphrate. [1 convient de ranger dans le domaine — | 

humoristique l’opinion du professeur D* Baranski"® ; « Kilikier wohnten’ 

in Nordeuropa am Rigaischen Meerbusen ». 

VI. Louxa. — Brugsch"” les considéra d’abord comme un peuple 
. 

donne auprés de Karke’ le nom Girga- 

siter avec point d'interrogation. Dans ces 

conditions, il est difficile de dire—comme 

le fait M. Maspero (Hist., t. II, p. 389) 

— qu'il identifiait ces deux peuples. 

© [. ¢., p. 492 : Keschkesch oder 

Kerkesch. 

©) Geogr. Inschr., t. 11, Das Ausland 

(1858), p. 22 et 23. Les Kaskas furent 

identifiés avec la Kasidtis aussi par Walde- 

mar Schmidt (I. c., p. 575 et 731). 

(8) Dans Scuummann, Ilios, 1881, 

p- 823. 

( Asien und Europa, p. 352 et 355. 

() Tl s’y rattache aussi Kiskisos en 

Cilicie, remarqué par Ramsay (The Cities 

and Bishoprics of Phrygia), et que cite 
Maspero, Hist., t. Il, p. 389. 

‘) Gesch. des alten Morgenlandes , 1895, 

p. 86. 

) Hist., t. Il, p. 389. 

‘) Tl ne peut s’agir que du passage 

du papyrus transcrit Reo. égypt., t. Ill, 

p. 160; mais 1a on trouve d cété de Keskes 
non Karkisa mais Karkamasa avec la re- 

marque : «Le papyrus donne Karkamasa. 

Est-ce une erreur, ou est-ce Karkémisch 

que le scribe a voulu désigner et qui est 

donné plus loin dans le texte monumen- 
tal? Karkémisch s’écrit @ordinaire avec 

un K», 

 L.c., p. 4g et 5o. 

°°) Urgeschichte Nordeuropas, p. 350. 

( Hist. d’ Egypte, 1859, p. 179. Hl 
y est question des guerres de Minéphtah. 

Plus tard, Brugsch en distingua les Léka 

des temps de Minéphtah et les considéra 
comme un peuple caucaso-colchidien ha- 
bitant en Libye. De méme T. GC. H. Wendel 

(Hist. of Egypt, 1890, p. 95), suivant 

en cela le précédent de Brugsch, voyait 

en eux une tribu libyenne. 
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libyen, et K. de Rougé™ fut le premier qui les identifia avec les Lyciens, 

ce qui fut accepté par Fr. Lenormant), Chabas®) et Lieblein™., En 

méme temps Lauth) en rapprochait le fleuve Lykos, la Lucanie et méme 

la Ligurie. Halévy était frappé par la ressemblance avec les noms libyens 
Laga et Lagou, mais bientdt, ayant connu le poéme de Pentaour et ayant 

trouvé les Louka parmi les nations de Syrie, il abandonna ses rapproche- 
~ ments'7, M. Waldemar Schmidt hésitait entre un pays situé sur Euphrate 

et la Liycie, mais il inclinait plutét vers le second). Brugsch® songea 

~ ensuite aux Ligyens mentionnés par Hérodote), puis il se rallia 4 Tiden- 

tification avec les Lyciens "), Schrader indiqua le pays de Laki et le peuple 

des Laksi mentionné sur la rive droite de ?Euphrate par les inscriptions 

J Extrait, dans la Rev. arch., 1867, 

_t. II, p. 39 et 96 : «Léka, nom qui dési- 
gne probablement les Lyciens» (39). Son 
fils, J. de Rougé, dans I’édition du poeme 

a de Pentaour (Rev. égypt., t. III, 1885, 
ee _ p. 160) qu’il publia d’aprés les notes de 
son pére, écrit : «La Lycie, mais c'est 

___ peut-¢tre un peu loin». 
oe ® Man, @hist., 1869, p. 419; mais 

aux pages Lag et 430 il en fait des «La- 

coniens». Deméme Alfred von Gutschmidt 

considérait «die Lakonen fiir die lautlich 

und geographisch am nachsten liegende 

Deutung» (Kleine Schrifien, herausgeg. 
von Franz Rint, t. 1, Leipzig 1889, 

p- 344, Uber Duncker’s Geschichte des 

Altertums, imprimé pour la premiére 

fois dans les Jahrbiicher fir Ilassische 

Philologie, 1875). 

©) Etudes sur V'ant. hist., p. 185; Be 

cherches pour servir a Uhistoire de la XIX* 
dynastie, 1873, p. 36, 4a, 48. 

\) Aegypten i dess Minnesmirken, Stock- 

holm 1877, p. 118. 

‘) Aegypt. Texte, dans la Z. d. deutsch. 

Morgenl. Ges., t. XX1, 1867, p. 663. 

) Biudes berbéres , au i Journ, asiatique, 

1874, 7°série, t. 1V, p. 411. Maspero place 

en premier lieu parmi les adversaires 

de la théorie de Rougé Brugsch (Hist. , 

t. II, p. 359); mais Brugsch a publié sa 

Gesch. Aegyptens en 1877 et Halévy ses 

Etudes berbéres en 1874. Unger, cité par 

Maspero (Manetho, p. 218), ne parle pas 

du tout des Lyciens. 

 L.e., p. 416. Auparavant il con- 

naissait seulement les monuments de 

Minéphtah. [1 se peut cependant que 

certains noms ethniques, étant devenus 

typiques, aient désigné vaguement des 

nations ennemies, sans impliquer une 

notion géographique déterminée. 

*) «Leka d.e. muligviis Lakiernes Land 

ved Euphrat, eller, som det antages af 

de fleste Aegyptologer, og masske med 

Rette, det billeasiatiske Landskab Lykien » 

(Assyriens og Aegyptens Gamle Historie , 

p- 576). Ibid., p. 577 : « Leka de muligviis 

er Lykien>. 

°) Gesch. Aeg., p. 491 et 578. 
() VII, 72 : Aéyves (éd. Teubner, 

1901, t. Il, p. 174). 

) Dans Scuremann, Ilios, p. 823 : 

Liku = die Lycier. 
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assyriennes; celui-ci avait été antérieurement mis en avant par M. Waldemar ee 

Schmidt"), La théorie de M. E. de Rougé a fini par prévaloir : Sayce, qui 
hésitait encore a l’admettre®), s’est déclaré pour elle, ainsi que W. M. Mil- : Oe 

ler), en invoquant 4 son appui non seulement le voisinage des Kalakiga, 

qui rappelaient les Ciliciens, mais aussi les conclusions tirées du costume. 

De méme MM. Maspero“), Hall), Hommel, Petrie et Breasted ®. 

VII. Anrwana. — Le nom de ce peuple est lu d'une triple facon, sui- 

vant la valeur attribuée au premier signe du mot qui se présente a Poeil. 

 Zeitschr. fir ag. Sprache, 1879, 

p- 47 et 48, reproduit par Ed. Meyer 

dans la Gesch. d. Alt., t. 1, p. 278. Je ne 

cite pas Wiedemann; son travail, Die 

altesten Beziehungen zwischen Aegrypten 

und Griechenland (Leipzig 1883), cité 

par Maspero, m’est inconnu. Maspero 

(Hist., t. Il, p. 359) cite aussi Aeg. Gesch. 

de Wiedemann, p..475: mais la, il n'y 

‘a pas d’objections explicites contre Piden- 

tité des Louka avec les Lyciens. 

() A. H. Sayce, The Races of the Old 

Testament, Oxford 1891, p. 154. Sayce 

doute a cause de lorigine non-lycienne 

du nom Louka; ec’est en effet Tramele 

qui est le nom autochtone. 

(*) Asien und Europa, p. 354. En 1887, 

le D' O. Treuber écrivait dans sa Geschichte 

der Lykier : « Ob die Lykier bei einem der, 

unter Ramses II, unter Menephtah und un- 

ter Ramses III, von Haufen verschiedener 

Volkstimme gegen Syrien, beziehungs- 

weise Aegypten, unternommenen Raub- 

ziige beteiligt waren, von vorn herein 

zu leugnen erscheint uns unberechtigt>. 

 L.c., t. Il, p. 359. 

°) Oldest Civilisation of Greece, p. 88. 

‘) Grundriss der Geogr. und Gesch. 

des alten Orients, 1go4, p. 28. 

) History of Egypt, p. 50 et 51. 

‘) Ancient Records of Egypt, t. Ill, 

p- 239. Baranski est d’avis que les Lika 
habitaient «am Rigaischen Meerbusen» 

(1. c., p. 96). Comme curiosité je cite le 
passage suivant : «Im Mittelalter kannte 

der Araber Ibn Fouslan ein Kasalikenland 

in Nordrussland, offenbar am Rigaischen 3 

Meerbusen. Der Name erhielt sich noch 

heutzutage unter den Lithauern. Den 

russischen und polnischen Herrn nennt 

der Lithauer Burlaks oder Bur-lokas, 

den Polen heisst er auch Leukas. Im X. 

Jahrh. nannte Widukind die Polen Liki- 

kacirci. Daraus ist es ersichtlich, dass in 

Nordeuropa der Name Luk (Lak, Lok, 

Lyk) sehr bekannt war» (p. 98). A la 
méme école que Baranski appartient 

Yabbé A. Szaniowski (Lech, Czech, ikus, 

Varsovie 1907, voir la recension d’'U- 
taszyn dans la «Usianzka», 1908, n° 9, 

p. 364-365). Ce savant, lui aussi, consi- 

dérant les formes Lig, Lik, Louk, Lak, 

aflirme que la demeure primitive des 

Lach avait été la partie littorale méri- 
dionale de 1a Babylonie, que vers 4oo0o 
avant J.-C. une partie de la tribu de Lach 

occupa la edte de la Louka = Syrie; il voit 

des Lach dans les Paphlagoniens, ete. 



a = [9] 

Champollion lisait Junan" et traduisait «le pays des Toniens», en quoi 

_ Rosellini !’a approuvé®). KE. de Rougé® était pour [runa ou Irjuna ou Ijuna 

(r=1), et supposait sous cette forme Ilion. Chabas“) était du méme avis 

; que Champollion mais il admettait la possibilité de la lecture Maouna 

( Meonia)), et méme il la considérait comme plus probable). Brugsch 

proposa Malunna") et plus tard Mauna 8). M. Waldemar Schmidt supposa 

avec hésitation Ilion), M. Lauth''®) était arrivé, on ne sait comment, a 

ee la lecture Valiuna, M. Maspero™ appuie la théorie de Rougé; M. W. M. 
Maller?) est pour la forme primitive de Champollion, en y voyant 

avec certitude des loniens; de méme M. Hommel ‘!), M. Hall“ considére 

la question comme provisoirement insoluble; de méme M. Breasted '!®). 

M. Budge"® reste fidéle 4 Maunna. Enfin M. Petrie”) juge probable 

le rapprochement d’Arwan ( en grec Oroanda ) au nord-ouest de la Cilicie. 

VIET. Kazavapen. — Ons’est peu occupé de ce nom. M. de Rougé"'®) n’en 

 «Jounan» : Gramm. égypt., p. 151, 

et Dict. ég., p. 66. M. W. M. Miller (Asien 

und Europa, 370) cite dans Yordre in- 

verse, mais le Dictionnaire avait paru 

seulement en 1841, la Grammaire dés 

1836. Maspero aflirme a tort (Hist. , t. IL, 

p- 867) que Champollion lisait Eionna. 

® Mon. storict, 1, III, 1, p. 426. 

® Recueil de travaur, t. 1, 1870, 

p- 8; Mélanges d’arch. égypt. et assyr., 

1875, p. 267 (lecons de 1869 publiées 
par F. Robiou). 

“ Btudes sur Pantiq. hist., p. 185. 

() Ibid. 

) Ibid., p.287 «...VTonie ou mieux 

encore la Méonie». Masna a la page 185 

est sans doute une erreur, au lieu de 

Mauna. 

) Gesch. Aeg., p. 4g1. 
Dans Scutremann, Ilios, p. 894. 

® L.e., p.577 : «Ab-un eller Ii-un, 

der minder om Ilion-Troia». 

(°) Aus Aeg. Vorzeit, 1881, p. 301. 

C’est semble-t-il, une faute d'impression , 

au lieu de Maliuna, mais dans ce cas, 

d’ou vient le rapprochement d'Ilion? 

“) Les Ilim, dans le Recueil de tra- 

vaux, t. VIII, 1886, p. 84, et Hist., t. II, 

p. 367. Dans la petite Histoire des peu- 

ples de Orient, 6° éd., Paris 1go04, ala 

page 263, Hiuna, faute évidente d'im- 

pression pour Iliuna. 

() Asien und Europa, p. 368. 

9) Gesch. des alten Morgenlandes , ».86; 
Grundriss der Geogr. und Gesch. des alten 

Orients, 1go4, p. 28. 

() Oldest Civilisation of Greece, p. 129. 
(5) A History of Egypt, New-York 

1905, p. 4oh. 

(°) Eeypt under Rameses the Great, 

p- 28. 

(”) Hist., p. 4g. 

“*) Dans Védition du poeéme de Pen- 
taour par son fils (Rev. égypt., t. Ill, 
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a rien pu tirer et M. Brugsch") s’attacha au Gossen biblique. M. W. M. Miil- _ a 

ler), ayant lu dans le papyrus Anastasi la mention d’un baume héthéen 

appelé Ka-da-va-ira®), considére les Kazawaden comme une partie du pays 

héthéen; d’autre part il apergoit dans le traité d’alliance la mention des 

dieux Kizawadana et de la princesse, fille de ce pays et pas un mot nulle 

part sur le prince de Kazawaden, d’ow il conclut que ce pays, aupara- 

vant indépendant, était alors en une étroite union (Personalunion) avec 

les Héthéens. Petrie pense 4 la Kataonie), Hommel®) & la Cappadoce, ce 

qui revient d’ailleurs au méme. 

Cette revue historique des opinions de divers savants fait impression 

d'un chaos décourageant. Néanmoins on peut parvenir a certaines identi- 

fications et répandre de la lumiére sur ces peuples. En tout eas il faut 

renoncer & vouloir expliquer nécessairement toutes les énigmes; dans 

cette voie on ne parvient qu’a de nouvelles confusions. Il vaut done mieux 

ne pas avoir honte des lacunes, ne pas essayer de dissiper toute lobseu- 

rité, mais se borner 2 établir des bases solides, que les découvertes futures 

pourront confirmer et continuer, sans qu'il y ait besoin de recommencer 

p. 160) on lit la remarque : « Katuatan. 

Inconnu jusqu’a présent». 

“) Dans Scaniemann, Ilios, 1881, 

p. 823. Brugsch transerit Qazauanatan. 

Nous ne rencontrons cette forme nulle 

part dans les documents, mais seulement 

Qazawana (Rev. égypt., t. Ill, p. 160) 

dans le papyrus Raifet, Qazawadn (tb. ) 

4 Louxor et Karnak, Qazawadana (Rev. 

égypt., t. IV, p. 129) dans le papyrus 
Sallier. La forme Qazouana... au pa- 

pyrus Raifet a une lacune avant le signe 

déterminatif géographique ; évidemment 

Brugsch l’avait complétée par tan. Budge 

(Egypt under Rameses the Great, 1902, 

p. 28) donne seulement la forme Qit- 
chaua(tan), connue par le traité d’alliance 

égypto-héthéen. 

(°) Asien und Europa, p. 335. 

) D’aprés W. Max Miller, cette forme 
ist sicher aus Ka-da-va-de-n korrum- 

piert» (ibid., p. 331). 

(“) Hist. of Egypt from the XIX" to the 

XXX" dyn., 1905, p. 50: «The termi- 

nation -dana points rather to the Persian 

side than to the Greek, and the form 

Qazauo-ira for balsam from the Kheta 

‘shows that Kazana or Katana was the 

essential name. This people were outside 

of the Kheta, but closely connected, as 

the King swears by the gods of the Kheta 

and the gods of Qazauadana. The region of 

‘Kataonia well agrees to this in all ways». 
Lagrange tient de méme pour les Catao- 

niens (La Créte ancienne, 1908, p. 143). 

®) Grundriss der Geogr. und Geschichte 
des alten Orients, t. I, Miinchen 1904, 

p- 47 et 56. 
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A. Parmi les tablettes de Tell-el-Amarna nous avons une lettre du roi 

du pays @’Alagija 4 Aménophis III contenant le passage suivant : « Pourquoi 

mon frére me dit-l de telles choses? Lorsque les hommes du pays de Loukki 

_(lou-ouk-ki) font chaque année leur expédition, je suis attristé dans mon 

pays(?)"). Mon bon frére, tu m’as fait dire : «Les hommes de ton pays 

ont agi en commun avec eux», mais moi, mon frére, je ne sais pas s'ils 

_ ayaient été avec eux. Si ce sont des hommes de mon pays, dis-le-moi, et 

je ferai ce quil faut, tu ne connais pas l’affaire. Les hommes de mon 

_ pays mont pas fait cela...» Le sens est clair : le peuple aventureux de 

_ Loukki a causé beaucoup d’ennuis 4 Aménophis III. Celui-ci, soupconnant 
 —A tort ou A raison — que des sujets du roi d’Alagija y ont participé, 

fait des réclamations et il recoit une lettre d’excuses. La correspon- 

dance d’Aménophis III date d’environ 1370 avant J.-C.®), et la bataille de 

Kadech tombe vers 1290 avant J.-C.) : nous avons donc l'intervalle d’envi- 
ron 80 années. Il est difficile d’admettre que les brigands mentionnés . 

dans les textes cunéiformes de 1370 sous le nom de Loukki et les alliés 

ae es, tn ee 

r 2 = — 

 @Affligé> : Hantvy, La correspon- 

dance d’ Aménophis III et d’ Aménophis IV, 

Paris 1899, p. 37. Mais «je suis inno- 

cent», selon A. J. Detarrne, S. J., Letires 

de Tell-el-Amarna, dans les Proc. Soc. Bibl. 

Arch., 1893, t. XV, p. 130. Cf. aussi 

Winexier, Tell-el-Amarna Letters, 1896, 

p- 87 et 88. 

Le régne de Thoutmosis III est 

fixé au point de vue astronomique, grace 

a la date sothiaque et 4 deux dates de 

calendrier dans les annales de Karnak. 

Mahler placait son avénement en 1504, 
Lehmann en 1515. Ed. Meyer (Aeg. 

Chronologie, Berlin 1g04, p. 50) a 
_adopté la méthode de Lehmann, mais il 

a démontré que les caleuls de ce dernier 

contenaient une erreur, et il est parvenu 

pour le régne de Thoutmosis III, aux 

dates 3/V 1501-17/IIl 1447. Les dates 

de ses successeurs ne peuvent étre éta- 

blies qu’approximativement; le régne 

d@’Aménophis III, qui dura 36 ans, tombe 

en 1411-1375 (Breasren, Ancient Re- 
cords of Egypt, t. 1, p. 43), ou en 1415- 

’ 1380 (Meyer, /. ¢., p. 68), ou en d’au- 

tres années voisines de celles-la. 

“) Breasted (1. ¢., p. 44) adopte pour 

le régne de Ramses II les dates 1292- 

1225, et Meyer (Jl. ¢., p. 68) les dates 

1300-1234. La bataille de Kadech eut 

lieu dans la cinquiéme année du régne 

de Ramses II, comme nous le savons par 

le «poeéme de Pentaour>. 
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des Héthéens de 1290 fussent deux peuples différents. Il est beaucoup 

eras ae 

plus probable que nous avons la affaire & un méme peuple". Du 

contenu de la lettre du roi d’Alasija il semble résulter que les Loukki ‘ 

étaient les voisins de celui-ci. Qu’est-ce qu’Alasija? M. W. M. Miiller®) 
y voyait plutét un pays sur le continent qu'une ile, et M. Maspero® un 

plateau & ’'embouchure de ’Oronte. M. Hall est pour Chypre, car on 

sait par les tablettes de Tell el-Amarna que l'on exportait le cuivre d’A- 

lasija en Egypte et que d’autre part c’était un pays commercant et ma- 

ritime, qui n’était pas situé dans le Ganaan. S'il en est ainsi, le voisinage 

de Chypre avec le pays Loukki-Loukou répond trés bien a la Lycie et a 

Videntification des Luku avec les Lyciens. 

( «Lukki, welche zweifellos Lykien 

den Namen gegeben haben» : Winckier, 

Die Euphratlander und das Muittelmeer, 

Leipzig 1905 (dans Der alte Orient, 

t. VII, 2), p. 16. 

) Asien und Europa, p. 267. Cf. 

aussi Kart Niesunr, Die Amarna-Zett, 

Leipzig 1903, p. 17: Aus dem Lande 

Aleschja, das wohl an der kilikischen 

Kiste zu suchen ist». 
*) ¢ Quel Alasia soit, comme je le crois, 

le massif montagneux situé a l’embou- 

chure de l’Oronte, ou, comme d'autres 

lont soutenu, 1a grande ile de Chypre, 

il importe peu. . . » (Contes populaires , 3° 

éd., p. 188). A Texemple de M. Mas- 

pero, M. A. Moret place Alasija dans la 

carte de l’Asie occidentale jointe au livre 

Au temps des Pharaons, Paris 1908; cf. 

ibid., p. 59 (royaume d’Alasia sur le bas 

Oronte) et 72. Th. Noldeke (Zeitschr. fiir 

dg. Sprache, t. XXXVIII, 1900, p. 152) 

doute qu’Alasiya soit Chypre et pense 
qu il est plutét le pays EAaotooa (d'aprés 

Strabon, une ile & Touest de Tarsos) ; 

mais, Ou Allah ‘allim, ajoute-t-il. 

) Oldest Civilisation of Greece, p. 163; 

«Alasa, a country which may be placed 

with great probability in Cyprus». Kine 

and Hatt, Egypt and Western Asia, 1907, 
p- 429: «Alashija or Cyprus», mais ibid. , 

ala page 431 , Pidentification est de nou- 
veau limitée par « probably ». Lichtenberg: 

est décidément pour Chypre (ef. Miteil. , 
der vorderasiat. Gesell. , et lonische Sdule). 

En 1895, W.'M. Miller (Zeitsehr. fir 

Assyr., t. X, p. 257-264) identifie «das 
Land Alasia» avec Chypre. Le méme 

(Die alten Aegypter als Krieger und Ero- 

berer in Asien, Leipzig 1903) : «CGypern 
Arasa, keilinschriftlich Alaschia genannt» 

(p. 31); ef. Homer, Grundr., p. 62; 

Wincxxer, Mitt. d. deutsch. Orient. Gesell. , 

n° 35, p. 41. Pour Chypre est aussi Ep. 

Meyer, Glossen zu den Thontafelbriefen von 

Tell-el- Amarna (Aegyptiaca, Festschrift 

fiir Georg Ebers , 1897, p. 67). Le prof. 

D' Baranski place naturellement (J. ¢., 

p- 74) le pays en question dans Europe 

du Nord : «Heutzutage giebt es noch 
eine Allaschstadt an der unteren Ost-Aa 
am Rigaischen Meerbusen. Der Name 
«Alas» war daher am Rigaischen Meer- 

busen seit eher gebraucht. » 

ae 
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 B. Parmi les alliés héthéens figurent a cdté des Louka les Karki8a), que 

M. W. M. Miller a rapprochés des Ciliciens. La parenté et le voisinage pro- 

_ bable des Louka et des Karki8a coincide avec la position géographique de la 
ie Lycie et de la Cilicie. Ge n’est pas un argument convaincant en soi-méme®), 

mais avec les autres, il confirme lidentité des Loukou avec les Lyciens. 

¥ 

i C. Trés important est ’argument de M. W. M. Miler tiré du costu- 
~ me®), Au temple de Louxor nous trouvons sur le pyléne“ une scéne re- 

_ présentant dans un groupe de dix guerriers divers types des ennemis 

Le coalisés de VEgypte (5), 
: Ii y a la des Sémites et des Hittites, mais il y a aussi trois types 

différents (1, 6, 10) avec une coiffure caractéristique, 4 savoir une 

sorte de casquette ceinte d’une couronne de plumes (6), Cela se rattache 
E 
ye 
; 

3 

F 

i: 
¥ 

es im 
ae 
ae i 
1 

ke 

“ Dans le texte de Louxor du « poéme 

de Pentaour> (Rev. ég., t. III, p. 160), 
Karkiga et Louka figurent Pun a edté de 

lautre. 
® Ti est donné par M. W. M. Miller 

(Asien und Europa, p. 355). 

® Ibid., p. 361 et 362. 

() G. Danessy, Notice explicative des 

ruines du temple de Louxor (Le Caire 1893), 

p- 23 et 24. Rosellini, dans l'index placé 

en téte des Monumenti storici, attribue i 

tort le pyléne 4 Ramsés III. Cf. Breastep, 

Ancient Records of Egypt, t. ll, p. 148. 

©) Rosextint, Monumenti storici, pl. 

104; Cuampottion, Monuments, pl. 324. 

W. M. Miller cite (Asien und Europa, 

p- 861) la planche 314, mais dans I’é- 
dition de Champollion il avait été com- 

mis une erreur corrigée dans l’explica- 

tion introductive : «Planches CCCXXIII 

et CCCXXIV (numérotées par erreur 

CCCXIV)». Le dessin de Rosellini est 

reproduit par M. W. M. Miller (J. c.). 

) M. W. M. Miler (Ul. ¢., p. 362) 

écrit : «Der pontische Schild und das 

rasierte Gesicht lehren, dass wir es mit 

Stéimmen zu thun haben, die dem hethi- 

tischen Kulturkreise nahestehen ». Mais le 

bouclier, nous le voyons seulement chez 

un (le premier) des guerriers, Cela pour- 

rait s’expliquer si l'on supposait que les 
mains droites chez le sixiéme et dixiéme 

soldat sont cachées, et que l’artiste égyp- 

tien ne sut pas vainere la difficulté tech- 

nique de représenter une partie du 

bouclier. Mais on ne peut pas passer 

sous silence qu’aussi le huitiéme soldat 

(avec le type sémite) ala main gauche 

voilée. Quant au e«rasiertes Gesicht», on 

ne peut rien dire sur la moustache, a 
cause du caractére d’esquisse que porte 

la scene. Les barbes sont parfaitement 

visibles, surtout chez Rosellini, et le 

neuviéme soldat qui a, chez Rosellini, 

laspect d’un individu rasé ou imberbe, 
fait chez Champollion également l’im- 

pression d’étre un homme barbu, ce qui 

détruit l'argument de M. Max Miller. 
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admirablement 4 Vinformation transmise par Hérodote, que les Lyciens 

marchant avec Xerxes contre la Gréce avaient sur la téte des bonnets — oe 

couronnés de plumes (), La coiffure représentée dans les reliefs de 

Louxor du temps de Ramsés II se répéte sous Ramses II & Médinet- 

Habou chez les peuples Danona, Pourasati, Sakarouga, Zakara®), dot la 

possibilité de conclure que le nom Louka avait un caractére collectif, Les 

Kgyptiens ayant affaire aux pirates sous Aménophis Ill 3), puis sous 

Ramses II 4 des alliés héthéens, plumés eux aussi et d'un type appa- 

renté & ceux-la, ne s’attardérent pas a chercher des distinctions ethno- 

graphiques exactes 

parmi eux, des Louka (4), 

Ces Lyciens, qu’étaient-ils ? 

: ils les englobérent tous sous le nom des principaux 

Hérodote nous a conservé la légende d’aprés lacie les fils d’Ku- 

rope, Sarpédon et Minos, se seraient disputé la domination sur la Créte. 

Minos vainquit et chassa Sarpédon, qui alla avec ses adhérents en Asie, 

cau pays de Milyas)», «Ce pays est maintenant habité par les Lyciens, - 

() Adxiot... eixov... 

nxeGadryjor wirovus mtepoiot TepicotePBa- 

vopévous (VII, p. 72), éd. Teubner, 

t. II, 1901, p. 179 et 180. 
() M. W. M. Miller insiste sur ce 

point (1. ¢., p. 362 et 363) et M. Daressy, 
dans son Guide du temple de Louxor 

(1893), fait la méme remarque. En 
décrivant le pyléne de Ramsés II, il 

reconnait «les peuples d’Asie Mineure : 

Sakalas, Turga, DSakari. . », quoique ces 
noms ne se trouvent point dans les textes 

relatif A la bataille de Kadech (Daressy, 

l.c., p. 24). 

®) Voir plus haut. 
() W. M. Méuuer, l. c. Je ne men- 

tionne pas pour Tinstant Tinstructive 
emission des Louka dans les comptes sta- 

tistiques de Minéphtah victorieux. 

(*) Hérodote, I, p. 173, éd. Teubner, 

t. I, 1899, p. 98 : és ry yijv MiAvada. 

mepl dé tot Dans un autre passage (IV, p. 45), — 
Hérodote raconte sur Europe que «éx_ 

tis Aoins te Galvetat gotoa nal otn 

amnousyn és ty yy tavtyy, Hrs viv 

ind t&v EXAjvwv Edodmy xadéerar, 

add? boov éx Dowlens és Kojryvy éx 

Koyjrys dé és Auxfyy>. Cette migration 

d'Europe, de Ja Créte en Syrie, répond 

a la légende ci-dessus sur 1a migration 
de Sarpédon; est-ce qu’Europe s’était 
mise en route avec son fils? Dans l’Aus- 

fihrliches Leaikon der gr. und rém. 

Mythologie de M. W. H. Réscher (Leip- 

zig chez Teubner, t. I, p. 1410 et seq.) 

la Lycie n’est point mentionnée dans — 

l'article sur Europe. Dans le méme article 

nous lisons : rerhielt auch von dieser 

Europa ein Teil der Erde den Namen», 

et en téte des sources est cité Hérodote. 

Cela conduit 4 la confusion, car préci- 

sément Hérodote en doutait : 7 3¢ 3% 
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mais je dis que cétait la Milyade et les Milyadiens s‘appelaient alors 

- Solymes. «Hérodote ajoute que, sous Sarpédon, les Lyciens portaient le 

nom de Termiles et qu aujourd’hui encore ils sont ainsi appelés par leurs 

i yoisins». Le nom de Lyciens proviendrait de l’Athénien Lykos, fils de 

 Pandion, qui, chassé par son frére Kgée, s’était réfugié chez les Termiles". 

Les Lyciens — aflirme toujours Hérodote — sont pour les meeurs en 

_ partie crétois et en partie cariens. Mais ils ont une coutume propre et 

gi que l'on ne retrouve nulle part ailleurs : ils établissent la descendance de 

leurs familles en ligne maternelle et non paternelle. «Si l'on demande a 

quelqu’un a quelle famille il appartient, il donnera sa généalogie du 

 ¢6té maternel et il citera les meres comme ses ancétres. Et si une femme 

libre se marie & un esclave, les enfants sont considérés comme nobles; 

mais si un homme libre, et fital parmi les plus haut placés, prend pour 

femme une étrangtre ou une concubine, les enfants sont considérés 

comme é&ripos), » 

Le lien entre les Lyciens et la Créte, sur lequel Hérodote insiste, est 

vraisemblable; le nom de Termiles est confirmé par les inscriptions lyci- 

ennes"), La légende sur l’Athénien Lykos est une réminiscence de l’hellé- 

nisation des Termiles, qui a eu lieu de trés bonne heure. Il est digne de 

remarque que ce peuple ne porte pas dans les monuments égyptiens son 

nom autochtone mais le nom soi-disant athénien, ce qui prouve de 

trés anciennes influences helléniques“). 

Evpeny otte ei meploputés got yive- 

oxetat mods ovdanav dvOpwmwy, ote 

éxdbev td otvona eAabe totro, ote 

boris of Hy 6 Oépevos Balverat, ci ur) dd 

tis Tupins Oijoouev AaSeiv td otvopa 

tiv xwony etc. (IV, p. 45, éd. Teubner, 

t. 1, p. 340). 

“ Répété chez Hérodote (VII, p. 92; 
éd. Teubner, t. II, 1901, p. 180) : Adxtor 

82 Teppirat éxadgovro éx Kpytys yeyo- 

vores, emi 8é Adxov tot Mavdlovos dvdpds 

A@nvatov éoxor Ty érwvuutny. La notice 

d’Hérodote est reproduite par Strabon 
(Geographica, p.573 et 667, éd. Teubner, 

t. II, 1899, p. 804, et t. III, 1898, 

p- 330), qui compare son opinion sur les 

Solymes avec l’opinion d’Homére. 

© [bid., 1, p. 173 : Pareillement Ni- 

colas de Damas, un polygraphe grec 

du 1 siécle avant J.-C. ; Adxtor tas yu- 

vainas waAAov i) tods dvdpas tipmor xal 

xadoivrat untpdder tas te xAnpovoplas 

tais Ouyatpdot Aelwovoww, ov trois viois 

(K0av ovvaywyh, Historici Greci mi- 
nores, éd. Teubner 1870, t. I, p. 148). 

) Hatt, The oldest Civilisation of 

Greece, p. 88 et seq. 

() M. Hall (/. c.) écrit : «This partial 
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Les droits éminents de la femme, décrits par Hérodote, peuvent témoi- 

gner pour le caractére non-aryen des Lyciens", mais ils sont la propriété 

commune de divers peuples primitifs'), Si les Lyciens étaient apparentés 
aux Crétois autochtones ou Etéocrétois, il faut nous demander ce qu’était ii 

ce dernier peuple. Les Grees le considéraient toujours comme un peuple 

barbare, et la pierre de Praisos®), trouvée il y a une dizaine d’années et 

conservée maintenant au Musée de Candie), laisse supposer, par sa 

bizarre inscription, qu'il ne se rattachait ni aux Aryens ni aux Sémites®), 

Croyant & la parenté entre les Lyciens et les Etéocrétois, nous sommes 

obligés d’admettre que les Lyciens aussi n’étaient ni Aryens ni Séa ie 

mites. Cette hypothése trouve une pleine confirmation dans l’examen 

hellenization of the Lykians cannot have 

taken place till the Mycenaean period, if 

the prae-Mycenaean culture is prae-hel- 

lenic. Whether the mention of Luka 

(= Lykians) on Egyptian monuments 

of the fourteenth century B. C. proves it 

to have taken place before that date is 

doubtful. The name is mentionned in the 

preceding century, when the King of 

Alashiya, ete.». Si done Vhellénisation 

n’a pas encore eu lieu, comment le roi 

d’Alagija dans 1a correspondance cunéifor- 

me et les monuments égyptiens appel- 

le-t-il les Termiles par leur nom grec? 

D'ailleurs la chronologie de M. Hall est 

fausse; Ramsés II vivait au xm° et non 

au x1y* siécle. 

©) Comme le veut M. Hall (I. c., p. 88). 

®) A. H. Sayce, The ancient Empires of 

the East, 1883, p. 99 et 100 : elt is 

the rule among primitive tribes to trace 

the descent through the mother and not 

through the father». Sayce cite Lubbock 

et dunne comme exemple les peuples de la 
cdte occidentale de l'Afrique, de Afrique 

centrale, du Gongo, de Madagascar, des 

Indes, de Sumatra, de 1’ Amérique du Nord 

et méme de ]’Australie. Quant a lEeypte, 

M. Maspero (Contes populaires, 2° éd., 

1889, p. 6) dit: «... Lapréséance accor- 

dée ici (Le conte des deux fréres) a 1a mere 

sur le pére était de droit commun en 
Fgypte : nobles ou roturiers, chacun 

indiquait la filiation maternelle de préfé- 

rence 4 la paternelle. On s'intitulait : 
«Ousirtasen, né de la dame Monkhit» ou 

bien «Sesousri, né de la dame Ta-Amon», 

et on négligeait le plus souvent de citer 

le nom du pére...>. 

‘) Hall (1. ¢.) ala page 87, écrit cor- 

rectement Praisos; 4 la page 89, il écrit 

par erreur Praistos. 

() Arruur J. Evans, Primitive Picio- 

graphs, dans le Journal of Hellenic Stu- 

dies, t. XIV, 1894, p. 354 et 355. 
) Hall (.¢., p. 87) écrit : «A group 

of letters ANAIT, which occurs in it, 

might be taken to refer to the Semitic 

goddess Anait and su to be taken a Se- 

mitic origin for the Eteokretans». Mais 
Evans (1. c., p. 354) insiste avec raison sur 

la probabilité de l'influence phénicienne. 
L’inscription elle-méme ne parle nulle- 

ment en faveur du caractére sémitique. 
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- linguistique des inscriptions lyciennes. Leur langue est étroitement 
_ apparentée aux parlers de Carie, de Pisidie et de Cilicie. D’aprés le 

_ témoignage des noms de localités et de personnes, une langue semblable 

Rs ; était parlée aussi par les plus anciens habitants de la Mysie, de la Lydie et 

de la Phrygie®). Cette race non-aryenne et non-sémitique précéda les Grecs 

dans la possession des territoires depuis la Créte jusqu’a I’Asie Mineure. 

Selon toute vraisemblance c’est la méme race a laquelle appartenaient les 

Hittites, adversaires de lEgypte, et peut-étre aussi les Etrusques®), La 

communauté de sang unissait 4 Kadech les ennemis de Ramsés II. 

| A cdté des Louka nous avons sept autres peuples, Pidasa, Dardni, 

_ Masa, Karki’a, Keske3, Ariwana(?) et Kazauaden. Méme si nous laissons 

de cdté la métathése Pidasa-Pisidie, en tout cas douteuse, nous devons 

reconnaftre une grande force aux arguments de Hall"), d’aprés lesquels 

le nom PDS apparait si souvent en connexion avec les Léléges qu'il 

faut le considérer comme appartenant a cette race. Les Léléges étaient 

membres du méme groupe non-aryen et non-sémite de peuples que les 

Lyciens et les Etéocrétois. Les Dardni peuvent étre les Dardaniens; nous ne 

savons rien de certain sur leur race. Les Masa sont peut-étre les Mysiens. 

Hall affirme qu’ils étaient sans doute Aryens, mais il ne donne pas de 

preuves), Les Karkiga = Kalkisa répondent trés bien aux Ciliciens, vu 

surtout que laflinité de la langue lycienne avec le dialecte de Cilicie est 

établie, comme je l’ai remarqué plus haut; Keske3 semble étre une forme 

corrompue du méme nom. Quant aux énigmatiques Ariwana (Junan? 

Iijuna? Mauna?), chacune des formes envisagées peut donner lieu aux 

" Hall (l.¢., p. go) d’aprés Kretsch- 

mer (Hinleitung in die Geschichte der 

griechischen Sprache) et Kalinka. 

® Hall, p. 91. 

® [bid., p. 103. 

“ Tbid., p. 99 et 100. 
(°) «Masa, Dardenni and Shardina, per- 

haps also Maunna, are mentionned among 

the tribes, who came into contact with 

the Egyptians about 1200 B. C. They 

were quite possibly Mysians, Dardanians, 

Annales du Service, 1915. 

Sardians and Meonians, but although 

the Mysians, who at a later date than 

this were still astride the Hellespont, 

were no doubt Aryans, there is nothing 

to show that the other tribes mentionned 

were...» (Ibid., p. 96). Une nouvelle 

inexactitude chronologique se fait jour 

dans ces quelques lignes : Masa, Dar- 

denni et Maounna (Ariwana) apparaissent 

seulement a la bataille de Kadech, qui 

fut livrée peu de temps aprés 1300. 

5 



[18] < heas 

hypotheses. Je ne tente point la solution du probléme de ce peuple; je 

remarque uniquement que M. Maspero parait avoir raison en soutenant 

lancienne lecture de M. de Rougé du signe initial de Poeil «ari» (= ili); 

mais si l’on doit en conclure qu'il s’agit d'Llion, je n’oserais Vaffirmer. Sur 

les Kazauaden une lumiére inespérée a été répandue par les tablettes des _ 

archives héthéennes de Boghaz-kieui, trouvées par M. Winckler. Ils y 

figurent comme Kizwadna®’, et ils font Pimpression d’¢tre de proches pa- 

rents des Mitani. On a retrouvé le traité réglant les rapports du roi héthéen, 

Moursil et Hattousil, le Khatasar égyptien, avec Sounassoura de Kizwadna. 

Ce pays avait été soumis 4 la suprématie héthéenne au temps du grand- ; 

pere de Sounassoura; le peuple assujetti avait émigré au pays d'Isouna. La 

reine Pidoukhipa, femme de Hattousil et mére de Doudhalia, qui corres- 

pondait avec Naptéra, femme de Ramses II), était originaire de Kizwadna. 

Si done les Kazauaden-Kizwadna étaient du méme sang que les Mitani, 

ils seraient Aryens, comme l'indiquent les divinités de Mitani, Mithra, 

Varuna, Indra et Nasatja, les jumeaux connus par les Védas“). Mais les 

archives de Winckler, d’une valeur immense, n’ont pas été encore explo- — 

rées en entier d'une maniére approfondie et il s’écoulera des années avant 
qu’elles le soient. Winckler lui-méme exprime ses opinions avec de pru- 

dentes réserves, et il est juste que nous nous abstenions aussi d’unjugement 

( F. Rosrov, Legon de M. de Rouge, 

Meélanges d’arch. ég. et assyr., 1875, 

p. 267. La lecon de M. de Rougé, au Col- 

lege de France, est de 1869; cf. Maspzro, 

Recueil de travaua, t. VIII, 1886, p. 84. 

(2) Mitteil. der deutschen Orient-Gesell- 

schaft, n° 35, Berlin 1907, p. 33 et 48. 

) [bid., p. 21. 

() M. Ed. Meyer (Das erste Auftreten 
der Arier in der Geschichte, dans les Sit- 

zungsberichte der kon. preuss. Akad. d. 

Wissensch., 1908, 1) souligne Timpor- 

tance énorme du fait que les mémes 

dieux, que les habitants du Pendjab véné- 

raient aux temps védiques , se rencontrent 
en méme temps 4oo milles plus 4 l’ouest 

comme les dieux des Aryens de Mitani. 

Cela sert & M. Meyer pour confirmer 
sa théorie, d’aprés laquelle la sortie 
des Aryens de leur patrie commune eut 
lieu dans les premiers sitcles du second 

millénaire avant J.-C., dans la direction 

sud-est, vers la vallée de l’Inde, dans celle 

d’ouest vers Iran, la Médie, la Perse et 

plus loin. La différenciation se serait 

accomplie plus tard, surtout 4 cause de 

lapparition du prophéte Zarathustra (/.c., 

p- 17 et 18). Mais si nous rencontrons 

chez les Mitani des dieux aryens, cela 
témoigne pour la race de ja dynastie 

régnante (Kherri?) mais non pour celle - 

du peuple soumis. 
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définitif. Les tablettes de Boghaz-kieui donneront sans doute une 
quantité de documents qui ont échappé & Tattention de Winckler, quand 

en passa la revue hative et tout a fait provisoire. On peut donc nourrir 

espérance bien fondée que les études des années prochaines sur les ar- 

hives héthéennes nous fourniront encore plusieurs détails d’importance 

“Vis bien que nous sesiied dans Vincertitude sur sad détails, ce qui 

‘ailleurs vaut mieux que les hypathises tontanes et fragiles, ie caractére 

; $ Briers est clair. Nous y avons des tribus asiatiques non-aryennes, 

ie: _ mélangées probablement avec des tribus grecques, et unies par la com- 

~ mune culture mycénienne et le fond racial commun pélasgique ™). 

Il. LA GUERRE LIBYQUE SOUS MINEPHTAH. 

Les peuples septentrionaux de la Mer apparaissent sous Minéphtah 

en une si étroite connexion avec l’invasion libyque, qu'il est impossible 

_ de séparer ces deux faits et qu’il faut les traiter d’ensemble. Passons d’a- 

bord une revue des sources. 

I, LA GRANDE INSCRIPTION DE KARNAK. 

Cette inscription se composait 4 lorigine de quatre-vingts lignes gra- 

yées sur le cété intérieur (occidental) du mur qui rattache 4 l'Est le 

temple principal de Karnak au pyléne numéroté VII sur le plan de 

Bedeker, et qui est le plus septentrional des pylénes du nord“). La 

partie la plus haute du texte manque aujourd’hui. La grande inscription 
errr, 

¥ Y , adek 

b : “) M. J. Garstang, se référant a 1a bro- sequence of the dates are confused, and 

| __ chure de Winckler et en arrivant 4 ces the conclusions hesitating and obscured » 

dieux «indo-germaniques», ajoute: «This (Annals of Archeology and Anthropology, 
portion of the report is the least satis- issued by the Liverpool Institute of Ar- 

factory. There is a plunge into theories, cheology, 1908, p. 46). 

which may indeed be based upon a clear @) Hau, 1. ¢., p. 217. 
judgment of all the evidence before the (*) Breastep, Ancient Records of Egypt, 

author, but the materials are not all t. IL, p. 240; Bapexer, Egypte et Soudan, 

hefore the reader ; the arguments and the 1908, ot le plan est intercalé entre les 

Sie 



[20] as oe 

de Karnak fut mentionnée pour la premiére fois par Champollion, publiée 

en partie par MM. Lepsius et Brugsch, en entier par MM. Dimichen, 

Mariette et de Rougé !), Aucune de ces éditions n’est exacte; M. Breasted _ 

les a comparées et complétées toutes d’aprés les photographies puis il ae 

les a traduites®), mais son travail n’est pas le dernier mot de la science. 

Récemment M. W. M. Miller a comparé sur les hieux avec Yoriginal ) les 

textes de M. de Rougé, augmentés des variantes de MM. Dimichen et 

Mariette : cest la meilleure édition “. 

pages 256 et 257, d'aprés Mariette avec 
additions de Legrain. Mariette (Karnak, 

1875, pl. 55) donne les fins des lignes 

79 et 80, mais il n’a pu y reconnaitre 

aucun signe. Dans son texte explicatif 

(p. 75) nous lisons : Il est bon de noter 

que Vinscription se termine avec la ligne 

79 et quau dela la muraille n’a regu 

aucune décoration ». M. Max Miller (Egyp- 

tological Researches, Washington 1906, 

pl. 32) donne seulement Ja fin de la 

ligne 79 et pas une trace de la ligne 

80. M. Breasted (1. c., p. 240) écrit que 

le nombre primitif est de 80, mais a 

la page 252 il termine sa traduction de 

Yinseription au début de la ligne 76, 

dont il note l’existence avec une barre 

seulement, et il ajoute : «These are the 

last two lines of text preserved; they are 
too fragmentary for use here. Mariette 

(Karnak, texte p. 75) states that there are 

two more lines, but this plate (55) gives 

I. 78-80 without any visible signs.» Il 

y a ici une petite inexactitude : chez 
Mariette les lignes 76 et 77 sont fragmen- 

taires mais elles conservent, la premiére 

surtout, un nombre considérable de si- 

genes; aprés la ligne 77 sont encore indi- 
quées les fins de trois lignes (78-80) et la 

ligne 78 a deux n visibles. M. Max Miller 

(1. ec.) a reconnu en plus, a Ja fin de ja 

ligne 79, le signe y et le déterminatif de 

labstraction. 

™ Pour Ja bibliographie, voir Breas- 
tep, /. c., p. 2ho, et W. M. Mixxer, /. ¢., 

p- 25 et 26. M. Breasted écrit que le texte 

fut «noted first by Champollion», mais 
il ne cite pas louvrage; M. Miller se ré- 

fare aux Notices manuserites (t. 1, p. 193) 

et il remarque : «I have it not at the 
hand at this moment». Le titre bizarre- 

ment cité se rapporte & l’ouvrage Monu- 

ments de V Egypte et de la Nubie, Notices 

descriptives conformes aux manuscrits auto- 

graphes rédigés sur les lieux (Paris 1844- 

1875, T'autographe in-4°). Cet ouvrage 

se trouve entre autres au Musée du Caire, 

ou je l’ai connu. Dans le passage cité par 

M.W. M. Miler, Champollion écrit qu'il 

areconnu la légende de Minéphtah, mais 

il n’a pas compris le contenu de Tinserip- 

tion; du moins il n’en donne rien. 

@ L[.¢., p. 241 et 259. 

) Egyptological Researches , Results of 

a Journey in 1904, Washington 1906: — 
«The result will, I hope, establish a good 

basis for the text; only some minuties 

partly indicated in my marginal notes, 
may be decided by further examination». — 

Les fragments de Legrain (Ann. du 
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La grande inscription de Karnak est un des plus longs documents 

i conservés sur les parois des temples VE gypte, et elle nous renseigne exac- 

# tement sur les circonstances qui ont conduit a la bataille de Minéphtah 

avec les peuples libyo-méditerranéens, et sur les conséquences de la 

guerre. 

La prééminence accordée dans le texte au dieu Phtah permet de conclure 

que Voriginal avait été rédigé & Memphis, mais nous ne connaissons pas 

_ original. Le style emphatique et plein de métaphores rend la traduction 

difficile au plus haut degré™. 

If. LA COLONNE DU CAIRE. 

Ce monument fut découvert par M. Brugsch mais celui-ci ne I’a pas 

publié®), C’est un fragment d'une colonne de granit transféré par M. 

Maspero de la cour du Ministére de [Instruction publique au Musée 

du Caire et publié en 1881 °). Limportance de inscription consiste sur- 

tout dans Vindication de la date de linvasion libyque. Le texte conservé 

est trés exigu. Le dieu remettant le glaive 4 Minéphtah dit : «Je te 

donne que tu coupes les tétes aux Libyens) et que tu repousses leur 

attaque». Le fragment de l'inscription historique a la teneur suivante : 

«L’an 5, le second mois de la saison d’été (Som) on vint annoncer a Sa 

Service des Antiquités, t. Il et IV) sont ® Breasted (Anc. Rec., t. Ill, p. 253) 

sans importance. Breastep, l.c.,p.240; — traduit : «I cause that thou cut down the 

W. M. Miter, J. ¢., p. 27. chiefs of Libya, whose invasion thou hast 
™ Breastep, /. c., p. 2h4o et 2h1. turned back». Par contre M. Maspero 

) Geschichte Aegyptens unter den Pha- _— (Aeg. Zeitschr., 1881, p. 118) traduit : 

raonen, Leipzig 1877, p. 577 : «Diese — «Je donne que tu tranches les tétes des 

Jahreszahl (5) ist durch ein von mir in —Libou, que tu repousses leur assaut». 

Kairo entdecktes Denkmal ein fiir allemal = Le fragment de la colonne, vu par moi 

festgestellt. Sieh dariiber meine im Druck au Musée, représente un dieu, mais il 

hefindliche Arbeit, Ueber die libyschen ne nous indique par rien qui est ce dieu. 

Volker im 14 und 13 Jahrh. vor Chr. Geb. >. La téte manque, et le poing gauche 

Je ne sais si ce travail a jamais paru. tient le signe de la vie ankh. Cest 

) Maspero , Notes sur quelques points de _ certainement Phtah, qui, d’aprés la grande 
grammaire et d’histoire, dans la Zettschr. _inseription de Karnak, apparut 4 Miné- 

Sir dg. Sprache, 1881, p. 118, $17, h. phtah avant 1a bataille et lui inspira 
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Majesté : «A fait incursion le misérable chef des Libyens avec... de 

hommes et femmes, Sakales... »". 

Ill. LA STELE D’ATHRIBIS. 

Cette stéle fut trouvée dans le Delta méridional par M. Maspero, 

en publia le texte d’aprés estampage en 1883). Suivant la descriptic 

de M. Maspero e’était une stéle de granit, haute de deux metres, endo: 
magée en bas et sur les cétés, fendue en deux parties; de chaque ligne 

manquait un tiers. M. Maspero, publiant le texte d’aprés estampage, 

qui est toujours incertain, annonga quil donnerait une descrip 

exacte de la stéle aussitét que celle-ci aurait été transférée au Musée 
Caire. Malheureusement le monument fut détruit pendant le soulévem 

d’Arabi; il est perdu et nous sommes obligés de nous contenter pour t 

jours de la copie, 4 moins qu’un hasard heureux ne nous donne 

monument identique “). La stéle d’Athribis, contenant un récit de ! 

la confiance. Phtah apparut avant Ja vie- 

toire de Minéphtah; done la traduction 

de M. Breasted me semble inadmissible ; 

des chefs il n’en est pas question non 

plus. M. Breasted a pris la seconde partie 

de 1a phrase pour le passé, en s'appuyant 

évidemment sur l'emploi de la forme n 

du verbe repousser. Mais cette difficulté 

grammaticale est aussi, il me semble, 

apparente seulement. M. Erman, dans sa 

Grammaire égyptienne, 1894, p. 82, 

écrit : «Seit dem m. R. wird die n-Form 

meist in ganz anderer Weise gebraucht; 

sie fiigt einem vorangehenden Satze oder 

Worte eine denselben naher ausfithrende 

Nebenbemerkung». Cela peut étre ap- 

pliqué précisément au cas présent. De 
méme le poétique torepov wedtepor dans 
les paroles du dieu ne nous étonne pas; 

c’est ordinaire dans le style pompeux. La 

colonne du Caire se rattache étroitement 
a la pieuse Iégende qui courut sur 
conversation de Phtah avec le Pharaon; 

grande inscription de Karnak dit exp 

sément que Phtah, dans une vision 

culeuse, remit un glaive a Minéphtah. 

C'est cette scéne qui est représentée par A 
notre fragment. 

© En comparant I’édition de M. Mas- 
pero avec l’original, j’ai observé quelqu 

fautes insignifiantes dans Ja transcription 
du protocole royal; en outre, les restes 

la seconde ligne deV’inseription historique 

sont déchiffrés d'une facon erronée. — 

) Notes sur quelques points de gram- 
maire et @ histoire, dans la Zeitschr. fir — 

dg. Sprache, 1883, $ XXV, p. 65-67. 
‘) Breasted, ignorant absolument le 

sort de la stéle, éerit : «As Maspero has 
published only from the squeeze, his 
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ampagne libyque, est un complément précieux du grand texte de Karnak; 

elle nous donne la date exacte de la victoire de Minéphtah et une liste des 

s, des prisonniers et du butin, qui peut servir & la comparaison et au 

contréle des détails contenus dans le premier document. 

IV. LA STELE D’ISRAEL. 

En 1896, M. Flinders Petrie découvrit parmi les ruines du temple 
funéraire de Minéphtah a Thébes une stéle d’Aménophis III, au revers 

de laquelle se trouvait un hymne célébrant la victoire de Minéphtah sur les 

_Libyens. Ce document est devenu fameux a cause de la mention d'Israél, 

et, depuis le temps des premiers travaux de M. Petrie et de Spiegelberg™, 

ila suscité une littérature énorme ®), Pour notre but il est néanmoins d’une 

importance trés restreinte, car il ne contient pas de faits qui ne soient 

 mentionnés déja dans la grande inscription de Karnak; les alliés septen- 

_ trionaux des Libyens n’y sont méme pas mentionnés d’un seul mot. 

text is sometimes uncertain and a col- 
lation with the original is much needed» 

 (L¢.,t. Ill, p. 253). Un voew impossible 

a réaliser! L’information sur la perte 

infortunée du monument, je la tiens de 

M. Maspero et de M. Daressy, qui 1ui- 
méme I’a recue de M. Maspero. 

® Perr, Egypt and Israél, dans la 

j Contemporary Review de mai 1896; Sprr- 
GELBEeRG, Der Siegeshymnus des Meineptah 

(Zeitschr. fir ag. Sprache, t. XXXIV); le 

méme chez Perrie, Six temples at Thebes , 

1897. Breasted cite inexactement parmi 

la bibliographie du texte de la stéle d’Is- 

raél: Grirritu, Proceedings of the Soc. of 

Bibl. Arch., t. XIX, 1897, p. 293-300. 

Dans ces pages Griffith donne diverses 
Notes, mais 4 Minéphtah se rapportent 

uniquement les pages 298 et 299, — 
the Israél Stele. 

La stéle d'Israél devait étre, comme 

la grande inscription de Karnak, d’ori- 

gine memphite, vu l’adoration du dieu 

Phtah a Ja ligne 19. Il est digne d’atten- 
tion que le fragment de la copie de Kar- 

nak publié par Dimicuen, Hist. Inschr., 

remplace Phtah par Ammon, ce qui 

indique, comme le remarque avec raison 

Spiegelberg (Zettschr. fir dg. Sprache, 

t. XXXIV, p. 20), la rédaction des prétres 

thébains. Breasted (t. III, p. 256) pré- 

tend que le fragment de Karnak fut édité 

de nouveau par Erman au tome XXXIV 

de la Zeitschr. fiir dg. Sprache; la, dans les 

pages 4 et g, le texte de Diimichen est 

reproduit dans le but d’une comparaison 
avec la stéle d'Israél, mais ce n’est pas 

une publication nouvelle. 
© La bibliographie a été donnée en 

partie chez Breasted (I. c., t. III, p. 257). 
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V. LES PAPYRUS". 

Dans les papyrus Anastasi conservés au British Museum, on trouve 

quelques références, d’ailleurs trés vagues, a la guerre de Minéphtah®, 
Chabas®) a découvert, dans un des papyrus du Musée de Berlin, la lettre At 

d'une prétresse libanienne 4 une personne de sa connaissance habitant a 

Péluse; cette lettre donne l'information que Minéphtah appela la cavalerie 

syrienne pour vaincre les Libyens. 

Kn s’'appuyant sur les données de la grande inscription de Karnak, et 

en les complétant par celles des autres sources, on peut exposer le récit 

de la guerre libyque. 

La grande inscription de Karnak commence par un titre ou sont 

nommés les peuples vaincus par le Pharaon. Sont lisibles les noms : 

Akaoua’a, Tourousa, Roukou (ou Loukou), Saraden et Sakrouga (ou Sak- 

« Les 

hommes du Nord, venant de tous les pays». Les Loukou sont naturel- 

louga)“), Ces peuples sont compris sous la rubrique générale de : 

lement identiques avec les Louka de Ramses II); les quatre autres peu- 

ples furent lobjet de longues dissertations et controverses sayantes. 

“) Breasted, dans les Ancient Records 

of Egypt, n’en tient presque pas compte ; 

il cite seulement le journal du gardien de 

frontiére (Papyrus Anastasi III), t. IIL, 

p- 270 et 272. 

) Pap. Anastasi II et III, cf. Maspzro, 

Du genre épistolaire, 1872, p. 89 et 77; 
Casas, Recherches pour servir a Vhistoire 

dela XIX‘ dynaste, p. 93, et Etudes sur 

Pantiq. hist., 2° éd., p. 219; Laurn, Aeg. 

Texte, 1867, p. 664 et seq. 

©) tudes sur Vantiq. hist., p. 215-217. 

() Devant Akaouaga on voit encore la 

fin d'un autre nom géographique, mais 
il est impossible d’en tirer quelque chose. 

Restent les traces de d ou Sa, 7 et le dé- 

terminatif géographique (W. M. Miz- 

Ler, Egyptological Researches, pl. 17). On 

lit Akaouasa sur Vinseription de Karnak 

(1.1), Akajouaga (ibid. , 1.54), Akouaigsa 

sur la stéle d’Athribis (1. 13). 
*) Schrader (Zettschr. fir dg. Sprache, 

1879, p. 47) s’oppose a Videntification 

des Louka de Ramsés II avee les Loukou 

de Minéphtah, en insistant sur la diffé- 

rence d’orthographe. Le nom des Louka 

de Minéphtah s’écrit, prétend-t-il, avec le 

signe des mains levées | | pour ka, celui 

des Louka de Ramsés II, avee une coupe 

= pour /. La subtilité de M. Schrader 

est complétement sans fondement. Au 

début méme de la grande inscription de 

Karnak, Louka est écrit avec la coupe. 

Ou est done la différence d’orthographe? 
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& I, Axaovasa. — M. Brugsch“) les tenait pour Libyens, MM. Lauth @) 

et. E. de Rougé') y reconnurent en méme temps les Achéens et Waldemar 
a Schmidt, Chabas®, Lieblein partagérent cet avis. M. de Rougé avait 

____ trouvé une confirmation de ses vues dans ce qu'il croyait avoir distingué 

ae _ parmi le butin spécifié par le document — des cnémides répondant admi- 

__rablement aux cnémides grecques. On a plus tard démontré que le signe 

___ sur lequel M. de. Rougé avait attiré Lattention n’a rien & faire avec: les 
enémides'), mais cela n’a pas influencé la question de Pidentité du peuple 

Akaouaia avec les Achéens. M. Halévy objecte contre elle que les Egyptiens 

me nappellent pas les Grecs Achéens dans les documents postérieurs, et il 

préfére rapprocher le nom hiéroglyphique du libyen Agaouasa'®). M. Max 

Duncker également doute fort de Videntité avec les Achéens et porte ses 
_____ regards vers la Libye"). Ed. Meyer") s’oppose a Tidentification & cause de 

Hist. d' Egypte, 1859, p. 179: — sorte de bracelet, pour quoi se déclare 
-Qawasa. Plus tard il les rangea parmi les 
caucaso-calchidiens circoncis , qui, a cette 

époque, auraient immigré en Libye 
(Aqaouasha) (Gesch. Aeg. unter den Pha- 

raonen, 1877, p. 567 et 577). 

© Homer und Aegypten, 1867, p. 14; 

. Aegyptische Texte aus der Zeit des Pharao 

Menephtah , dans la Z. d. deutsch. Morgenl. 

Ges., 1867, t. XXI, p. 664. 

® Reoue archéol., 1867, t. Il, p. 95. 
“ Assyriens og Aegyptens Gamle His- 

torie, Copenhague 1872, p. 518. Dans 

la suite de cet ouvrage, publiée en 1877, 
M. W. Schmidt présume (p. 620) que 
les Ouasaia de Ramses III sont aussi des 
Achéens. 

) Recherches pour servir a Vhistoire de 
la XIX* dynastie, 1873, p. 36. 

() Egypten i dess minnesmarken , Stock- 

holm 1877, p. 118. 

™ M. W. Pleyte (Zeitschr. fir ag. 

Sprache) remarque que si ce signe repré- 
sentait la enémide, il serait debout et 

non horizontal ; ce serait done plutét une 

aussi M. Wiedemann (deg. Gesch., p. 475). 

M. Birch (Zettschr., 1872, p. 98) a dé- 

montré que le signe représente le rasoir, 

comme le prouvent les spécimens conser- 

vés au Musée Britannique. Chabas accepte 

cette interprétation (Etudes sur lantiq. 

hist., 1873, p. 78); ef. enfin le monu- 

ment du Caire décrit par M. Borchardt 

(Zeitschr., 1905, p. 78-79). Probable- 

ment, dans la liste du butin, il n'est pas 

question de rasoirs, mais de couteaux 

ressemblant aux rasoirs et désignés sous 

ce nom par les Egyptiens. 

‘*) Journal asiatique, 1874, 7° série, 

t. IV, p. 410. 

(°) Gesch. des Alterithums, t.1, 4'* Aufl. , 

1874, p. 124, note. L’identité est dé- 

fendue par Alfred von Gutschmidt (I. c. ). 

M. Duncker, dans la cinquiéme édition, 

s‘affermit dans son opinion a cause de la 
prétendue circoncision des peuples sep- 
tentrionaux. 

(°) Gesch. des Alterthums, 1884, t. I, 

p- 313. 
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la prétendue circoncision du peuple Akaouaga, mais il concoit la question 

d'une maniére erronée, comme je le prouverai plus bas. De méme M. Wen- 

del tient les Akaoua’a pour une tribu libyenne “), Sayce, tout en 

admettant qu'ils sont une tribu grecque, voit en eux les Hypachéens 

de Cilicie®), M. W. M. Miller® approuve M. de Rougé, de méme 

MM. Hommel, Maspero®), Krall, Hall‘, Breasted) et Lagrange), 

() F. CG. H. Wenpex, History of Egypt, 

New-York 18 0, p. 95. 

() «In the «Aqaiusha of the sea» ac- 

cordingly scholars have seen the Akhzans 

of Greek history, and have pointed to 

the fact that, in the age of Ramses III, 

their name is replaced by that of the 

Daanau or Danaans. But the Daanau are 

already mentioned in the reign of Thot- 

mes JJI, to whom a poet declares that 

«the isles of the Daanau» shall be subject. 

If, therefore, the Agqaiusha are to be 

identified with the Akheans of the Greeks , 

it is better to see in them the Hyp- 

akheeans of Kilikia, or the Greek colonists 

in Cyprus, than the Akhzans of Homeric 

legends» (A. H. Saver, The Races of the 

Old Testament, Oxford 1891, p. 152). A 

la page 153, M. Sayce se déclare pour 

la cdte nord-est de Chypre, que Strabon 

appelle «la cdte des Achéens>. 

‘) Asien und Europa, p. 371. 

( Gesch. d. alten Morgenlandes , 1895, 

p. 89; Grundriss der Geogr. und Gesch. 

des alten Orients, 1904, p. 28. 

‘) Hist., Il, p. 439. M. Budge (Egypt 

under Rameses the Great, 1903, p. 99) 

écrit, on ne sait pas pourquoi — comme 
jadis M. Brugsch — Qaouasha! M. de 

Rougé (Revue arch., 1. c., p. 95) remar- 

que : «Notre gree Ayaids ne venait pas 

des files; le texte le fait originaire des 

pays de la mer, en se servant du ecarac- 

tére qui représente les régions mon- 

tueuses et qu’on oppose souvent au signe 

des plaines». Hl est vrai qu’au début de 

inscription de Karnak, les Akaouaga 

seulement (et un peuple illisible avant 

eux) ont le signe de la montagne, mais — 

ce n’est pas intentionnel et important, vu - 

que dans la méme inscription, & la ligne 

54 (Mixxer, Egyptian Researches , pl. 27), 

les AkajouSa n’ont pas ce signe. Et au 

poéme de Pentaour le signe de la 

montagne est attribué aux Louka (Revue 

égypt., t. III, p. 160) qui en sont privés 
dans Pinscription de Karnak. Quant a la 

détermination différente Akouaiga sur la 

stéle d’Athribis (ligne 13), ef. W. M. 

Miter, Asien und Europa, p. 358, et 

ce qui est dit plus loin dans le présent 

travail. 

°) Grundriss der altorientalischen Ge- 

schichte, Vienne 1899, p. 84. 

() M. Hall ( Oldest Civilisation of Greece, 

p- 173) ajoute : «It is quite possible, that 

these Achaians came from the Aegean, 

perhaps from Crete; Prof. Sayee however 

prefers to regard them as Cypriotes>. 

(*) Ancient Records of Egypt, t. Ill, 

p- 239 : «not impossibly». A History of 

Egypt, New-York 1905, p. 467 : «pos- 
sibly ». 

() La Créte ancienne, 1907, p. 143. 
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.. de PAfrique du Nord ou des pays- _yoisins, compare le nom Aka- 

uasa avec Agbia prés de Carthage (9° long. géogr.), Agabis (22° long.) 

II. Tourovss. — M. Brugsch les considérait comme un peuple libyen®). 
|. Lauth™ et E. de Rougé® y reconnurent simultanément les Tyrsé- 

_ Videntité fut acceptée par MM. Waldemar Schmidt, Chabas et Lieb- 

lein), E. de Rougé, en interprétant d'une fagon erronée Vinscription de 
Karnak), crut y découvrir le fait important que les Etrusques tentérent de 

: sétablir en Egypte et quils entreprirent la guerre a cette intention. Cette 

assertion fut réfutée par M. Chabas", et M. Halévy" préféra rapprocher 

le nom géographique libyen Toul-sa. M. Duncker avait d’abord seulement 

| A History of Egypt from the XIX" 

to the XXX" dynasties, London 1905, 
PP 113. 

® Rien de plus comique que ce rap- 
prochement de Akajouaga avec l'arabe El 

A _ Aghwat ou platét El Aghawat, qui signi- 

fie d'abord «les eunuques>, et ensuite, 
~ Jes Tures ne sachant ni lire ni écrire, est 

devenu un terme géographique : lori- 
gine du nom géographique Aghawat 
sexplique parce que la localité avait été 

conférée d Yorigine & des eunuques quel- 
conques, comme me I’a expliqué Ahmed 

hey Kamal. Quel est donc le lien possible 

entre ce nom purement arabe et les Aka- 

jouasa hi¢roglyphiques? Le D* Frassari 

Adamidi (Bull. de Inst. ég., 1902, Les 

Pélasges et leurs descendants , les Albanais , 

p- 7) éerit : «Les Achaivi ou Abaousi» 
(sic! ). Le méme auteur, trois ans plus tard 

(ibid. , 1905, Les invasions de races euro- 

péennes en Egypte dans les temps préhis- 
loriques, p. 86), soutient que les Kgypto- 

logues ont reconnu dans les hiéroglyphes 
le peuple «Achaious ou Abaious> (!). 

®) Hist. d’ Egypte, 1859, p. 179. 
Plus tard (Gesch. Aeg., 1877, p. 567 

et 577) il voyait en eux un peuple 

calcho-caucasien venu en Libye, enfin 

les Tp@es (Scutiemann, Ilios, p. 824). 

“ Aepyptische Texte, 1867, p. 663. 
 Rev.arch. 1867, t. Il, p. 39, 93-95. 

‘) Assyriens og Aegyptens Gamle His- 

torie, p. 518 et 621. 
Etudes sur Pantiq. hist., 2° ‘éd., 

p. 189. Recherches pour servir a Vhistoire 

de la XIX‘ dyn., 1873, p. 37. 

‘) Evypten i dess minnesmarken , Stock- 

holm 1877, p. 118. 

Rev. arch., 1867, t. Il, p. 39: «Le 

Tuirsha (I'Etrusque) a pris toute lini- 

tiative de la guerre». 

0% Btudes sur Pantiquté hist., p. 209 

et 210. 

() Journal asiatique, 1874, 7° série, 

t. IV, p. 410. 
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douté de Videntité avec les Tyrséniens") et s’était déclaré pour lorigine 

libyque; il s’est fortifié dans cet avis par la croyance en la prétendue cir- 

concision des peuples du Nord®), M. Ed. Meyer admit comme possible 

que les Tourouga étaient les pirates tyrséniens bien connus par les légen- 

des grecques, mais non les Etrusques 5), M. Wendel les regarda comme 

une tribu libyenne“). M. W. M. Miler ne rejette pas ’hypothése de 

M. de Rougé et considére Videntification avec les Ktrusques comme yrai- 

semblable. Mais ses preuves, que les Tourousa fussent venus de contrées 

plus lointaines que leurs compagnons d’Asie Mineure, sont fragiles. 

( Gesch. des Alt., t.1, 4** Aufl., 1874, 

p- 124, note. Liidentité est défendue 

par M. Alfred von Gutschmid dans la re- 

cension de louvrage de Duncker (Kleine 

Schriften, t. 1, 1889, p. 311). 

) Gesch. des Alt., t. I, 5° éd., 1878, 

p- 102. 

(°) Gesch. des Alt., t. 1, 1884, p. 313. 

La plus ancienne mention des Tyrséniens 

se trouve dans Phymne homérique a 

Dionysos; ils y apparaissent comme pi- 

rates punis par le dieu. Cet hymne, 

d'aprés la langue et le style, peut appar- 

tenir au vii® ou au vi° siécle avant J.-C. 

D’autres légendes sur les Tyrséniens fu- 

rent recueillies par M. J. L. Myres (A 
History of the Pelasgian theory, au Journal 

of Hellenic Studies, t. XXVII, 1907). 

“ History of Egypt, 1890, p. 95. 

°°) Asien und Europa, p. 371. Aussi 

Egyptological Researches, 1906, p. 27 : 
Etruscans (Tursha). 

‘*) La preuve en doit étre d’'abord le 

costume différent. Mais nous connaissons 

seulement le bonnet des Tourouga et M. 

Muller lui-méme (1. c., p. 381) écrit que : 
tIhre Kopftracht ist mit der Keinasia- 

tischen verwandt». Ensuite M. Miller 

invoque la planche 209 des Denkméler 

de Lepsius, ou seulement chez les Sair- 

dana et les Touraga se trouve dans T’an- 

notation hiéroglyphique le complément — 
«de la mer», tandis qu’il manque pour les — 
Zakkara et les Poulousati. Done il serait 

certain que les TourouSa sont venus de 

loin (p. 379), et qu’ils appartiennent cer- 

tainement aux peuples de l’extréme ouest 

(p. 381). Regardons de plus prés la plan- 

che 209 de Lepsius. Nous y voyons deux 

rangs de prisonniers du temple de Mé- 

dinet Habou. Au deuxiéme rang sont : 

un Héthéen, un Amorite, un Zakkara, un 

Sardana, un Bédouin, un Touirga et un 

Poulousati. En effet, chez le Sardana et 

Toursa se trouve le complément n pa-ima 

(la mer), qui manque aux autres. Mais 

il faut remarquer qu’a l'exception de 

l'Héthéen et de l’Amorite, qui constituent 

4 vrai dire le complément du premier 
rang et portent, comme les figures de 

celui-ci, le complément hiéroglyphique 
rcapitaine (pa ur)» ete., tout le reste 

porte tantdt le titre da-n- (grand, scribe 

du peuple VN.)... tantét le nom seul. 

Donec, le Grand du peuple Zakkara, le 

Sardana de Ja Mer, le Grand du peuple 

San (Bédouin), le Touirsa de 1a Mer, le 

Grand du peuple Pa (sic! le reste du nom 
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M. Hall) doute méme de I’existence des Tyrséniens orientaux; il ne veut 

_décidément avoir rien & faire avec les Etrusques, mais il considére cette 

identification comme absolument invraisemblable et il pense qu'il s’agit de 

a tribu cilicienne habitant le pays de Tarse. MM. Hommel”), Krall ®) et 

a Breasted) tiennent fermement pour les Etrusques. M. Petrie, confor- 

mément & sa méthode, cite Turuza prés de Carthage (10° long. géogr. ) 

mais une position plus au nord lui parait plus probable®. M. G. Kénte 

essaye de démontrer la justesse de l'hypothése primitive de MM. Lauth et 
de Rougé), 

II. Sanaven ( SaRpANA, Sanpina). — Ce peuple apparait déja dans des 

documents plus anciens, pour la premiére fois, comme les Louka, dans les 

tablettes de Tell-el-Amarna. Il s’y rencontre trois fois mais dans des 

lettres tellement difficiles 4 expliquer ou si fragmentaires que seulement 

lousati manque sur le monument endom- 

magé et par conséquent aussi chez 

Lepsius). L’artiste n’avait pas de place 

pour les titres les plus longs et il écrivit 
tantét Pun tantét Pautre. Tout peut done 

étre expliqué par 1a symétrie. Nous avons 

du reste un autre témoignage sur Ja plan- 

che 218 de Lepsius (et non 128, comme 

le dit M. W. M. Miiller a Ja page 379), 
ou sont cités les Poulasati (d’une ma- 

niére assez indistincte mais stire, comme 

Je lit aussi M. Miller) et les Touirasa 

avec le complément «de 1a mer » (pa-ima). 
L’argument de M. Miller tombe par con- 

séquent. Ge que nous lisons 4 la page 381 
(«... gehdrten unbedingt zu den Vol- 

kern des fernsten Westens. Darum fihrt 

_ sie die Abbildung achtungsvoll (?!) gleich 

hinter den berithmten Scherdin und vor 
den breitkronigen Asiaten auf») m’est in- 
compréhensible. De quelle « Abbildung» 

s’agit-il? de celle du Voyage de Mariette 
54? M. Miller écrit 4 la page 372 : 

«Curtius. . iibergeht alle archaiologischen 

Fragen und zeigt durch Missverstand- 

nisse, dass er die egyptologische Uber- 

setzungslitteratur nur iiberblatterte. Die 

Férderung (Ae. Z., t. XXI, p. 83) der 

Frage ist sehr zweifelhaft». Mais dans 

Ae. Z., 1885, t. XXI, rien de cela! 

" Oldest Civilisation of Greece, p.175. 

) Gesch. des alten Morgenl., 1895, 

p. 89; Grundriss der Geogr. und Gesch. 

des Alt. Or., 1904, p. 64. 

“) Grund. der altor. Gesch., Vienne 

1899, p. 84. 

) Ancient Records of Egypt, t. Ill, 

p- 239; A Hist. of Egypt, New-York 

1905, p. 467. 

® L.c., p. 113. Le D* Adamidi (Les 

Pélasges et leurs descendants, les Albanais , 

dans le Bull. de l'Inst. ég., 1902, p. 7) 

pervertit le nom en Tyrshi et V’identifie 

avec les Etrusques. 
() Pauty-Wissowa, Real-Encycl., XI 

Halbbd. , Stuttgart 1907, col. 750 et seq. 
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des hypotheses sont possibles. Gomme Sirdana ils figurent sous Améno- 

phis IV, done vers 1380, au nord de Egypte, et jouent quelque réle 

dans les événements syriens, étant mercenaires a la solde de Rib-Abdi 4 

Gebal (Byblos). Ensuite il est question des Sirdana dans le Poéme de Pen- 

taour décrivant la victoire de Ramsés II 4 Kadech; ils y sont mercenaires du 

cété pharaonique et le poeme les appelle les « prisonniers de Sa Majesté » (2), 

M. de Rougé®) yoyait dans cette expression le témoignage du premier conflit 

entre l Egypte et les peuples de la Mer. Celui-ci aurait eu lieu pro- 

bablement, 4 son avis, pendant la campagne de Séti I* contre les Li- 

byens : il suppose que cette campagne aurait été commandée par Ramsés II 

régnant en commun avec son pére vers la fin de la vie de celui-ci™. 

() Wincxter, Tell-el-Amarna Letlers , 

1896, p. 64, 16 (Sirdana), p. 143, 77, 15 
(Sirdanou), p. 169, 100, 35 (Sirdani), 

p- 209. 

)° Revue évypt., t. III, p. 155. Des ex- 

pressions similaires sont employées deux 

fois dans le second papyrus Anastasi : 

1° Sardana maritimes, qui étaient parmi 

les prisonniers de Sa Majesté (Select Pa- 

pyrt, part IT, Londres 1842, pl. 70 verso) ; 

2° Jes Saradona amenés par ton glaive 

faisaient ses compatriotes prisonniers 

(1b., pl. 67; Laura, Aegyptische Texte, 

1867, p. 666; Maspero, Du genre épisto- 

laire, 1872, p. 83). Cf. E. pe Rover, 

Rev. arch., 1867, t. Il, p.102, 103 et 97, 

et W. M. Miter, Asien und Europa, 

p- 3738. La premiére expression ressem- 

_ ble si fort & la phrase du Poéme de 

Pentaour qu'elle est peut-étre trans- 

crite de cette ceuvre classique; quant 

ala seconde, M. W. M. Miller la rap- 

porte 4 Minéphtah. Les Sairdana sont 

mentionnés aussi dans le papyrus Anas- 

tasi n° I, p. 17, 1. 32 : eSoldats merce- 

naires, qui sont pres de toi, 1900 Sair- 
dana, 620 Kahaka, 1600 Maégaouaga, 

environ 800 négres, au total 5000 

(E. vz Rover, 1. c., p. 97). M. W. M. Miil- 

ler (l. ¢., p. 372) lisait autrement les 
signes hiératiques, puisqu’il dit en invo- — 

quant le méme passage du papyrus 
Anastasi : «Bei einer (fingierten) Expe- 

dition werden 1900 agyptische Soldaten 

und 3100 Fremde aufgefihrt, darunter 

520 Scherdin. . . ». Les papyrus Anastasi 

sont, il ne faut pas l’oublier, une collee- 

tion d’exercices plutét que de documents 

authentiques : cf. Maspero, Du genre 

épistolaire, p. 3. 
®) Extrait, dans la Rev. arch., 1867, 

t. II, p. 37. 
( «...Lacampagne de Séti l* contre 

les Libyens fut probablement Y occasion de 

cette capture d'un corps de guerriers 
Sardaina. Cette campagne fut probable- 

ment dirigée par Ramsés lui-méme, as- 

socié 41a couronne. .. Il est certain qu’a 
Voccasion de sa victoire sur les Tahennu, 

les inseriptions du début de son régne 

lui attribuent le triomphe sur les peuples 

de la Mer...» Je souligne avec inten- 
tion le «probablement» réitéré, pour 

marquer je caractére hypothétique de 
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. Chabas" inférait de 14 que Ramses II dut, au début de son régne et avant 

| campagne hittite de la cinquiéme année, vaincre les Sardina. M. Maspero™, 

en s'appuyant sur M. de Rougé, représente comme presque certain que vers la 

- fin du régne de SétiI* des peuples d’Asie Mineure (Sardana, Tour%a) auraient 

_ débarqué sur la cdte d’ Afrique. Le jeune Ramses les aurait battus et il aurait: 
incorporé leurs prisonniers a la garde royale; le reste serait rentré en Asie 

Mineure avec un tel souvenir de la défaite que Egypte fut libre de leurs 

* incursions pour presque un siécle. M. W. M. Miller s’oppose a la possi- 

_____ pilité d’une invasion des peuples de la Mer sous Séti I* et raille «Timagi- 
nation exagérée» de M. de Rougé. Il fait observer le silence général des 

j ee Yopinion de M. de Rougé. Dans les mo- —_—LXX. Dans 'A bydos il est question, il est 

__ huments relatifs aux Tahennou, oi les vrai, de Libyens vaincus et méme de 

peuples de Ja Mer sont-ils mentionnés? —Sardanaauxiliaires (11), mais nous igno- 

Hi s’agit sans doute des Sardina mention- rons _complétement si le temple de 

___nés & Abydos (Manierre, Abydos, t. II, Ramses fut devé pendant sa corégence 

p- 14). avec son pére Séti I**, ou seulement aprés 

© Budes sur Pantiq. hist., p. 186 et 1a mort de celui-ci (zbid., p. 8). Les plan- 

187, 2° éd. ches 69 et 70 de Rosellini se rappor- 

®) Histoire ancienne des peuples de tent aux victoires de Ramsés II, sur les 

VOrient, 6° éd., Paris 1g04, p. 261. _ peuples d’Asie et d’Afrique et proviennent 

. Fgalement ibid., p. 265, M. Maspero du temple de Bet-Oualli, en Nubie. Sur 

aflirme que dans l’'armée de Ramsés If a premiére planche Ramses écrase les 

il y avait des Libyens et des Sardana, Syriens et devant lui un prince royal, 

débris de l'invasion repoussée vietorieu- reconnaissable & son costume, conduit 

sement quelques années auparavant. — un Libyen avec les parties sexuelles lies 

La référence faite dans ce passage (voir d'une maniére caractéristique. C’est sans 

plus haut, p. 218) est erronée; peut-¢tre —_ doute le prince Amenhirounamef célébré 

sagit-il de la page 261. M. Maspero _ surles planches 65, 66 et 71 de Rosellini; 
est dans sa grande histoire plus prudent — cf. Breasten, Ancient Records of Egypt, 
que dans la petite. «Ramsés — lisons- _ t. Ill, p. 201. M. Petrie croit possible 

nous — repoussa les incursions des Ti- _qu’il s’agisse ici d’Amenhirkhopsef connu 

honou, et il massacra celles de leurs hor- _ par ailleurs (History of Egypt from the 

des, qui s’étaient aventurées sur le ter- = XIX" to the XXX" dynasty). Sur 1a plan- 
ritoire égyptien> (t. II, p. 386). M.Mas- — che 70 nous voyons des Asiatiques quel- 

pero y cite pour la premiére partie de la conques. Done ni Mariette ni Rosellini ne 

phrase ci-dessus Manterte, Abydos, t. II, nous renseignent exactement sur quoi 

p- 13 et 15; pour la deuxiéme partie les que ce soit, et les citations de M. Mas- 

Monumenti storici de Rosellini, pl. LXIX- _ pero ne peuvent qu’induire en erreur. 
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monuments sur cette campagne et, en la rayant de histoire, il considére 

expression du poéme de Pentaour comme un euphémisme qu'il interpréte 

moins littéralement , Les Egyptiens et le Pharaon auraient eu honte de se 

servir des mercenaires Sardaniens et ils auraient mieux aimé les repré- 

senter comme des prisonniers. Quelques pirates auraient pu tomber deca 

et dela en captivité, mais cela ne pouvait pas suffire 4 former un grand 

corps dans l’armée royale. Ayant recueilli des voix pro et contra, il nous 

faut déclarer que la question est obscure, que certains historiens, par 

exemple M. Maspero, sont allés trop loin dans leur fantaisie, que néan- 

moins des combats avec les Sardana, peut-étre établis déja en partie en 

Libye, n’ont pas probablement fait défaut sous Séti I" et Ramses II; les 

corps de troupes royales pouvaient se recruter en partie parmi les prison- 

mers de guerre en partie par la voie d’engagements. 

Chabas®) a le premier admis la possibilité que les Sardana soient les 

() Max M. Mixer, Notes on the Peo- 

ples of the Sea of Merenptah, dans les 

Proc. Soc. Bibl. Arch., 1887-1888, t. X, 

p- 147-148. Citant M. de Rougé, M. Muller 

écrit : « This expedition was led by Ramses 

himself». Mais qu’est devenu le « probable- 

ment» de Rougé? Cette omission enléve 

en partie 4 lopinion de M. de Rougé le 

caractére d’hypothése, et cela & son dé- 

triment et au profit de M. Miller. «I have 

not — écrit plus loin M. Miller — so ex- 

travagant an imagination as the famous 

egyptologist , who makes Ramses as crown 

prince (at the age of about ten years) 
conduct this war...» En effet la stéle 

de Koubban, qui se trouve en posses- 

sion du comte S' Ferriol 4 Uriage, prés 

de Grenoble, atteste que Ramsés gérait 

une importante fonction 4 l'dge de dix 

ans (Breastep, Ancient Records of Egypt, 

t. III, p. 117, 120 et 191), mais rien ne 

nous autorise 4 soutenir que le prince 

royal était si jeune au moment de la mort 

de son pére : au contraire, il était alors 

igé de dix-huit & vingt ans (Perris, I. ¢., 

p- 41). Gette question est traitée aussi par 

M. M. W. Miler dans Asten und Europa, 

p- 373. Au début du régne de Ramsés II, 

des guerres plus étendues sont «kaum 

denkbar». M. de Rougé aurait construit 

tout un édifice de fantaisie « Phantasie- 

gebiude>», en s’appuyant sur deux mots 

de signification douteuse. 

‘) En 1866, dans le Voyage d’un Egyp- 

ten : «Il y a quelque vraisemblance, que 

les Shardana sont les Sardes ou Sardi- 

niens, qui, au dire de Solin et de Strabon, 

quittérent la Libye sous la conduite de 

Sardus, fils d’Hereule, et s’établirent dans 

Vile, qui, de leur nom, s’est ensuite appe- 
lée Sardaigne (68)». Done la priorité de 

lhypothése appartient 4M. Chabas et non 

a M. de Rougé, qui figure chez M. Mas- 

pero (Hist., t. Il, p. 360) en téte des 

savants. M. Chabas répéte Videntification 

dans les Etudes sur I’ antiq. hist. (2° éd., 
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Be des M. Chabas a trouvé lassentiment de MM. Lauth™ et de Rougé®). 

ee. ~ Gelui-ci confirma lidentification par Pexposition de la cause pour laquelle 

= les Egyptiens ont haphisd ce peuple d'un nom commencant par § et non 

_ pars. Mais il parait qu’au cours des temps M. de Rougé abandonna 

son opinion et quil chercha les Sardina plus au nord"). M. Georges 

Frédéric Unger“ placait les Sardana en Libye et il trouvait la confir- 

mation de son hypothése dans le nom des Xapravo/ chez Ptolémée. 

M. Waldemar Schmidt‘) soutint Topinion de M. de Rougé®, mais 

M. Halévy, fidéle 4 sa coutume, ne quitta pas la Libye. M. Duncker) 

considéra la connexion des Sardana avec les Sardes comme trés incertaine; 

il regardait vers la Libye pour y rester enfin définitivement, convaincu par 
largument de la prétendue circoncision des peuples de la Mer; lui aussi, 

il vit les Sardana dans les Xaprayof'*). Egalement M. Brugsch). Pour 

p- 186, 29h, 298 et 317), et dans les 

Recherches pour servir a l'histoire de la 

XIX* dynastie, p. 36, il dit : «Il n’existe 

plus de doute possible». Dans le premier 
ouvrage (p. 296) ilreléve la ressemblance 

des casques Sardaniens avec ceux des 

Sardes, mais il ajoute que la différence 

consiste en ceci, que le casque Sardanien 

a toujours une boule entre les cornes : 
ce détail ne manque jamais». Nous ver- 

rons plus bas que M. Chabas se trompe. 

L’identification de M. Chabas est répétée, 

d’apres les Etudes sur Vantig. hist., par 
M. Giovanni Spano (Vocabolario Sardo, 

Cagliari 1873, p. 99). 

" Aeg. Texte, p. 663 : «mit Chabas 

einverstanden, der sie mit den Sardi- 

niern zusammenbringt>. 

®) Rev. arch., 1866, t. Il, p. 69. 
® Je Vinfére de notes au poéme de 

Pentaour dans I’édition de son fils, qui 
répéte avec piété les explications pater- 
nelles «prises au cours de mon pére au 

College de France» (Revue égypiol., t. III, 

Annales du Service, 1915. 

p- 150). M. J. de Rougé désigne ses 

remarques 4 lui par ses lettres initiales. 

Puisqu’elles ne sont pas ajoutées a la 

note de la page 155, cest que celle-ci 

appartient 4 son pére ; «Sartinau, peuple 

du nord de la mer Méditerranée, vaincu 

par Ramsés et employé comme auxiliaire 

dans son armée». Il donne aussi le nom 

phénicien de la Sardaigne, mais sans 

exprimer davis. 

 Chronologie des Manetho, Berlin 

1867, p. 218. 

) Assyriens og Aegypt. Gamle Historie, 

Copenhague 1872-1877, p. 518 et 6a. 

() Journal asiatique, 1874, 4° série, 

t. IV, p. 410. 

( Geschichte des Alterthums, t. 1, 

4* Aufl., 1874. 

) Ibid., 5° éd., 1878, p. 152. 

) Geschichte Aegyptens unter den Pha- 
raonen, 1877, p. 578. Dix-huit ans plus 

tot il rangeait parmi les peuples libyens 
les Qairdina ? (sans doute une faute d'im- 

pression) : Hist. d’ Egypte, 1859, p. 179; 

6 
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Videntification des Sardina avec les Sardes étaient M. Alfred von Gut- 

schmid") et Lieblein, qui s’est élevé contre M. Halévy®. M. Maspero®) 

considére les Sardana comme des Asiatiques, comme une tribu méonienne 

qui aurait donné le nom a la ville de Sardes, et il rappelle — vu la ressem- 

blance de leur armure avec celle de figurines trouvées en Sardaigne —la 

tradition de la colonisation de la Sardaigne partant de l’Orient avec Dédale 

et de l'Afrique avec Iolaos “). M. Robiou a essayé de prouyer Videntité des 

Sardana avec les Sardes 5). En Italie 1a question des relations entre les 

Sardana et la Sardaigne a été traitée par M. Pais en s’appuyant sur les — 

monuments d’art. Ses arguments furent accueillis par M. Perrot), qui les 

c'est aussi l’opinion de M. Wendel ( History 
of Egypt, New-York 1890, p. 95). 

“) Recension de la Gesch. des Alt., de 

M. Duncker dans les Jahrb. fir class. 

Philologie, 1875 , réimprimée dans Kleine 

Schriften, hrsg. von Franz Ruhi, t. I, 

1889 p. 311. 

©) Egypten i dess minnesmirken och i 

dess forhéllanda tll Palestina och Grek- 

land, Stockholm 1877, p. 118 et 19. 

Dans ce travail suédois, M. Lieblein 

considére les peuples Akawasa, Touiria, 

Leka, Sartana, et Sikel’a comme gréco- 

italiques; il affirme qu’il y en a beau- 

coup de preuves linguistiques, géogra- 

phiques et historiques. Que M. Halévy 

ait trouvé des noms semblables chez les 

Berbéres, cela ne prouve rien : ce ne sont 

que des traces du séjour des peuples 

alliés chez les Libyens. Pour comprendre 

Lieblein, j'ai profité de Taide du_ prof. 

Torlein Hannaas , de Stort (Norvége), qui 

se trouvait au Caire en janvier 1909. 

) Revue critique, 1878, t. 1, p. 320. 

Auparavant, dans la Rev. crit., 1873, 

t. I, p. 86, il désigne l’Asie en général. 

M. Maspero répéte son opinion dans 

Hist., t. Il, p. 360. 

( Revue critique, 1880, p. 110. Sous 

influence de M. Maspero, aussi M.~ 

Brugsch, contrairement 4 son opinion 

antérieure, faisait des Sardana Jes Sardes 

de ja ville de Sardes (Scutemann, Ilios, 

1881, p. 824 et 827). M. de Bissing 

(Sphinz, t. V, p. 167) écrit : «Dass die 

Schardana nicht nach Aegypten aus Sar- 

dinien kommen konnten, hat, gleich- 

zeitie mit Maspero, Ulrich Keehler (Berl. 

Sitzungsber., 1897, p. 269) gezeigt>. Je 

ne connais pas le travail de Keebler. 

) Gazette archéologique, t. VII, p. 133- 

144. Ce travail m’est connu seulement 

par la mention qui en est faite dans le 

rapport annuel de M. J. Darmesteter 

(Journal asiatique, 8° série, II, p. 92, 

1883), 
(*) Sardegna, le chapitre 1 et les Po- 

polazioni epizie in Sardegna. Le second 
de ces travaux a paru dans le Bollettino 

archeolopico sardo, 1884; tous les deux 

m’ont été inaccessibles. La bibliographie 

archéologique et préhistorique de 1a Sar- 

daigne est donnée par M. Ant. Taramelli 

dans Memnon, 1908, p. 2 et 3. 

(7) Perrot et Curprez, Histoire de l'art 

dans l'antiquité, t. IV, 1887, p. 15-18. 
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approuva complétement, tout en déclarant que Videntification™ a et aura 

____ vraisemblablement toujours le caractére d’hypothése, d’ailleurs possible. 

Sayce lui aussi se prononce catégoriquement pour elle. M. W. M. Miil- 

~ ler® a youlu absolument faire venir les Sardina, comme les Tourousa, 

~ de loin; j'ai déja présenté plus haut ses arguments sous I'aspect qui leur 

convient. Les recherches archéologiques démontrent, selon M. Miller, que 

; Phypothése de M. Chabas est juste; M. Miller“, ayant connu l’ouvrage de 

_ M. Perrot et ayant regardé de prés les illustrations y contenues, identifie 

catégoriquement les Sardina avec les Sardes contre MM. Pais et Perrot. 
La critique qu'il fait de M. Perrot est légere® et les illustrations aux- 

quelles il se référe ne conyaincront pas beaucoup de personnes), En dehors 

les déductions de M. Perrot, d’aprés M. 

Pais. Les casques des figures sardes 
n'ont jamais entre les cornes la boule, 

caractéristique des casques Sardaniens. 

Chez les Sardana les cornes sont presque 

horizontales, comme les deux cédtés de 

la lune; chez les guerriers sardes , les cor- 

nes s’enlévent dans la direction verticale 

et se rapprochent par le sommet. L’or- 

nementation des casques avec les cornes 
est connue chez divers peuples antiques , 

comme symbole de la force. La ressem- 

blance des noms peut étre accidentelle. 

@ A. H. Savce, The Races of the Old 

Testament, Oxford 1891, p. 154 et 155. 

) Asien und Europa, p. 371. 

® [bid., p. 376 et seq. 

) D’abord M. Miller combat unique- 

ment M. Perrot et ne mentionne nulle 

part que celui-ci répéte seulement les 

arguments de M. Pais. Totalement fausse 

. est l'assertion que Perrot «tritt jener 

\ one Gleichsetzung de Rougé’s entgegen» 

(376); Perrot se borne seulement a 
émettre un doute vraiment scientifique 
(J. c., p. 18). «Perrot’s Behauptung’, dass 

“ Jbid., t. IV, p. 18. Voici en résumé dieselbe Helmform in vielen Landern vor- 

komme, ist falsch», écrit M. W. M. Miller 

(1. c., p. 379). Mais M. Perrot ne Ta 

jamais affirmé; il n’a parlé que de la 

coutume répandue de planter des cornes 

sur le casque! La remarque de M. Miller, 

que l'Egyptien ne savait pas représenter 

les cornes en perspective, peut étre juste : 

pourquoi done en ce cas M. Miller dit-il 

que «jene abnorme Richtung der Horner 

ist nirgends sonst bekannt als in Italien» 

(377)? Pourquoi cabnorme»? M. Miller 

lui-méme nous fait souvenir de l'hiéro- 

glyphe de la téte de vache avec les cornes 

dressées d'une facon identique; c'est la 

direction la plus ordinaire. Quant a la 

boule entre les cornes, caractéristique 

pour les mercenaires Sardaniens au ser- 

vice des pharaons , M. Chabas (Etudes sur 
Pant. hist., p. 308) y voyait un signe 

distinctif des ennemis. M. Spinazzola, et 

avec lui M. Taramelli (I problemi archeo- 

logict della Sardegna, dans Memnon, 1908, 

p- 32), regarde ce «bouton» comme le 

disque solaire connu dans l'art égyptien. 

() M. Muller n’en a done répété 

aucune dans son ouvrage. M. G. Korte 

6. 
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du casque il ne trouve pas de preuves sérieuses; il est lui-méme d’avis que 

le costume des Sardana est semblable a celui des peuples d’Asie Mineure™). 

M. W. M. Miller n’a pas changé d’opinion jusqu’a présent ®). M. Hommel ®) 

accepte Videntification avec les Sardes comme certaine. M. Hall considére 

le rattachement aux Sardiens d’Asie Mineure, proposé par M. Maspero, 

comme «incontestablement le meilleur »; il reconnait des mérites 4 M. W. M. 

Miller, mais il ne lui promet pas beaucoup de partisans. M. de Bissing® 

voit également dans les Sardana les habitants de Sardes, qui ont donné 

plus tard leur nom & la Sardaigne. M. Breasted) se déclare absolument 

convaincu par les arguments de M. W. M. Miller; quant 4 M. Petrie™, il 

consent 4 reconnaitre des rapports entre les Sardana et la Sardaigne, 

mais il admet leur arrivée postérieure en cette fle. 

M. Lagrange) exprime une opinion pareille 4 celle de MM. de Bissing — 
et Petrie. M. Winckler™) regarde les rapports avec la Sardaigne comme 

obscurs. Le dernier qui ait écrit sur les Sardana, M. Ant. Taramelli®), 

s'appuyant sur le travail de M. Spinazzola"'”), considére 1a ressemblance 

(Pauty-Wissowa, Real-Encyclopadie, XI 

Halbbd. , Stuttgart 1907, col. 733) dit : 
« Die sardinischen Bronzefigiirchen zeigen 

nicht eine schlagende Uebereinstimmung 

mit den agyptischen Abbildungen, 

sondern sogar erhebliche Abweich- 

ungen>», 

) Le, p. 374. 

yar eel «The Italian pirates called 
Sardinians (Shardina)» (Egypiol. Res., 

1906, p. 27). 

) Geschichte des alten Morgenlandes , 

Stuttgart 1895, p. 89. 

“) Oldest Civilisation of Greece, 1901, 

p.xxvit. M. Hall, parlant de identification 

de M. Maspero, cite la Revue critique, 1880, 

p- 109. Il est évident qu'il cite au petit 
bonheur et qu'il ne I’a pas regardée du 

tout. «Les Shardanes, la tribu qui donna 

son nom a la ville de Sardes», M. Mas- 

pero avait écrit ces mots dans la Revue eri- 

tique, 1878, t. 1, p. 320. Ibid., en 1880, © 

dla page 109 commence la critique de 

Youvrage de Brugsch et 4 la page 110 

il est question des Sardana mais pas de 
Sardes. M. Hall se déclare pour lopinion 

de M. Maspero aussi /. ¢., p. 173. 

°) Sphine, t. V, p. 167, 1902. 

‘) Ancient Records of Egypt, t. Ul, 
p- 239. 

) History of Egypt from the XIX" to 
the XXX" dyn., p. 111. 

() La Créte ancienne, 1907, p. 143. 

) Die Euphratlinder und das Mittel- 

meer, Leipzig 1905 (Der Alte Orient) 

p- 16: «In welchem Verhiiltniss sie (Scher- 

dan) zu Sardinien stehen, ob sie diesem 

oder dieses ihnen den Namen gegeben, 
ist noch unklar>. 

°° T problemi archeologict della Sarde- 

gna, dans Memnon, 1908, p. 31 et 33. 
(") 7 bronzt Sardi e la cwvilta antica 
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des figures sardiniennes avec les représentations égyptiennes des Sardana 
comme décisive; donc il se déclare catégoriquement pour Videntité. 

M. Korte") n’admet 4 aucun prix que les Sardana vinrent de la loin- 

taine Sardaigne non plus que les Tourousa de lEtrurie. 

IV. Saxrovsa ( Saxrousa, SaKatsa, Saxarasa). —M. Brugsch®) les consi- 

déra au début comme un peuple libyen, et plus tard) comme des cir- 

concis caucaso-calchidiens venus en Libye, habitants de Zagylis. Les Sa- 

krouSa furent rapprochés des Sicules en méme temps par MM. de Rougé"!) 

et Lauth®, plus tard par MM. Waldemar Schmidt et Chabas(”. 

M. Halévy'®) les place en Libye en rapprochant leur nom de Saqar-sa. 

M. Duncker") douta d’abord de Videntification avec les Sicules et préféra 

Porigine libyque, puis il rejeta complétement Phypothése de M. de Rougé 

‘is sur la foi de la prétendue circoncision des Sakalouga(, M. Maspero “!) 

voit en eux un peuple d’Asie Mineure et leur souvenir dans la ville de 

della Sardegna, Napoli 1go3. Enfin une p. 292. Recherches pour servir ad U'his- 

plaisanterie : le D' F. Adamidi soutient —_ tire de la XIX° dynastic, p. 36 et 3g : «Il 
que jes savants ont «reconnu sur les  n’existe plus de doute possible» (36). 

monuments le peuple Shardanes ou ) Journal asiatique, 1874, 7° série, 

Dardanes» (Les invasions européennes en _t. IV, p. 411. 

Egypte dans les femps préhistoriques , dans ) Gesch. des Alt., 1874, t.1, 4‘ Aufl., 

le Bull. de ’ Inst. ég., 1905, p. 86, deux _p. 124. 

fois). O°) Jbid., 5° éd., 1878, p. 152. Lii- 

“ Pavry-Wissowa, Real-Encyclopddie — dentité est défendue par M. Gutschmidt 
(ut supra), col. 733. (1. c., p. 311). @était également un 

© Hist. & Egypte, 1859, p. 179. peuple libyen pour M. Wendel (History 

® Gesch. Aeg. unter den Pharaonen, of Egypt, 1890, p. 95, — Shereshka). 

1877, p. 567 et 578. () Revue critique, 1878, t. I, p. 320. 

® Revue archéol., 1867, t. Il, p.g2. | «Les Shakalash des monuments égyp- 

©) Homer und Aegypten, 1867, p.14. — tiens représentent la ville de Sagalas- 
Aeg. Texte, 1867, p. 663: «Es scheint sos...» Hist., t. Il, p. 432: «...sont 

mir, dass der Name ZexeAds.. von dem _un peuple d’Asie Mineure, dont 1a posi- 

der Schakalusha nicht zu trennen ist». tion approximative nous est probable- 

® Assyriens og Aeg. Gamle Historie, ment indiquée par le site qu’occupait 
Copenhague 1879-1877, p.518 et 620. —_la ville de Sagalassos, nommée d’aprés 

 Btudes sur Vantiq. hist., 2° éd., eux», 
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Sagalassos, en quoi il est approuvé par M. Sayce malgré la ressem- A 

blance avec les Romains remarquée par lui. 

M. W. M. Maller®) n’admet & aucune condition Videntité avec les 

Siculi-X:xedo/. En revanche, M. Hommel'®) est partisan de Tidentité, vu la 

certitude que les Sardina sont Sardes. MM. Krall et Hall, avec M. Mas- 

pero), considérent les Sakarou’a comme Sagalassiens; de méme M. de 

Bissing), qui ne veut pas admettre la comparaison avec les Sicules 7), Le 

D* Abbate pacha a confondu les Sakalousa avec les Sardana et a attribué aux 

premiers les cornes, qui sur les monuments ne reviennent qu’aux seconds; 

il nie leur origine asiatique. M. Petrie‘) est pour les Sicules en admettant 

la possibilité de existence d'une branche de ce peuple entre la Cyrénaique 

et lEgypte, 4 Zagylis et Zygris. M. Breasted ne rejette pas Videntité 

avec les Sicules |°), 

( A. H. Sayce, The Races of the Old 

Testament, Oxford 1891, p. 153 et 154. 

°) Asien und Europa, p. 357 «. «asst 

sich allerdings die Gleichsetzung mit den 

Siculi nicht halten, sie sind Kleinasiaten >. 

Ibid, p. 368 : «Die Sakaruéa sind sicher 

keine ZixeAds(!)>. D’ott ces vallerdings, 
sicher» et l’interjection ? Le méme W. M. 

Miller ne combat pas Videntification des 

Akajouasa avec les Achéens (1. c., p. 371), 

pourquoi prend-t-il done une attitude 

différente 4 propos des Sicules ? 

) Gesch. des alten Morgenl., 1895, 

p- 89. 

() Grundriss der alten Geschichte, 

Vienne 1899, p. 84. 

°°) Oldest Civilisation of Greece, p. 173; 

ala page 179 M. Hall cite Maspero d’aprés 

la Revue critique, 1880, mais M. Maspero 

avait exprimé son hypothése déja en 1878. 

(°) Sphina, t. V, p. 169: «Sakalia, die 

Maspero mit Recht zu Sagalassos und 

nicht zu den Sikulern stellt». 

") L’Egitto e la Stecha nei loro antichi 

rapporti, Nuove ricerche (Conferenza data 

alla Societa di Storia Patria, Palermo 

1899): «I Siculi hanno navi proprie e 

portano come distintivo le due corna 

laterali sul capo» (p. 20). Ipem, Les 

cornes ou la coifiere guerriere des Siciliens 

contre les Eg yptiens » Notes ethnographi- 

ques, dans le Bull. de l'Inst. égyptien, 

1907, p. 521-598 : «Les guerriers 

sicules, confédérés des Libyens, portent 

une coiffure avec deux cornes latérales > 

(p. 522 et 594). M. Abbate compare ces 

cornes aux amulettes contre le mauvais 

ceil (jettatura) usités en Sicile et dans 

Italie méridionale. 

@) Mist, l.¢., p. 113. 

(*) M. Petrie cite ici M. Brugsch, mais 

celui-ci (Gesch. Aeg. unter den Pharaonen , 

1877, p. 578) rattachait les Sakalaga a 

Zagylis, et les Zakkara 4 Zygris. 

°°) Ancient Records of Egypt, t. Ul, 

p- 239 : «If $ be an ethnic termination 

in these western names». Mais au t. LV, 

p. 34, il dit des Thekel (Takkara) sous 

soe 
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Laissant de cété le peuple Akaouaga, sur lequel aujourd’hui laccord 

presque général s'est établi, en ce sens qu ‘il faut voir en eux les Achéens 

 grecs"), trois autres peuples, Tourousa, Sardana et Saklouga, ont donné 

lieu & trois opinions différentes. 

© Une fraction de savants, Lauth, E. de Rougé, Chabas, W. M. Miller ©), 

| Bh chsted. voient dans les Tourouga les Etrusques, dans les Sardana " 

-Sardes et dans les Saklousa les Sicules. Ils supposent une grande expédi- 

tion de peuples européens contre lEgypte, une migration de [Quest vers 

PEst. 2° Une seconde fraction, Unger ®), Halévy, Brugsch , Duncker, Wiede- 

mann“), ne peut croire 4 une si lointaine origine des ennemis de Mi- 

néphtah et les considére simplement comme des membres de la nation 

Ramses III qu’ils sont: «may be Sikeli, 

later of Sicily»; cf. aussi History of Egypt, 

New-York 1905, p. 467. 

™ MM. Brugsch, Duncker et Ed. Meyer 

(voir plus haut) ne s’y opposent que parce 

quils croient 4 la circoncision de ces 
peuples. Cette question sera traitée plus 

bas, ou l’on verra que ces savants ont 

eu tort. Parmi les plus récents, tous, a 

Yexception de M. Petrie, sont pour les 

Achéens : M. W. M. Miller, Hommel, 

Maspero, Breasted, Hall, Lagrange. 
) Pour Jes Tourouga et Sardana seuls ; 

quant a Ja Sicile, on ne sait pas pourquoi 

il T’a traitée autrement. 
) «...Dort, in dem nachmals igyp- 

tischen Libyen suchen wir diese see- 

fahrenden Stimme, nicht, wie die Er- 

klarer der Denkmiler, auf den grossen 
europaischen und asiatischen Inseln> 
(Chronologie des Manetho, Berlin 1867, 
p- 218). 

 Aeg. Gesch., p. 475 : « Charakteris- 

tisch in der Namenbildung der Stimme 

ist das schliessende scha, welches uns in 

dem sicher libyschen Namen der Mascha- 

uascha begegnet und es so wahrschein- 

lich macht, dass wir auch in den anderen 

analog gebildeten. Namen libysche Stém- 

me zu suchen haben». Mais nous devons 

& Hall (Old. Civil., p. 178 et 179) une 
tout autre explication de ce suflixe. Dans 

la langue lycienne les deux suffixes no- 

minaux les plus fréquents sont : azi ou 

dzi et nna ou nni. Les noms lyciens en 

az ou similaires se terminent dans la 

transcription grecque a -acots, -aots, 

- aos (cf. le rapprochement proposé par 

M. Maspero des Sakalia & Sagalassos), 
-ooa etc. Akajouasa, Korkisa, Sakaloga, 

Touirga, Sardina, sont tous des formes 

linguistiques de T’ancienne population 

pélasgique en Asie Mineure, seulement 

un peu égyptianisées. En original elles 

auraient a peu pres aspect Akajouazi, 

Sakalazi, Touirazi, Sardinna. Que la tribu 

certainement libyenne des Masaouasa pos- 

sede cette terminaison sa, «may be due 

to their being confused with them by the 
Egyptians, or may show that the name 

reached the Egyptians through a klein- 

asiatisch medium» (Haut, /. c., p. 179). 
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libyenne. Brugsch") et avec lui Duncker® et Ed. Meyer voyaient dans 1 
peuples du Nord des circoncis, en interprétant faussement le passage 

la grande inscription de Karnak relatif aux bras coupés des enn 

morts au lieu des phalli coupés des Libyens®), Contre Brugsch se sc 
élevés MM. Robiou™, Lauth®) et W. M. Maller ©), ; 

, at Oye NE oe Preis (ib 
a 

oe | for cae 

M. Wiedemann dit plus loin : «Die von 

de Rougé vorgeschlagenen Identifikatio- 

nen sind durchgehend gezwungen. . . In 

Bewaffnung , Kleidung und Kampfweise 

ebenso wie in den verschiedenen uns tiber- 

lieferten Eigennamen der Fihrer entspre- 

chen diese Vélker vollstandig den liby- 

schen Gegnern der Aegypter>. Ou M. 

Wiedemann a-t-il trouvé ces noms de 

chefs? Pas un seul d’entre eux ne nous est 

connu. «Aus allen diesen Griinden kén- 

nen ‘wir denn auch uns nicht der de 

Rougé’schen Ansicht anschliessen und 

kénnen in den von Merenptah besiegten 

Volkerschaften nichts sehen als eine Ver- 

bindung libyscher Stimme, welche es 

versuchten sich im Nillande bessere und 

fruchtharere Wohnsitze zu gewinnen. 

Kine Erwaihnung graco-italischer Stimme 

in der Inschrift zu finden scheint dage- 

gen unmdplich zu sein» (l.c., p. 475). 

" Zeitschr. fir ag. Sprache, 1876, 

p- 127-151, et Gesch. Aeg., 1887, 

p- 577 et 578. 

) Mais celui-ci considére comme « geo- 

graphisch unmégliche Ansicht», que les 

peuples du Nord fussent des tribus libyen- 

nes (Gesch. des Alt., 1884, t. 1, p. 313). 

® Tl s'agit du mot krat, d’aprés M. 

Brugsch, preputium. 

() Félix Rosiou, Les peuples de la mer, 

confedérés contre T Egypte, au temps de 
Meri-en-phtah (Réponse & une objection 

contre Tinterprétation ethnographique 

de ce texte), dans le Recueil de trav 

t. II, 1880, p. 56-59. M. F. Robi 

invoque le récit d’'Hérodote (II, p. 4 
Waprés lequel Sésostris caractérisait 

ses inscriptions ses ennemis vail 

comme hommes, et les laches co 

femmes. «Il s’agit done dans Vinseripti 

de Merienphtah d'une différence 

le traitement exercé sur les cadavres, 

non d'une différence d'état entre les 

corps d’ennemis vivants. On inserivait — 

ainsi dans le bulletin de la victoire que 
les uns étaient des hommes et les autres 

n’en étaient pas; ce sens métaphori 

est surtout celui de la ligne 52> (non 

illis preeputia) (1. ¢., p. 59). a 

) Aus Aeg. Vise 1881, p. 3 6 

et 397. Il présume existence chez 
Libyens des phalli cornuti. 

siti und Barina 3 p- 357 at 358. Dapras 

M. Miller, les Egyptiens avaient horreur 

des phalli non circoncis et ne les tou-— 
chaient pas pour cette raison. M. Breasted _ 

(Ancient Records of Egypt, t. Ul, p.247) 

traduit krnt par foreskin et combat M. Mit- 

ler: «It seems to me the rendering fore- é 

skin is very probable. The question of the a 

homes of these people is in greater un- 
certainty than the rendering of krat, and ei 
should be decided by this rendering ra- 
ther than the reverse». Il est difficile po a 3 a 

consentir. ras 
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Si cette question ingrate ne fut pas complétement éclaircie, en tout cas 
il est impossible de prouver avec son aide quelque chose. Enfin 3° la 

troisiéme fraction de savants, Maspero, Hall, Bissing, Hommel, place 

ces peuples en Asie Mineure; elle est sans doute la plus proche de la vérité, 

bien que quelques-uns parmi ses partisans péchent par l’exclusivité™. 

‘i faut d’abord constater que, contre Videntification des Tourouga avec 

les Etrusques proposée par MM. Lauth et E. de Rougé déja en 1867, au- 

cune objection sérieuse ne fut soulevée par personne parmi les savants°). 

On ne peut pas évidemment parler d’une expédition de l’ouest vers lest, 

comme le soutient par exemple M. Breasted ,— mais au contraire de l’est 

vers l’ouest. Nous devons limiter Videntification 4 lunité de nationalité, 

mais distinguer les demeures. Les Touirsa ce sont les Etrusques, non pas 

les habitants de ’Etrurie, mais leurs ancétres habitant encore dans l’Orient. 

Cela agrée avec les plus récentes recherches sur la question étrusque®), 

La théorie de larrivée des Etrusques du Nord par les Alpes, défendue 

™ Par exemple, M. Hall dans la ques- 
tion des Etrusques et M. de Bissing dans 

celle de la Sicile (voir plus haut). Un 
quatriéme groupe est constitué en quel- 

que maniére par les sceptiques, qui pré- 

férent ne pas remplacer ces doutes par 

quelque chose de nouveau, par exemple 

M. Lepage-Renouf : «Die Identification 

dieser fremden Eindringlinge mit den 

Achiern, Tyrrheniern, Sardiniern und 

Sicilianern ist mir immer héchst un- 

wahrscheinlich vorgekommen. . » (Vorles. 
tiber Ursprung und Entwickelungen der Re- 

ligion der alten Aegypter, Leipzig 1882, 
p- 21). 

® Ceux qui se sont décidés pour la 

Libye, comme M. Halévy, ne I'ont fait 

que parce qu’ils n’osaient aller aussi loin 

que IItalie. Plus tard la question de la 
circoncision créa une confusion. M. Hall 

enfin est capable de séduire le lecteur, 

mais il ne connait pas exactement le 

probléme étrusque dans l'état récent 

des recherches. Il écrit par exemple : 
tA migration from Lydia is rendered 

doubtful by the fact... that the descent 

of the Etruscans from Central Europa 

across the Po valley is said to be plainly 

traceable» (Oldest Civilisation, p. 174, 

ef. aussi p. 103). Cependant cette théorie 

appartient aujourd’hui déja au passé. De 
méme M. Hall a absolument tort quand 

il refuse tout caractére étrusque a Tins- 

cription de Lemnos (ibid., p. 174). 

®) F. Homer , Grundriss der Geogr. und 

Gesch. des alten Orients, t. 1, Miinchen 

1904, p. 63-70. A la page 67 nous lisons: 
«Der betreffende Artikel in der neuen 

Auflage von Pauly-Wissowas (Real-Encyel.) 
steht leider noch aus». Cet article, un 

excellent résumé de M. G. Korte, a paru 

en 1907 (XI Halbbd., Stuttgart 1907, 

col. 730 et 770). Ism., Etruskische 

Sprache von Skutsch (col. 770-806 ). 
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jadis par B. G. Niebuhr et aux temps plus récents par M. W. Helbig, 

n'a pu se maintenir. Elle ne s’appuie sur aucune tradition antique 

mais exclusivement sur les noms de localités dans les Alpes Rhétiques et 

sur les inscriptions étrusques qui y ont été trouvées. Or celles-ci sont relati- 

vement tardives et datent pour la plupart du 11° siecle avant J.-C. ; elles n’au- 

torisent donc en aucun cas la conclusion qu’elles sont les derniéres traces 

d'un peuple venu du nord. On peut admettre seulement qu’au peuple 
étrusque s'est confondu au cours des siécles un autre peuple, immigré 

du nord"), Au contraire beaucoup parlent en faveur de lorigine orientale 

des Etrusques, surtout la tradition antique. Hérodote nous a transmis 

la légende lydienne, d’aprés laquelle sous le régne du roi Atés la moitié 

du peuple lydien se serait aventurée, 4 cause d’une famine, sur la mer avec 

le prince Tyrsénos comme chef et se serait établie au pays des Op6erxol 

(Ombres)®); tous adoptérent d’aprés le nom de leur chef l’appellation de 

Tyrséniens (Tupenvol). Ou Hérodote a-t-il pris cette information? De 

son temps il y avait au nord de la mer Kgée des débris de population 

tyrsénienne, c’est-a-dire étrusque, qui parlaient une langue apparentée a 

celle de leurs cousins italiens. Ce point de vue trouve sa confirmation 

dans la célébre inscription trouvée 4 Lemnos, dont la langue n'est pas 

4 vrai dire identique avec l’étrusque mais lui ressemble d’une telle fagon 

quil est impossible d’en nier la parenté®). Pour YPorigine orientale des 

“) Korte, l. ¢., p. 735 et 739. 

) T, p. g4. M. Hommel (J. ¢., p. 3) 
cite aussi Hésiode (Théogonie , p. 1011 ss). 

Kirké, la personification de la Cilicie, 

enfanta d’Odysseus Agrios et Latinos, 

qui répgnérent ensuite sur les Tyrséniens. 

) Contre M. Hall (/. ¢., p. 174); 

M. Korte est sans doute en cette question 

une autorité supérieure (/. ¢., p. 732). 
L’inseription de Lemnos provient de la fin 

du vu° siécle avant J.-C. (Homme, J. c., 

p- 68); «schwerlich unter die Mitte des 
VI Jahrhdts. herabzudatieren» (Korte, 

l.c., p. 733). La pierre fut découverte 

par les savants francais Cousin et Dirr- 

bach et publiée en 1886 au Bull. de 

Corresp. Hellénique. Alf. Torp (Die vor- 

griechische Inschrift von Lemnos. Chris- 

tiana. Videnskabs-Selskabs Skrifter, t. II, 

hist. filos. Klasse 1903, n° 4) écrit que 

cette édition est notre source unique, par- 

ce que la pierre est perdue et se trouve 

on ne sait pas ou. Cependant elle est au 

Musée d’Athénes. La date est, d’aprés 

M. Torp, 600 avant J.-C. A la page 7 
nous trouvons dans cet article un re- 

proche sévére 4 l'adresse de M. Hall pour 

traitement ala légére de toute la question. 
Selon M. Hall, 1a pierre fut découverte 

par M. Pauli (!) et inscription elle-méme 
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Etrusques parlent et leur religion, et l’arrangement de leurs maisons, et 

be - leur armure, tout le matériel archéologique en général, tandis que rien 

ne témoigne contre". Il est vrai que, d’ aprés les recherches dans les nécro- 

poles, ce peuple n'apparait sur la céte d'Etrurie quau vin’ siécle avant 

J.-C., mais, d’abord, cette date n’est qu’approximative, ensuite il faut 

remarquer que rien ne nous autorise a croire que l’immigration des Tou- 

rousa-T'yrséniens en Italie eut lieu immédiatement apres la défaite libyenne. 

Quant aux Sardana, il est difficile de nier que ni argument tiré de la 

communauté du caractére archéologique avec la Sardaigne ni la similitude 

frappante des noms ne constituent des preuves définitives; elles ne nous 

donnent que la possibilité de parenté avec la Sardaigne. En aucun cas — 

comme chez les Etrusques — nous ne supposerons une migration de 

Pouest vers l’est, mais celle dans la direction inverse; cela n’exclut pas 

un lien avec la ville de Sardes. Peut-étre ces Sardiens-Sardaniens, men- 

tionnés déja par les tablettes de Tell-el-Amarna, sont-ils venus, aprés de 

longues migrations et un séjour en Libye, dans I'ile italienne. Nous devons 

respecter plus qu'il ne se fait souvent la tradition antique, qui est tres 

instructive. Pausanias nous parle d'une tribu libyenne conduite par Sardos, 

qui s’était établie en Sardaigne®); cette tradition nous indique en quelque 

serait «non étrusque mais phrygienne» 

(Hatt, /.¢., p. 174). M. Hall invoque 

dans cette déclaration catégorique les 

études de M. Kirchhoff, mais au passage 

indiqué il est seulement exposé que les 

inscriptions lemniaques et phrygiennes 

sont écrites avec un méme alphabet. Est-ce 

que cela suflit 4 M. Hall pour identifier 

les langues? M. Torp considére la langue 

de Ja pierre non comme étrusque, ainsi 

que le croyaient E. Meyer, Beloch et 

W.M. Miller, mais comme trés rappro- 

chée de Pétrusque. 

{ M. Hommel (1. ¢., p. 64) trouve 

une preuve directe dans les noms indi- 
viduels et les gentilices des Romains, 

@origine non indo-européenne mais é- 

trusque : ainsi Manlius, Lucius, Lucul- 

lus, Tarquinius, Metellus, Mucius, ete. 

D'aprés M. Hommel ces noms et leurs 

semblables non indo-européens d'origine 

étrusque indiquent le sud et le sud-est. 

Mais M. Kérte (p. 730) remarque que 

la linguistique moderne jusqu’a présent 

n’a pas déterminé la parenté linguistique 

de l’étrusque; M. Skutsch, dans article 

de la méme Real-Encycl. sur 1a langue 

étrusque (col. 805), ne peut, aprés un 

long examen, que se rallier a l’ancien ju- 

gement de Denis d’Halicarnasse : obdevi 
trhw &Over dudyAwooor. 

® Pausantas, Descriptio Gracie, X, 

17,2, t. Il, éd. Teubner 1900, p. 304. 

lolaos émigre également en Sardaigne 
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maniére la direction de la migration des Sardana. Pausanias est, il 

est vral, un auteur tardif, écrivant au u° sitcle aprés J.-C., mais cela — 

ne prouve pas que nous devions refuser a sa légende toute valeur"). 

Les Sardana habitaient peut-étre en Libye déja depuis quelque temps avant 

la guerre sous Minéphtah, vu que sous Ramsés II, comme le prouve 

le premier papyrus Anastasi, il y avait, 4 cdté de 620 Kehaka libyens et 

1600 Magaouasa également libyens, 1900 Sardana®). Il est digne d’atten- 

tion qu’aprés Ramses III les Sardana n ‘apparaissent plus dans histoire; 

peut-tre se sont-ils fixés quelque part, comme les Poulousata-Philistins®). 

Il est étrange que les mémes savants critiques, qui ont admis la pos- 

sibilité du rapport des Sardana avec la Sardaigne, en plagant seulement 

leur établissement dans ile 4 une époque postérieure, ne veulent pas 

admettre de relations des Saklouga avec la Sicile. Tout de méme celles-ci 

sont plus vraisemblables que léventualité du rapprochement fortuit de 

deux noms si frappants. Est-ce que l’on peut oublier le voisinage de la 

Sardaigne et de la Sicile? 

(VII, 2, 9 et X, 17, 4; 1a méme éd., II, 

p- 3 et 305). Cf. E. nz Rover, Rev. arch., 

1866, t. I, p. 89. 

") Comme le fait M. W. M. Muller 

(Asien und Europa, p. 384)..: «Be- 

stimmt lasst sich sagen, dass der Kunst- 

typus der Libyer so grundverschieden 

ist, dass man nicht die werthlose, spiite 

Angabe ( Pausanias) iiber libysche (= pu- 

nische?) Abkunft der Sarden hervor- 

suchen darf>. Nicolas de Damas, un 

polygraphe grec du 1 siécle avant J.-C., 

mentionne les Sardes libyens : Lepdoi 

ASves otdév xéxtnvtat oxetos ei ux) xb- 

Ainas nai payaloas (EOvav ouvaywyy, 

Historici Grect minores, éd. Dindorf, 

Leipzig chez Teubner 1870, t.1, p. 149). 

) Wievemann, Aeg. Gesch., p. 475 : 
«Die hohe Zahi beweist mit Sicherheit, 

dass das Volk in der Nahe der agyp- 

tischen Grenze ansissig gewesen sein 

muss und nicht nur zuweilen in der 

Gestalt von Seeriubern die Kuste des 

Deltas heimgesucht haben kann >. 

(*) Maspero, Hist., t. Il, p. 766. 

() M. W. M. Mixier, Asien und Eu- 

ropa, p. 357; Bissine, Sphina:, t.V, p. 169. 

M. Maspero: «...Si lon ne voit plus 

dans les Shakalasha les Sicules mais les 

Sagalasses d’Asie Mineure, les autres 

rapprochements proposés par Rougé ont 

été approuvés par I’école, avec cette 

modification pourtant que, au lieu de 

considérer les Shardanes et les Tourshas 

comme des Sardes et des Etrusques éta- 

blis déja en Italie, on y préfére voir les 

ancétres asiatiques de ces peuples chassés 

de leur patrie orientale par Tinvasion 

phrygienne et en quéte de terres nou- 

velles» (Notice biographique du vicomte 
E. de Rougé, Bibl. égyptol., t. XX1, 1907, 

p- ¢xxy). 
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4 L’affinité de race contribua probablement a Valliance des peuples de la 

; 4 ‘Mer avec les Libyens; mais c’est 14 une question obscure, qui ne dépasse 
____ pas le cadre de 'hypothése“). Egalement obscure est la cause de la marche 

de ces peuples du nord : peut-étre est-ce la pression phrygienne®), peut- 
_ étre fut-ce une famine®) qui les chassa de leurs demeures. 

T. Smo.ensxr. 

Voir Arraur J. Evans, Further dis- 

_ coveries of Cretan and Aegean Script with 
eo Libyan and Proto-Egyptians comparisons, 

from the Journal of Hellenic Studies, 
t. XVII, Londres 1898, p. 374 et 375, 

ou sont données diverses traditions an- 

tiques sur les rapports entre la Libye 

et la Gréce. M. Hommel (Grundriss der 

Geogr. und Gesch. des alten Orients, 1904, 
p- 70-75) attire Vattention sur ce que 

les anciens rangeaient les Sardes et les 
Sicules parmi les Ibéres. Il considére les 
Lyciens et les Tyrséniens comme parents 

des Héthéens, et il voudrait réunir tous 

ces peuples dans un groupe appelé par lui 

alarodien , héthéo-pélasgien par le jésuite 
de Cara. Pour laflinité des peuples de 

la Mer avec les Libyens tient aussi M. La- 

grange (La Créte ancienne, 1908, p. 146 

et 147). Au lieu de discuter sur ces gé- 
néralisations, fragiles mais données hélas ! 

méme dans des manuels rédigés pour la 

grande partie par de non-spécialistes, il 

vaut mieux se borner aux faits. 

Cette pensée fut jetée par M. Mas- 

pero (Revue critique, 1878, p. 328) 

«...des peuples del’Asie Mineure, qu’une 

cause inconnue, peut-¢tre l’arrivée des 

Phrygiens, des Bithyniens, des Maryan- 

diniens et des autres peuplades d'origine 
thrace, contraignit, pendant plus de 

deux siécles 4 chercher fortune en pays 

lointains, en Syrie, en Egypte ou en 

Italie». Egalement Hist., t. II, p. 461: 
«Ce fut probablement Virruption des 

Phrygiens sur les hauts plateaux qui 

occasionna le départ en masse... ete. >. 

M. Maspero cite ici par erreur la Revue 

critique de 1877 au lieu de 1878. 

) W. M. Miller (Asien und Europa, 

p- 359) pense a la famine, pendant 

laquelle Minéphtah fournit du blé aux 

Hittites. 



CYLINDRE EN BRONZE 

DE L’ANCIEN EMPIRE 

PAR 

M. GEORGES DARESSY. 

Parmi les menus objets recueillis cette année 4 Mit Rahineh pendant 

Penlévement du sébakh se trouve un cylindre a sceller en bronze, datant 
de PAncien Empire et offrant un intérét particulier 4 cause du nom royal 

qu'il porte ™, 

Sa hauteur est de o m. 052 mill.; ses parois, peu épaisses, légérement 

concaves, car la fléche ne dépasse guére un millimétre et demi, se recour- 

bent & angle droit aux extrémités, formant détroites rondelles d'un dia- 

métre de o m. 019 mill. avec une ouverture 

centrale de o m. 013 mill. de diamétre. 4 NY 4 4vf) 

Le pourtour du cylindre a quatre colonnes 

' ty] Li 
a 

| iil open 

—-* 

pas donné, mais le nom de ka du roi au service duquel il était attaché 

2 

(‘inscriptions gravées en creux, qui donnent +* 
b] A I 

sur | empreinte : mil 

Le nom de cet inspecteur des sceaux n’est 

— 

= 

—F* 

0) 
—_ 

est répété deux fois et lon est encore incer- 

tain sur Tidentité du souverain qui avait , CG Willd 
; ' . Wi Wha ™&® (Ort 

pris ce titre de } 2 >. Je ne connais YS) 7 ae ; 

que deux autres exemples de ce nom de 1 adietinds ty ? | 
ree APR: : : Mg tee 

ka, imprimés sur des scellés en argile 4% a 

au moyen sans doute de cylindres en LL a, V/) 

bronze ou en pierre semblables 4 celui-ci. 

— 

Wits Uy 
U; 

L’une des empreintes se trouve au Musée de Berlin ®) ot elle porte le 

n°? 1692 hee 

“) Musée du Caire. Journal d’entrée, photographie et la copie. Le eroquis porte 

n° hd5oh1. en plus au-dessus de \,/ une fin de car- 

*) Je dois des remerciements 4 M. Bur- safe ene : touche , } ) qui me parait douteuse. 
chardt, qui a bien voulu m’en envoyer la = 



— [2] 

Elle donne les titres d’un scribe de la chancellerie, secrétaire en chef, 

_ fonctionnaire d’une administration et prétre (?) d’Ap-uatu. M. Ed. Meyer @) 

avait attribué le titre d’Horus fx} au pharaon © §~ de la V° dynastie; 

~ eeci est contredit par inscription d’un cylindre en bronze) qui porte a 

la fois le titre j=} et le cartouche of. MM. Sethe et Moller pré- 

ferent y yoir un roi du commencement de la VI° dynastie ®). 

La seconde empreinte nous guidera dans le choix de la place a attri- 

buer & cette banniére. Elle fait partie de la collection de M. Flinders Petrie 

qui en a donné un croquis dans son Histowre d Egypte (4), 

Les titres du fonctionnaire qui apposa ce cachet sont analogues A ceux 

des inscriptions précédentes, mais ici nous avons la mention précieuse 

quil était prophéte de Ré dans 15. Or ce dernier nom est celui du 

temple solaire funéraire construit par d Saqqarah. On sait 

que ce roi a pour titre d’Horus {=}; ce nest done pas de lui qu'il est 

question dans nos inscriptions. Les textes de Saqqarah nous montrent que 

le culte des rois défunts dans leur temple solaire durait bien pendant 

deux ou trois générations, ou tout au moins ceux qui étaient nomina- 

lement attachés 4 ces édifices se paraient de leur titre pendant cette 

période. Justement pour le successeur immédiat de o}-—~{ |, qui s’ap- 

pelait o bd (INf y, le nom de ka nous est encore inconnu, tandis que nous 

avons celui de tous les autres rois de la dynastie. Jassignerai done sans 

hésitation fu} comme titre de oS} INE y, ce souverain éphémére qui 

" Aegyplische Chronologie , p. 1hg. A History of Egypt, 4* édition, 

© Gaurnter, Livre des rois, t.1, p. 120. 1899, I, p. 24, fig. S. 

©) Serne, Hin ibersehener Konig des ) Le vrai signe est  retourné; le 
alten Reichs, dans Zeitschrift, 1912, vol.L. nom est probablement a lire | 1 =>. 
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n'est guére mentionné que par la Table de Saqqarah, et cette détermi- 

nation montre que j’avais eu raison d’appliquer le nom ml au F aU 

de la IV* dynastie “, 

Le tableau de nos connaissances sur la V° dynastie peut done se dresser 

ainsi actuellement : 

CARTOUCHES TEMPLE 

Be] | aninon | rou Mo | | 

1S] STL) SAL) AGA | S| Ovcepxépns 

2}—eh) of} | ob | -& : Ledpals 

3} qe} log—Li] UL | & | ods | NePepxeons 
4\t=> (oma isa ? Zialpns 
51 geh) of | onfm | 1—%& ? Xépns 

6) ie=/ S| Um | CARMD | cae | Pabodpns 

7 | ait Sp | Sait | SALTS | T= TE] oS 25 | Menxeons 

B11 e hd SELL | Non a he 2 | Tavyépns 

9) 7= |) Sil) SP) ty? Ovvs 

L’accord des monuments avec la liste de I’Africain est done aussi satis- 

faisant que possible pour cette période. 

G. Dargssy. 

“ Fragments de Décrets de l Ancien Empire, dans Annales, t. XIII, p. 111. 
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Annales du Service des Anliquités. T, XV 

1. — CHEIKH ZovEDE. — Vue prise du sud-ouest, 

2. — Vases servant d’assises a la forteresse. 





Annales du Service des Antiquilés. T. XV. PUL 

2. — Disposition dans l’une des salles de la grande mosaique. 
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CHEIKH ZouEDE. — Aphrodite. 





Annales du Service des Antiquités. T. XV. Pl. VII 

CHEIKH ZOUEDE. — Aphrodite. 
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“Annales du Service des Antiquilés. T. XV. Pl. VII 

CuEikH ZouEDE. — Fragments de scnIptures. 
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A BUILDING OF MERENPTAH 

AT MIT RAHINEH 

BY 

M. GC. C. EDGAR. 

In the first week of March 1914 a gang of sebbakhin working in the 
dle of Tell el Qala at Mit Rahineh came upon some fragments of 

mestone columns and door-jambs inscribed with the names of Merenptah. 
On examining the stones I found that the hieroglyphics had been originally 
inlaid in green faience and that here and there the glaze was still fairly 

_ well preserved. This peculiar technique recalled the decoration of the 
chambers of Ramses III at Medinet Habou and Tell el Yahoudieh and 

suggested that the newly found stones belonged to a palace or sacristy of 

Merenptah. The place of the find was a ne, south-east of the temple 

excavated by M. Petrie in 1909. 
a Having received permission from the Director General to dig out the 

columns and doorways and send them to the Museum we began work on 
the g" of March. My object was merely to extract the stones, which would 

certainly have been stolen or damaged if left to the mercy of the inhabi- 
tants, and to record on a plan the position in which they were found. 

Reis Mohamed Shehata brought a railway and two waggons and conveyed 

the stones to Bedrashein station, the journey having to be made three 

times. The Inspector of Gizeh stayed at Mit Rahineh during the whole of 

a the work and superintended the excavating party. 

_____ The space which we had to clear in order to remove the stones is shown 
* on the plan (fig. 1). The floor-level was about six metres below the present 
___ surface of the kom. The larger part of the excavated area consists of a hall, 

9 m. 25 cent. x 6 m. 15 cent., with two fine columns in the middle. 
The main doorway, or the entrance ein ge is on the north side. In each 

Annales du Service, 1915. 7 
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of the side-walls is a rather smaller doorway leading out of the hall. The 

antechamber from which the hall is entered has a second doorway on the 

east side, leading outwards, and a wide entrance from the north which 

may possibly have a stone doorway at the farther end. The west side of 

the antechamber was not cleared out, and the north wall was found to 

MN. 

a8 i 
© 

Fig. 4. 

be partly destroyed by a well of later period which had been sunk right 

through it. It was evident that we might have gone on working in every 

direction with good prospects, but for several reasons it was not advisable 

to proceed any farther. As soon as we had cleared the area in which the 

inscribed fragments lay we stopped work at once, without attempting to 

enter the neighbouring rooms. 

The walls, which are made of crude brick, are still standing to a fair 

height above the pavement. They had all been painted, but (as was only 
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to be expected in the thick damp soil of Tell el Qala) scarcely a fragment 

of design could be recognized. On the-west side of the entrance into the 

columned hall are faint traces of three similar friezes, separated by bands 

with red, white and blue colouring. | could make out {t Y/}; {he 

] j/ {)@e). the cartouches being of Merenptah. The sceptres were 

white, the cartouches red with blue borders and white hieroglyphics. On 

the east side of the north en- 

trance into the antechamber 

are some traces of a similar 

pattern, roughly copied in the 

accompanying sketch (fig. 9). 

There were also unmis- __--” 
takable traces of paint on the Bees 

floor of the mainroom, butin ~* ” dl 
still worse preservation than 

the paint on the walls. Below 
Fig. 2. 

the paint was a layer of what in its present condition looked like brown 

earthen paste; and below this, when removing the bases of the columns, 

we found a bed of sand. The circular object shown in the plan between 

the two columns is a deep bowl or socket of limestone sunk in the floor. 

The floor was little more than half a metre above water-level (March 

1914) and was very damp. All the doorways and entrances were paved 

with large slabs of limestone. On the floor-level of the antechamber we 

found a number of red bricks measuring o m. 3g cent. x 0 m. 19 cent. Xx 

om. 08 cent. They were laid side by side and seemed to be the remains of 

a brick pavement. 

The height of the ceiling of the main room has been rather more than 

five and a half metres. The columns, without base and capital, are 4 m. 

50 cent. high, their diameter being o m. 45 cent. at the top and o m. 

d2 cent. at the foot. The capitals, which are about o m. 65 cent. high, 

are bell-shaped with a ring of sepals in relief round the lower part and 

bear traces of blue, red and yellow paint. The inscriptions on the columns 

are inlaid with faience, while those on the base are merely in intaglio, | 

vi 
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painted blue. In the middle of each column is a representation in relief 

of the king coming out of his palace J; and on each of these scenes are 

some remains of yellow and red colouring. The inscriptions and orna- 

mentation on the front of the west column are shown below : the other 

column is almost identical. 

On upper part Middle. On lower part 

of column. of column. 

ey TKS Fie 105 be +k ." a a ca aa : 
2” = 

2 elit te WV —= 
bay, Se ie 
ate Pp N holding { and scourge Represen- P 

Se and crook; wears hel- tation of 

=H A met, kilt and garment Mm oO 

nid + ® J reaching to ankles. HH cS 
2 we = 

Al Fi si e ail 

| |o% I te O ee N 

pages 1 +} (DY Be) 

of aa 
ad (2) oO 0 

\. Round the foot (inlaid). 

% lye ; lyge Pl 

LEULEL 
There is also a vertical line of inscription down the back of each. 

East column : | sh mt oi7worr—tla re 

vm eiye=( Pp lm N JAFee. 

West column : il &'—"— fof =. kF Soles 

0) cy | on the other column after —. — “) @ 4 e-i& on the other column. 
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Meo. ($S=( 2 IC 8 Jez MoSti 
ALE 

On the front of each base are the two cartouches, 

ea 

i) (us 
Fl 

and on each side of them is the protocol, between two horizontal lines : 

FRO I on Wipe pan Site) On the east 

base the left-hand titulary is followed by (-— =k k while on the 

west base the right-hand titulary is followed eye od ik and the 

other by (—) BE] 9 &. 
All the doorways are of similar form, though they differ in size. They 

are each made of three blocks of limestone, 7. e. two jambs and a lintel. 

ae 

_ The upper part of the lintel consists of an Egyptian cornice containing a 

winged disk, which like the rest of the ornamentation is inlaid in faience. 

The main doorway was the largest, the opening being 2 m. 95 cent. high 

and 1 m. 45 cent. wide and the lintel 1 m. 15 cent. high. The east door- 

way of the antechamber was a little less both in height and width, and 

the other two doorways were still smaller. The inner sides of the jambs of 

the two larger doorways have a slight convex curve. 

No traces were found of the doors themselves except a piece of bronze 

in the socket of the main door (marked in the plan). On the front of one 

jamb of each doorway is a circular, or nearly circular, sinking, about 

o m. 08 cent. in diameter and about 1 m. 35 cent. above the pavement, 

and down the middle of this sinking is a deep vertical slit, probably for 

some practical purpose in connection with the door. 

The west doorway of the main room is preserved almost entire, though 

broken into many pieces. The inscriptions on the lintel and jambs are 

shown below. 
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be) BB 

( 

FILS) @ ac la = 

=)(|0i40) 

(Yo (sii 

be )® 
my 

Same inscription as on the other side. 

Fe 
it 

WEst DOORWAY OF MAIN ROOM. 

The corresponding door on the east side is not so well preserved. In 

the centre of the lintel are the two cartouches, and below them is a kneel- 

ing female figure holding ~= and 4. in each hand. On the south side of 

the cartouches is part of a figure wearing t and holding out 44 and ¥, 

one above the other : above is a vulture with oa. The north side of the 

lintel is destroyed. The vertical inscription on the south jamb is as follows : 

() With human arms, pouring a libation over the Horus-name. 
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Hoth lo wIMeeS=CP JRC N JARRE. Te 
companion inscription ends \ " iv q, but the beginning is destroyed. 

The inscriptions on the main doorway leading into the columned cham- 

ber are reproduced below. The Horus-names are different on every door- 

way, but there is no variation in the cartouches. 

Ta eors 
= w +] [» % = 
Je WU FEL PEFOUL tak 25 

7 Pir 

(¥5 (= OIlb ge, 
As on the opposite side. 

» 

Mary poorway. 

) Wearing horns and disk. “> Q and §\ surmounted by palm- 
*) Two arms, holding various symbols. branch. 
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The lintel of the east door of the antechamber contains the usual car- 

touches, on each side of which is the Horus-name K On the south 

side of the lintel is part of a figure carrying 4 and two j : the 

ornamentation above is indistinct. On the north |%@m| side is an u- 

raeus at the top, but the part below is destroyed. |“—1|_ The vertical 

inscription on the south jamb is as follows : Z § = wiih : + 
wa 

— (Pg pac pee ee. | 4. =). The "un correspond - 

ing inscription on the opposite jamb ends \ 4, but the upper 

part is destroyed. 

As was said before, what gives a peculiar interest to the find is the 

fact that nearly all the decoration on the columns and doorways is inlaid 

in faience. Rarely, if ever, in Egypt has so much stone-work been found 

with the inlay still in place. The faience consists of a gritty paste, white — 

as a rule but yellow in places, with a glazed surface of pale green yary- 
ing to pale blue. When the hieroglyphics are of simple shape, such as —, 

they are usually made in a single piece; in other cases they are composed 

of several pieces neatly joined together. Long lines such as those which 

border the inscriptions are made of a number of narrow strips laid end 

to end. The fragile faience has of course suffered greatly and it is only 

here and there that the glazed surface is preserved intact; but enough 

remains to give a good idea of the original appearance of the decoration. 

The excavation of which these are the results was not intended to be 

more than a work of salvage. At present the site is in no immediate 

danger; but, if left alone, it is fated sooner or later, like the rest of Tell 

el Qala, to be cut to pieces by the sebakh-diggers. It is much to be hoped 

that the place will be properly excavated while there is yet time. From 

what has been already found there seems good reason to believe that the 

brick walls and stone-work have not been badly destroyed and that the 

plan of the whole building may be brought to light. 

Mansourah, May 16" 1914. 

C. C. Enear. 



SOME GREEK INSCRIPTIONS 

BY 

M. G. C. EDGAR, 

I publish below a few of the inscriptions which I have come across, 

in the last few years, in the course of inspection in the provinces. The 

copies are my own; but while n* 4-11 are merely reproduced from my 

note-book, n* 1-3 are fairly careful facsimiles made from squeezes. 

No 1. — Seen in Aswan in 1913 in the office of our Inspector, and said 

to come from Philae. The stone measures 0 m. 30 cent. by o m. 32 cent. 

KAITOIZE NT NY 

TIAATANOS THN 

KAIT TPATHT oF Y 

OT OV-TOY 'y¥10T 

Ma VA@INOX TAN 

yuv|arxds Oley xal tov 

toutew téxr|wv THe peylotne Sede lod: 

xal tois ev Tht Al Gotrcot Seois 6 dsiva 

TDorwvos Zifvel sos 

5 xa otpatnyds [xa xat 

of todrou viol |6 deiva xa} 

Ayabivos rév a[patow Cirwv evry. 

The lettering is of the second or first century B. C. As the beginning 
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is lost, it is not clear to what reign the inscription belongs : the names of 

Philometor and Kleopatra would perhaps fill the gap as well as any. In 

1. 3 AGeran is probable, and I have therefore restored 1. 2-3 in accordance 

with Letronne, n° CY. In 1. 4 Zrfveros seems fairly certain : it is the name of 

an Alexandrian deme (see Breccia in B.S. A., X, p. 182). Zrfveros was no 

doubt followed by an honorary title, adequate to the oflice of strategos : 

the only objection to 6 cvyyevys is that it leaves the line rather short. In 

1. 5 we cannot restore ts On€didos, as the first letter after otpatnyés is 

certainly not 7; perhaps xat émerpatnyos. The missing portion of |. 6 pro- 

bably contained the name of the eldest son, followed by an honorary title. 

No 2. — On the front of a red granite base found at Tell Timai, in 

the southern mound called Ibn el Salaam, in 1913. It is a square block, 

om. 20 cent. high and o m. 56 cent. in length and breadth. On the top 

are four holes for the attachment of a statue, which was probably of 

bronze : one of the holes still contains its filling of lead. The inseription 

itself measures 0 m. 17 cent. x o m. 5o cent. 

HMOAIZAEONTAAE ONTOS AP SAN 

TIWHY NONE NL TONTHOELKM 
LATOLTH EMPOLTHNNOAINEY NO} 

ATLKAIFIAATA CIAL KALPIN 
\_IBKAIZAPOL MELOPH] K 

4 modus Agovta Adovtos, apSav- 

ta Tis mOAews TOC’ 9’ OL Kai- 

capes, THs mpos THY TOA Evvol- 

as xa Drrayablas yop. 

5 L 6’ Kafoapos, Mecopr)|t} 2’. 

In the second line there are two slanting strokes between 7é and the 

following numbers. I take the date in the last line to be 6, but the 

second letter is not quite certain. 
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The inscription tells us that the statue on the pedestal was a portrait 

of Leon, son of Leon, and that it was erected by the city, which he had 

administered for three years, out of gratitude for his kindness and love of 

goodness. The years in which he held office were the seventh, eighth and 

ninth of Gesar Augustus, that is from 24/23 to 29/21 B. C.; and the 

statue was erected on the last day of the month Mesore in the year 18 

B. C., or just three years after he had quitted office. 

— It is unfortunate that the inscription is not more explicit in two points. 

It is not certain, though it seems probable, that the city mentioned is the 

; city of Thmouis in which the statue-base was found and in which presu- 

mably the statue stood; for the term éus is as a rule confined, in epi- 

graphy of this period, to the self-governing cities of Alexandria, Naukratis 

and Ptolemais “). ApSavra again is a word of general signification, and 

the particular office which Leon held is not stated. His term of service, 

like that of a strategos in Roman times, was for three years, being the 

third triennial period from the beginning of the reign of Augustus. 

No 3. — On a block of limestone at Koptos, built into the foundations 

of a great wall on the west side of the village in the fields near the police 

station. 

Le See 

Se, a ee Y Aluoiuayos 

PP iMive fe 

A dedication to one of the gods of Koptos by certain inhabitants of the 

™ See Jovaver, La Vie municipale, in certain dedications the nome-capitals 

p. 48 and 980. His conclusion is that — may have usurped the title of polis. 
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town, perhaps a father and sons. The name in the second 

clear, but D)aovios seems probable. eit oy 

The limestone stelae on which the following five. ins : 

engraved were found some years ago at Kom Abou Billou (T 
along with a metrical epitaph commemorating the career of a 

fortune, of late Ptolemaic times, who ie the Thracian name ne of 

interest, I have thought it worth while to reproduce the 1 Y 

which I made at the time of the discovery. All the stones v 

the Cairo Museum. 

No 4, — Cut on a plain slab without sculpture. 

BAY OOP HE Ee: 
wer WwW re Oabd: Oped Pe : 

AAYNE ws dpe 

XPHCTH | pee 
xpnet? ; 

Xx A | Fr. é 5 xXaipe te 

_kK TOYE L x’ tov € 

Exel x, 
ENEI> KO 
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33 B. C. The xa is similarly omitted in a well-known inscription in 

Alexandria (Breccia, /scriziont greche e latine, n° 4). 

There is a good example of the same double date on a tombstone from 

Dahshour (vz Monean, Fouilles 1894-1895, p. 110), the year being en’ rod 

xa) totrov. | would also call attention to an epitaph in the Cairo Museum, 

very similar to ours in. form and lettering (Mune, Greek Inscr., p. 53, 

n° 27561; Enesr, Greek Sculpture, p. 46, with facsimile). It ends thus Lx.... 

76: «', the missing letters having been intentionally erased in ancient 

times; and a comparison with the present stele suggests that the part 

erased was very probably the date of Antony, (&ous) x’ rod (xal) e’. 

No 5. — Representation of a mummy lying to right; below, the 

inscription. 

ANE =ANA POL Arfavdpos 

PL XY PIWNOCEWL Le ciainss es 

LM BRAOPEAAYNE rene ee 

XPHETE XAIPE 5 L xy’ Maio (2). 
LKHNAYNIES 

The high figure of twenty eight years, combined with the form of the 

letters, makes it evident that this inscription belongs to the reign of 

Augustus. The date then is 27""(?) May, 2 B.C. 

No 6. — Representation of a mummy lying on a bier, with Anubis to 

right; below, the inscription. 

H P A KA a | A H IAT P E Hpaxreldn | e{ darpe 

WIN € | NE¥AI PEE TWN [elAcwe yaipe éraiv 

WE y C AW/w NJ palegadi ale 

WA c Ik VL [L] $B MG}. ele clas €. 
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The name is in the vocative, as in the case of n°? 4. In 1. 9 I have 

restored édewd or é(e)eré in preference to xdewé, which is a less likely 

epithet for a child of four. In the last line the most probable restoration , 

as it seems to me, is Kaéo(apos), followed by the month : in that ease the 

date would be 16-15 B. C. 

No 7. — The upper part of the stele is broken, but the inscription is 

intact. 

O€OAWPOCHPAKAEIA 
L=AAYMEXPHCT 
XAIPE Pw s 

Ocddwpos Haxet5{ou) 

L &’ due xpnore 

xaipe. 

No 8. — Representation of a figure on a couch; below, the inscription, 

TPYS WN TPYP WNOC 
EBIWLEL HA 

T pdGwy T piGwros 

sClwoe L ma’. 

The following inscriptions also come from Abou Billou, but do not 

belong to the same group as the preceding ones. They were not found 

together, but were dug up at different times. 



Ht [7] 

No 9. — A plain slab of limestone, 0 m. 14 cent. x om. 20 cent. 

MAPKIYN 
ONROKAA €& a 
EM=HAENHC én Ens 

\< Oo 7~\ Y €XA| xouwe yat- 

pe LH 5 pel x’. 

——e 

To judge by the lettering this little stele is probably pre-Augustan. 

For the name Mapxfwv at this period cf. Karcapfav, and also Tatwy son 

of Tdios in Lerronne, n° CVIIL. 

No 10. — Limestone stele. A female figure stands to front in an 

aedicula of Graeco-Egyptian style; long drapery, right arm against bosom; 

vessel by left side. Below, the inscription. 

OAHCIC HAI CIYOAMY 
MoKA H CIMOYWY AY 
XPHCTHXAIPEE TWN 
WHO DAH NW NENME KA 
WINKAAOY PIA | 

Oaiicss 1 [x|at lows Oadd- 

uolu| Xpnotpou |a&lume 

Xenon yaipe erOy 

|dulo unvey &y|d |exa 

5 [L] ca’ Abdp sa’ 
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In 1. 4 dvo seems the most probable restoration, | 

the girl in the aedicula looks more than three years old. 

Icts as an alternative to @asous (= devotee of Isis) 

perhaps it was mere the pet name of the Wien a AN A, 

No 11. — Limestone tablet, 0 m. 21 cen hi an 

long. Presumably from the panics like the other rns ‘ 

ANIAGNGAE ro é 
AEITONCTATE] | 
MIAETTIKTHCIC 
H-YNHe | 
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_—————————— ee ee Ce COC 

EGYPTE CHRETIENNE” 

PAR 

M. GUSTAVE LEFEBVRE 

INSPECTEUR EN CHEF DU SERVICE DES ANTIQUITES. 

| V 

‘NOUVELLE SERIE D’INSCRIPTIONS COPTES ET GRECQUES. 

La plupart des inscriptions que je publie aujourd’hui — exactement 

vingt-sept sur trente-deux — proyiennent des récentes fouilles d’Antinoé, 

exécutées cet hiver (février-mars 1914), en l'absence de M. Gayet, par 
le comte Jean de Beaucorps. I faut remonter 4 douze ans en arriére, a 

la campagne de 1902), pour trouver l’équivalent de cette fructueuse 

moisson épigraphique. En félicitant M. de Beaucorps de ses belles trou- 

yailles, je tiens & le remercier de m/avoir autorisé 4 étudier ces nouveaux 

textes et a les présenter au public qu’intéresse Egypte chrétienne. 

L’une de ces inscriptions est datée : c’est, 4 ma connaissance, la pre- 

miére inscription d’Antinoé (du moins de provenance bien attestée), qui 

porte une date autre que celle d’un vague cycle @indictions. Le ttulus 

n° 5 de notre petite collection est en effet daté du 5 Tybi de Pannée 336 

(des Martyrs), c’est-a-dire du 31 décembre 620 de lére chrétienne. Le 

cimetiére fouillé par M. de Beaucorps est done du début du vu’ siécle, des 

derniers temps d’Antinoé. Il est vraisemblable que toutes les inscriptions 

recueillies dans ce coin de la nécropole sont contemporaines : étant donné 

que l'année 620 est la huititme dun cycle, il serait extrémement facile, 

si cela en yalait la peine, de les dater toutes d’aprés le chiffre de Tindiction 

mentionné sur chacune d’elles, entre les années 613 et 627. 

® Voir les paragraphes I, II, II, IV que greeques, publiées — trop sommai- 

de cette série dans les Annales , 1X, p. 179; rement, 4 mon gré— par S. pe Racer, 

X, p. 50 et p. a60; XI, p. 238. Annales du Musée Guimet, XXX, 1903, 

_ Vingt-huit inscriptions, tant coptes p- 141. 

Annales du Service, 1915. 8 
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On notera la stéle d’un higouméne, I’un des derniers supérieurs, pro- 

bablement, d'un des couvents de la montagne (n° 834). Remarquables 

aussi les stéles de deux hommes et de deux femmes, originaires du bourg 
de Tsesid (n* 5, 6,7), celle d'un Perse, Andréas (n° 840), et cette 

autre de Macrina, qui, morte 4 Babylone (d’Kgypte), voulut que sa 

momie reposat sous les sables d’Antinoé. 

Jai signalé au passage, comme de coutume, les noms propres intéres- 

sants, et bon nombre de curieux phénoménes de phonétique et de lin- 

guistique grecque ou copte. 

Aux vingt-sept inscriptions trouvées par M. de Beaucorps jai ajouté 

deux tituli saisis 4 Rodah, et provenant certainement d’Antinoé, un autre 

de Bosra, un autre encore d’Assiout; enfin, j'ai donné le texte d'une belle 

inscription que j'ai copie jadis au Deir el-Moharraq, sur la pierre d’autel — 

de l’église de la Vierge Marie, inscription datée du 11 décembre 747. 

Ces stéles sont conservées, quelques-unes au Musée du Caire, la plu- 

part au nouveau Musée Municipal de Miniéh “), . 

J. INSCRIPTIONS COPTES. 

A. Awnrino#. 

1° Cueixu Apavin, nécropole antique d’Antinooupolis, 1913 (stéle volée 

puis saisie par nos agents). — Stéle rectangulaire, brisée en deux frag- 

ments qui se raccordent. Lettres passées au rouge. — Caleaire 0” 34 x 

o™ 392. — Musée de Miniéh. 

¥ CXC TINO iC xc ne(Noy)* 
TEA Not TE AAG WNA 
pee MTIMAKA 

Kk pla CGCOAM 

5 ok pA NTACMTON HPA TACATON 
wl MMOC NC@X.@ asspoc NCWXU) 

OT NEOwWse 

() Ces derniéres recevront un numéro de Vinstallation définitive de ce nouveau 

de classement dans quelque temps, lors Musée. 
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1, rcnoy Té doit évidemment étre corrigé en nenoyre, mNoy Te. — 3, lire 

Mn, au lieu de m, devant TIMAKAPIA. 

Jésus-Christ, Dieu, fais miséricorde a la benheureuse Théodéra, qui est 

entrée dans le repos le 20 de Thét. 

En dehors des fautes, purement matérielles, signalées 4 lapparat cri- 

tique ci-dessus, on notera dans cette inscription cing phénoménes ortho- 

graphiques et phonétiques, particuli¢rement intéressants : d’abord (I. 2) 

AAG, pour api (A substitué a p, comme dans le dialecte fayoumique “); 

puis, et surtout, la substitution de wm 4 oy dans les mots w= oy 

(1. 2, wna), cw=coy (I. 6, new), xwwr =xoyor (I. 6-7, 

NCWxX.WorT ). 

2° Cueiku Apaniéu(?), nécropole antique d’Antinooupolis, 1914 (stéle 

saisie chez un marchand d’antiquités de Rodah ). — Stéle rectangulaire. — 

Calcaire : 0" 32 x o™ 30.— Musée de Minich. 

mNnoyTe moT 

hla ls : Apl TIMGYE NA 

TTAMAECYE NX i N€ LONN tee NEMON NTAC 

CCOYRTOCOYN 5 ¢€ Coy BTOOY N 

pore CNHE TOMBE 2N HPH 
A N 

NH eno lee NH 2AMHN ATIA 

tyephaoel Ne MIXAHA BOMIOIG 6 
are CAUbsse ASQ SO s6hes- tardies bi ce 

POC 2AMHN *& 

9-3, le nom propre féminin ANEMOn mest inconnu : je le crois dorigine greeque 

(déformation d’un nom comme Avdepévy, par exemple“). — 5, srooy =arooy 
(pour s=4, cf. n° 3).— 8, sa@iore est le gree Goyder (suivi de la préposition 
epo + suflixe fém. c). 

Cf. Leresvrar, Annales, X, 1910, povyn canémone >». A la vérité, ce nom n’est 

p- 271-272 (inscription copte de Kom- —_ pas connu comme nom propre, mais il 
Demou | Fayoum }). n’est pas impossible. Cf. Becuren-Fick , 

® Ou peut-ttre du nom de fleur éve- Die Griech. Personnennamen, p. 325-329. 

8. 
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Dieu le Pére, souvenez-vous d’Anémone(?) qui est entrée dans le repos le 4 

de Tyhi, en pax, amen, Saint Michel, secourez-la, amen. 

3° Curia Axapén, nécropole antique d’Antinooupolis, 1914 (fouilles 

de M. de Beaucorps; iny. 9 ).— Stéle rectangulaire. Lettres passées au 

rouge. — Calcaire 0" 33 x 0” 24.— Musée de Mini¢h. 

IC XC Ap 

1 OYNA MIN 

TeyyxH N 
WMENoy TE 

5 NTABMTO 

N NMOG & 
AMHN@O 

PER seein KH: A INA 

2, le trait au-dessus de mn est peint, non gravé. — 7, la derniére lettre de 

pamMHN@e a été gravée O (non pas ©): il semble, sans que cela soit certain, 

qu’on a ensuite tracé au pinceau une barre au milieu de o. 

Jésus-Christ, fais miséricorde a Came de Schenoudi, qua. est entré dans le 

repos le 28 de Phaménéth, 4° indiction. 

ntvasm Ton (1. 5)=nTaam Ton : la confusion entre les labiales 

fricatives B et a est une des caractéristiques des dialectes coptes de 

Moyenne-Egypte () : 4 Antinoé méme, j'ai déja eu Poccasion de signaler 

gi pour a1), et nTABM TON pour NTAdM TON ©, 

NMOG=MMoOd (w initial, au lieu de m, sous influence de w final 

du mot qui précéde). 

h° Méme provenance que la précédente |inv. 23].— Stéle rectangu- 

( Srean, Koptische Grammatik,p.14- 64 (inscription copte n° 3, ligne 3), 
15, n° 43, et p. 27, n° 30. *) Ip., bid. , p. 274 (inscription eopte 

@) Leresyre, Annales,X,1910,p.60- —n° 5, ligne 3). 
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— laire. Traces de.rouge dans les lettres. — Caleaire : o™ 30 x o™ 26. — 

° : Musée de Miniéh. 

* INOYTE 

+TTNOVTE Apl OYNA M 

PPLOV NAM n Teyuxu N 

NTE RH XKHN POlBAMMO@N 
erase 5 NTABMTON 6 
mM : W-6. . ROSA IN Oy XS MOB : PAMENWO 

KO : A InAl/ XMr QALAHNYG YO 
2AMHN 40 4O 

Ginn c cece coe OQ on see sine 

5, w final de nrasmton semble avoir été regravé sur un M. 

Dieu, fais miséricorde a Tame de Phoibammén, qui est entré dans le repos 

le 29 de Phaménéth, 4° indichon. XMr, amen, amen, amen. 

Jai déja eu Poccasion, ci-dessus, n* 2 et 3, de signaler la substitu- 

tion de w 4 4 dans ces textes rédigés en dialecte de Moyenne-Egypte : ce 

phénoméne de phonétique s‘observe deux fois dans lexpression nT AB- 
MTON 6MOB, lignes 5-6 (=nTAdMTON MMOQ). 

Je ne traduis pas xmr a dessein, ce sigle ayant donné lieu a une 

foule dinterprétations, dont chacune a sa valeur propre et n’exclut sans 

doute pas les autres ), Ce symbole, assez fréquent sur les stéles grecques- 

chrétiennes d’Egypte, est beaucoup plus rare sur les stéles coptes”. 

ao est généralement considéré comme un cryptogramme numérique 

équivalent & 99 =dyv. La curieuse succession AMHN 40 40 = apr, 

duty, duyfv se rencontre sur une stele grecque de Nubie, conservée au 

Musée de Turin (Recueil, n° 659). 

5° Méme provenance que la précédente [iny. 6]. — Stéle rectangulaire : 

dans le champ, un fronton semi-circulaire, reposant sur deux colonnettes. 

 Perrprizer, dans Rev. des Et. Gr., Antinoé, nous trouvons xmr sur une 

XVII, 1904, p. 357-360. stéle copte que j'ai publiée il y a quatre 

® Recueil, Introd., p. xxx. — A ans (Annales, X, 1910, p.274,1. 1); voir 
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Dans le fronton, une coquille ornée dune croix; entre les col 
l'inseription, dont les lignes sont passées les unes au rouge (1, 

11, 12), les autres au noir (4, 7, 10), les autres au blane (2, 

Caleaire : 0” 54 x 0” 43.— Musée du Caire, n° 45067 (voir pl 
Nous donnons une photographie de cette stéle particulitre 

ressante par son texte, son ornementation et le fait qu’elle est 
Au-dessus du texte gravé, ces lettres peintes en noir: ee 

ic xc + 
Puis : 

« nélMTr naypée nu 

GIIN(GYM)A GTOYAAB A 
pl oyna mn Te Vy 

XH M THAAAZOTE 

5 MN NOMA NPMTCY 

CIM NTAYMTON M 

MOOY NCOYTIOY 

NTYBI “ OrAOHC 

INAIKTIONOC A 

io MO KAHAIANOY 

TAS ” 24MH(N) 

2AMHN 4” 2AMHN 

7, NcoyTI0oy = ficoy-foy.. — 10, lire (A10)KAH(T)IANOY. f ae 

Pare, Fils, Saint-Esprit, faites miséricorde & Véme de Palazote et (d ¢ 
de Bgél, originaires de Tsesié, qui sont entrés dans le repos le 5 de ' 

8° indiction, année 336 de Vere Dioclétienne (= 31 décembre 620 aprés 

Amen, amen, amen. 

Lignes 5-6, npmTcyci@, habitants, originaires de reyci@m 
ces composés avec pm (slatus constr. de pwme), cf. Srern, Kopt. Gre 

n° 182"), Nous retrouverons, aux n* 6 et 7, le nom de ce bour 

aussi le méme sigle sur une stele copte —...In den nisheh der Stadt 
d’Akhmim dans Annales, X1,1911,p. 243. rgebirtig aus, wohnaftin» hat pem . 

™ «...Diese Composita sind gen. com. —_ massig kein 11.» name 
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tantdt écrit comme ici reycia@, tantét écrit reect@, qui parait étre 

sa véritable orthographe : c'est du moins sous cette derniére forme qu'il 

s'était déja rencontré dans des papyrus", sans qu’on eit pu dailleurs, et 

sans que nous pussions davantage nous-mémes, identifier cette localité. 

Le 5 de Tybi de année 336 des Martyrs correspond au 31 décembre de 

Yannée 620 apres J.-C. Notons qu’en appliquant la régle du calcul des in- 

dictions, indiquée par Pez®) («sume annos Domini etc. »), nous trouvons que 

lannée 620 de notre ére est bien la huitiéme d’un cycle d’indictions ©). 

6° Méme provenance que la précédente [inv. 11]. —Stéle rectangu- 

laire. Lettres des lignes impaires passées au rouge. — Calcaire : 0™ 37 x 
o™ 91.-— Musée de Mini¢h. 

« mi@T mayHpe 

NGNNGYMA ET TM UOT TT UyHPe 
TIETINE MD ET Oyaas ¢arioc 

OYAASSALIO( ABBA 2MPlM@Nn 
ABBAL UPIQON 5 spl OYNA MN TEY 
APIOYNAMNTE Y YXH N2ZHOY TP@M 

3 oe, TCECIM NTACEM(T)ON 
HotNlorasonrorty (mM)MOG NCOYx.OyTOYE NG 

HTN AIK Z:2NO MHM INAIK/ Z : 2N O 
YEN PHNNG ANHNGO3. 

etter teense es | ee 10 YGIPHNH 2AMHN 40 +4 

7-8, nraceno™ (ou nrTAcemo™, sans tenir compte de la confusion que fait 

plusieurs fois le graveur (cf. 1. 10) entre m etn) : en tout cas, ‘r manque. Au début 

de la ligne 8, unm manque également : lire nrAcmTron MMoc. — 10, 4@ final, 

trés douteux. — Noter que les lignes impaires sont passées au rouge. 

Pere, Fils, Saint-Esprit, saint pére Hérién, faites miséricorde a lame de 

() Crom, Catal. of the Copt. Mss. in the W’ Epigraphie grecque, p. 477). 

Rylands Library, p. 84, n° 159 (avec ® 690+3=623; 623 divisé par 15 

note 15), et p. 183, n° hos. donne un reste de 8; 620 est done la 8° 

®) Pez, Thesaurus anecdotorum, Il, 2, indiction d'une des périodes de 15 ans 

p- 208 (cité par S. Remacnu, Traité mentionnées par le Code Théodosien. 
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Heou, originarre de Tsesid, qui est entrée dans le repos le 21 d'Epphi, 7° m- 

diction. En paw, amen, amen. 

Saint Héridn (dbarioc awa ou ama) est également invoqué au n° 7. 

+tp@™ rcecia, Thabitante, Voriginaire de Tsesid (cf. n* 5 et 7). La 
position et la taille de m dans rp@™ indiquent-elles que le mot est 

abrégé, et qu'il faut lire rpame? Je ne le pense pas. Je croirais plutot 

que pam est employé ici, par erreur ou négligence, au lieu de la forme 

pem(pm), de méme que dans l'un des papyrus précités de Crum, n° 159 

(BIK TMP IPOM TCECIO). 

7° Méme provenance que la précédente [inv. 17|.— Stéle rectangu- 

laire. Lettres passées au rouge. — Calcaire : 0" 27 X o™ 20 —o™ 18, 

— Musée de Mini¢h. 

ToT ENAAK ~k MINOYTE NbaAK 
OC TT ALY plas 10C AMA 2@MpIwM 

ret oot gece N Apl OYNA MEN 

Tc hieereed Ty YixH 6N Cl 

W & NTACEMT 5 BAH TPMOMTCYCI 

ONEMOAC EN @ ENTAC EMT 

COV KW TACH ON G€MOC EN 

He? N - chee COYX.WTACH 

en capmoyTi 

be iccawce aie Rag es 10 WN OKA’ HNA 

La ligne 10 doit renfermer 1a mention et le chiflre de Vindiction, et il faut lire, 

je crois, N OKA! [= 6(y)8(6ys) —] HNwA [= IN A/]. 

Dieu du saint pére Horiin, fais miséricorde a Lame de Swli, originawe de 

Tsesid, qui est entrée dans le repos le 26 de Pharmouth, 8° indietion. 

Pour 2wpiwn et Teycia@, voir les n* 5 et 6. Pour rp@m, ef. 

le numéro précédent. 

On notera Padjonction de & 2 la consonne wn dans plusieurs des cas 

“ Voir plus haut, p. 119, note 1. 
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ou cette consonne se prononeait en, adjonction dailleurs inutile et irré- 

guliere : men=in (I. 3), en=w (1 4, 7, 9), enrac emron 

6mMoc=NTAC MTON M(m)oc (I. 6-7). 
Dans ¢caxioc (=n 2arioc), et probablement dans ox! (I. 10), 

confusion intéressante entre K et r. Si r se substitue souvent, comme 

on sait, &’ x", la substitution de x 4 r est plus rare et se produit 

surtout, comme c’est ici le cas, dans des mots grees ®), 

Pour xwr = xoyT et la substitution de w a oy, cf. ci-dessus n° 1. 

8° Méme provenance que la précédente [iny. 13|.—Stéle rectangu- 

laire. Lettres passées au rouge. — Caleaire : 0" 37 x o™ 26. — Musée 

de Mini¢h. 

ym - mi@T mayHpe 

PRC py oameny pe (neé)nin(EymM)a GTOYAAB 
trl wT H 

T ey an omen AP! aye METE 

Bx asi ux(H) © +7: 
KHOA TAM 5 AHK : NTACM 

T eo.’ TOY T(on)emoc : Tay 
taken Ni: Zz: A ina/ 
cata 2AMHN GBG 

% A | awe ¢ 2 

Islas aleteles tis nh Oe ee q » - w p) 

L’inseription est d’une facture assez négligée : le nom propre est d'une lecture 

difficile, et m’échappe. 

Pere, Fils, Saint-Esprit, faites miséricorde d Vdme de ........ qui est 

entrée dans le repos le 7 de Paiini, 4° indiction. Amen, amen. 

Nous avons déja rencontré et expliqué des exemples de divers phéno- 

ménes phonétiques, me pour mn (I. 3), Emoc pour MMoc (I. 5-6), 

exeaeone pour ercqaane (I. 8).—eseaawne = fiat, amen, comme 

2AMHN OU dO. ; 

) Cf. Maspgro, dans Rev. Arch., 1883, 1, p. 203. — © Srern, = Gramm. , 

p- 18, n° 20. 
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9° Méme provenance que la précédente [iny. 27]. — Stele rectangu- 
laire. Traces de rouge dans les lettres. — Calcaire : 0™ 29 X 0" 26,— 

Musée de Mini¢éh. 

k IMT MOHpE 

(WT ITYH fe né)in(eymM)A GTOYAAB 

DPIOVNAmMN Apl OYNA MN 
TEYVAHN . ~ 
AMRYHCEN Teyyxu N 

Sat Mh EON MN 5 AMA HCE N 
oc Jag wid “ 

>» Eemd CINA TACMTON MM 

Zann oc NCOy -- 

ent IN 
< O.AG cocdccsscce > G » 

2AMHN 

7, je ne vois pas quel est le quantiéme : les lettres c~) sont suffisamment lisibles 

aprés ncoy, et il y avait, je crois, une troisiéme lettre en téte de la ligne 8 : le 

chiffre serait plutét cooy (écrit cey ?) que cnay ou caaa. — 8, ein a équi- 
vaut, je pense, 2 1n(AIKT/) A. 

Pére, Fils, Saint-Esprit, faites miséricorde a Vame dama Isé, qui est entrée 

dans le repos le 6 (?) dEpiphi, 1” indiction, amen. 

10° Méme provenance que la précédente [iny. 28]. — Stéle rectangu- 

laire. Lettres passées au rouge. — Caleaire : 0” 94 x 0™ 29. — Musée 

de Miniéh. 

*k MxXOGIC NNOY 

TG Apl OYNA 

MN TEVyxH N 
BIKTUpp (sic) MN MA 

5 plea MTEGIG)E - 

6p NTAYMTON 

Mo OY N C OYA NMOOY NCOY A 

N Q&PM Ort | NpapMoyol 
NTT PTs | NUpWMTHC IN 

edie oer | peer “ 10 A/ & 

h, sixkvayp pour sikr@p. — 5, lire Hreaqeepe. —.7, apres coy, un 

caractére peu net : a est possible. — 10, je ne suis pas absolument stir de a/ (1na/). 
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Seigneur Dieu, fais miséricorde & Came de Victor et de Maria sa fille, qui 

_ sont entrés dans le repos le 1° de Pharmoutht, 1° indiction. 

Noter le mot grec mpérns, 1. g. Cf. n° 7, 1. 10: N 4(y)d(4ns) (r)nal. 

11° Méme provenance que la précédente [inv. 1 2|. — Stele rectangu- 

laire. Lettres passées au rouge. — Calcaire : 0” 50 x o™ 29. — Musée 

de Mini¢h (voir pl. I). 

- oTMAK APIA 

TABIKT OP 

ACMTON 6 
MOC :? 6NAGO 

5 NC? K: AE Ina 

ni@T maup(6) 
(né)rin(6éym) ETOYAAB 
GKPOYNA MET 

ux(n) 2n oyelpy 
10 NH NTGEMNOY 

TG 2AMHN J 

MGMAPI2AM_ K/ 

ak @ 3 

3-4, emoc = MMoc, ef. ci-dessus n° 7. — 4-5, EnAGVONE pour NNAWONC : 

la forme nA@onc = naxon est attestée ). — 8, Mer=NNTE.—g, 2N=N.— 

12, MEMAPIZAM = MNMAPI2AM. Je ne comprends pas le x/ final. 

La bienheureuse Tavictor (Bixtwpta?) est entrée dans le repos, le 20 de 

Pachén, 4° indiction. Pere, Fils, Saint-Esprit, vous ferez miséricorde a son 

dime, dans la paix de Dieu, amen. Marie ( fais-lui aussi miséricorde). » > w. 

Le nom propre TasikT@p = TA BIKTODP, celle de (TA) Victor, 
expression pouvant signifier la fille de Victor, ou étre, tout simplement, 

le féminin de Victor (gree : Bextwpia).— me (=MN) Mapleam : la 
Vierge Marie est invoquée en méme temps (mn) que la Sainte Trinité. 

™ maqonc est la vraie forme du —_ dieu Chons. Cf. l'arabe ji; — Srern, 
nom de ce mois: mA a@onc,le moisdu — Kopt. Gramm., n™ 250 et 290. 
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12° Méme provenance que la précédente inv. 29). — Stéle rectangu- 

laire. Lettres passées au rouge. —Caleaire : 0” 185 x 0™ 225. —Musée 

de Miniéh. 

NeK TH { mGK'THP 
TARMATON TABMTON 

om 22 Cc Cy MOB COY 
ae ae dX TIAP Ok 
BAdDYy TeE 

5 MOYTE 
, a econ: » RECeEeer eee 

Lire : neKTHP ABMTON MMOB (ou bien NTABMTON MMOB) NCoy A (ou 
bien Ncoy[oy |) Nnapmoy re. Il est difficile de décider, 1. 2, si n a été oublié 

devant rABMTON, ou si T est en trop. Pour s=4, cf. les nombreux exemples 
ci-dessus. — a, 1. 4, est-il le chiffre grec, ou bien la finale de oy 4, dont les lettres 

de début oy se seraient confondues avec la finale de coy ? 

Pekter (Méoxos) est entré dans le repos le 1° de Pharmoutha. 

Quest-ce que nex THp? Trés probablement un nom propre, formé, 

semble-t-il, du nom commun «THp et de l'article me : KTup correspond 

au grec wécxos, au latin vitulus. Mécyos est, on le sait, employé comme 

nom propre, en grec; on trouve de méme un diminutif trés fréquent 

Mocyfwv (=le latin Vitellus). Le nom propre copte néeKTup, que je 

ne connais pas par ailleurs, est donc trés admissible. 

13° Méme provenance que la précédente [inv. 25]. — Petite stéle rec- 

tangulaire. Lettres passées au rouge. — Caleaire : 0o™ 16 x o™ 19. — 

Musée de Miniéh. 

—— mi@T mMayHp 

| TTIW TIT by AP € MGMNGMA 

SAR Ae GTOYAAB Apl OY 
NAMHBIKT NA MH BIKTO|p| 

NTABMM Nn NE 5 NTABM[|T|ON NEM 
NCOIZy TH 
Y NAO oad ncoy|xjoyTH N 
aia 0" 19 ---------0- + Ne La 

2, lire nenneyMa. — 4, lire min. — 5-6, lire nra(a)Mron MMo4. — 6-7, 
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_aprés xoy TH, on attend un nom de mois, que je ne reconnais pas dans les restes 

. _ de la ligne 7. 

Pére, Fils, Saint-Esprit, faites miséricorde a Victor, qui est entrée dans le 

repos le 25 de..... 

41° Méme provenance que la précédente [iny. 18}. Stéle rectangu- 

laire, en forme de brique. — Caleaire : 0" 125 x 0™ 230. — Musée de 

Mini¢h. 

IM2ANHC 

Le hori est retourné. 

15° Méme provenance que la précédente [iny. 10]. —Stéle rectangu- 

laire. — Caleaire : 0” 39 x 0” 4o.— Musée du Caire, n°? 45069. 

TT 

QIVVTV FIOM 
TMA HITMT 
MTONUWU 
NCOJOWTUK 

E92 KEK EUHO 
€ OMAK PIO CATH 
HENTAK EYX 

S toe ere om4o re her 

Inscription énigmatique , dont je ne saisis pas l'ensemble. Il me semble lire, 1. 3-5 : 

NTAB|HMTON M@@|B NCOY .... (=NTAGd MTON MMO NCOY...), et 

1. 6-7 : exeunGe o panapioo (= exon 6 wandotos ...). 

* 

ha 

B. Aurre PROVENANCE. 

16° Bosra, 1913.— Stele rectangulaire dont les lettres ont été pas- 

sées au rouge. Elle est ornée, au centre, d'une croix inscrite dans un 

cercle : une inscription au-dessus de la croix; une autre au-dessous, 
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erpendiculaire & la premiere. — Calcaire : o® 46 x o™ 24 — o™ 95. — perp Pp 
Musée de Mini¢h. 

EMuaA | 
NOVHA 1) G@MMA 

NOYHA 

SU 2) GIC OGOC 

oe O BOHOW 

SzQ% N GAHA 

\ = 383 1] 6X.OMN 

i ccorucamemies: 

Emmanuel. Il n’y a qu’un Dieu, (qui est) notre ade. Priez pour nous ! 

Emmanuel (Eypavovy/), nom propre (probablement le nom du défunt). 
Puis vient la formule fréquente cis beds 6 Gonbdv. Les mots coptes qui 

suivent @AHA 62XaN s'adressent aux lecteurs de I’épitaphe, aux passants, 

i tous ceux qui sont susceptibles de prier pour le défunt (é2.@m peut 

étre un pluriel emphatique pour 6x7). 

[Bosra (8 a)) et De Bosra! sont situés un peu au sud de El Wasta 

(Contra Lycopolis), sur la rive Est du Nil, presque en face Shoth (Hypse- 

hs). Le nom originel était probablement Béorpe"), dont les Arabes 

ont fait Bosra (sur la transformation de oz en s égyptien ou sémitique, 

cf. Sevag, Sesosiris, p. 8, et note 4). C’est dans les ruines qui entourent 

le Deir qu’a été trouvée cette stéle, avec les restes peu importants d'une 

douzaine d'autres : toutes avaient dé étre enlevées A un cimetiére chrétien, 

brisées et remployées par les Arabes.| 

“) Je ne comprends pas comment — Bosra ne se trouve pas en Egypte (sie!)». 
Amélineau (La Géographie de ! Egypte, ® Moudiriéh d’Assiout, markaz d’Ab- 

p- 305) peut écrire: «...[Quatremére] — noub. Cf. Atlas of Egypt, Upper Egypt, 

a identifié [Paphor] avec le village appelé = (1912), map 130. 

Bosra par Vansleb .....[car| ce nom de (*) Cf. Bostra, en Palestine. 
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II. INSCRIPTIONS GRECQUES. 

A. Antinoé. © 

834" 
1 Apapkn, nécropole antique d’'Antinooupolis, 1gih (fouilles de 

Beaucorps; inv. 1). — Stéle rectangulaire. Lettres passées au 

— Marbre :o™ 41 x o™ 34. —Musée du Caire, n° 45068 (voir 

% exosuelor 

0 paxapioa abba 

avaviac 6 evrabo 

us mpebutep(oc) xa 

5 nyouuevos ey un 

vt PawPs xe ww 

dix(tiwvoc) 6 Jeoo tov 

TAvTOXPATOP av 

avamravcov 

10 «Thy Wuxny 

auTOU >] 

h, mpeoSutep/. — 6-7, «dix/.— 7, le trait au-dessus de 0 est peint, non gravé. — 

, av final est A supprimer (ou simplement » final, s‘il faut lire tavtoxpatopa). 

Lire : éxoip7On 6 paxdpios a66% Avavias 6 edAaSi)s mocoSitepos xal 7, 0bpEv0s, 
unvi GawGi xe’, n' ivdintidvos: 6 Oeds 6 wavtoxpdtwp dvamavooy Ty Puy)y 

atrov. S’est endormi (dans le Seigneur) le bienheureux abbé Ananias, prétre et higou- 

méne plein de piété, le 28 de phaophi, 8° indiction. Dieu tout-puissant, donne le repos a 
son dme ! 

- Evaaéy’s est Padjectif employé dans les Eeritures pour désigner un 
homme quia la crainte de Dieu (ainsi: Foay d8 ets Tepovoadry xarorxodv- 
tes lovdator, dvdpes eddabets .. . (Actus Ap., 2, 5). — Le titre djyoupevos 

“) Le dernier numéro de la derniére série greeque est 833 (Annales, XI, 1911, 

 p. 248). 
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s'applique, comme on sait, en Orient, au supérieur dune comm un 

religieuse : c'est la premiére fois que j’ai l’occasion de le rencontre i 

les inscriptions grecques de lEgypte chrétienne. — La formule 6 
nmavtoxpatwp, dont lorigine doit étre cherchée dans LApocalypse p 

et Paur, Corinth., If, 6, 18, n'est pas des plus fréquentes : je Vai: 

trois fois dans les textes du Recued, n* 48, 64, 541. — La formule 

dvdmaveoy ... est, par contre, tout a fait courante en Egypte. ; 

835 

o™ 50 x o™ 4o. — Musée de Miniéh. 

Inédit; ma copie : 

hk exotun 

On 6 wane 

pio PorGap 

@y sv unui 
MUN ENMHNi s fi 

XHC HIN Al ke 

CON THN sabe 

XHNAY TOY 
DS eee 2 erro : 

5 maxywy : ty : ap 

ye 7 ivdtx(ti@voc) : 

6 eos avamav 

cov thy Wu 

xv avTov 

6, wdix/. — 7, 60. —Noter les points et traits, aux lignes 2, 5, 6, 7. 

Lire : éxoipyjOn 6 paxdpios DoSdnuwy ev unvl mayadv in’, doxy y’ inSucebdibar 

beds avamavoor tv Wux)y adtod. 

Apyiis (lire dpyi) n' wd.; cf. mon inscription n° 831 (Annales, 1 Pa 
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yroxpdtawp. Disons, a ce propos, que dans cette formule 6 6eds, 

-etc., les mots 6 6eds ont une valeur exclamative, Oeds étant 

icle masculin 6, mais bien linterjection 6, que nos chrétiens, 

par la forme 6eés, quils prenaient a tort pour un nominatif, 

836 

[¢me provenance que le précédent [inv. 3]. — Stéle rectangulaire. 

& exdiunOn 
0 paxape 

os mavro(c) 

eu wnve 

5 Pappovds 

[sd detap 

TNs twolixTI@Vea) 

6 Jeoo ava 

mavaov THY 

10 Wuxny avtou 

*k 

3, wavAd. — 9, tH, 

© Comme le latin Deus, le gree 6eds —_péche d’ailleurs que nous trouvons, par 
a en effet — les composés exceptés—le exemple, au n° 743 du Recueil, le vocatif 
_yocatif semblable au nominatif : Deus, — deé.) 
voc. Deus ; eds, voc. Beds (ce qui n’em- ) Je rappelle, 4 ce propos, que, dans 

Annales du Service, 1915. 9 
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On notera, 1. 4, en pour év, et, 1.6, detaptys pour tetéprys. A part ces deux 

phénoménes phonétiques, le texte est absolument correct. _ 

Méme formule 6 Oeds dvodmavcov ... que ci-dessus, n® 834 et 835. 

837 
Méme provenance que la précédente [inv. 8]. — Stele rectangulaire. 

Lettres passées au rouge. — Caleaire : 0™ 34 x 0" 98. — Musée de Mini¢h. 

Inédit ; ma copie : 

% exorunOn 

wha C KO1 MHO6H 6 woxaptos 

MAK APOC twavvou 
I\WANNO 
EMMHNIOAP oa oe 

5 poult : te» de 

TAPT HCIN tTaptng Wvd( xT @v0c) 

OGE OC AN | 0 Geos ava 

TTAY CON TH | Tavaov Tv 

% ait | * Sida | Wuxny av 

Si oy | 10 TOU 
. Coe) Dee oe 

4, p simplement peint, non gravé. — 6, «d/. — 8, ti. 

Lire : lwévyys (1. 3), év pour ex (1. 4), rerdptys pour detaprys (1. 5-6); 

ef. n° 836, 1. 4 et 6. Pour le reste, texte correct. 

Encore la formule finale 6 beds avdnavucor.. . 

838 

Méme provenance que la précédente [iny. 7\. — Stéle rectangulaire. 

Lettres passées au rouge. — Calcaire 0" 4o x 0™ 299. — Musée de Miniéh. 

le texte, nous résolvons sans parenthéses une lettre autre que », ou sil est Péqui- - 

les abréviations tachygraphiques, par valent d'une abréviation queleonque, 
exemple — remplacant »:+7—=tyv(1.9); | nous employons les parentheses : wavAd 

mais lorsque le trait supérieur remplace == avAo(o) (1. 3). 
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Inédit; ma copie : 

*%& exowwnbn*™ 

N Uanapto 

paxnr ep 
unvt Da 

5 pevol y_ 

o Jeor a 

VATEAU 

cov Tyv 

Wuxyny av 

10 Ty 

Ea, *exotynOy. 

Lire : év pour ep (1. 3); cf. n* 836 et 837, 1. 4; 8ho, 1. 6; 848, 1. 8; et avtis 

pour avty (1. g-10). Le texte est, pour le reste, correctement orthographié. 

Toujours la formule finale 6 Oeds dvomavcor. .. 

839 

Méme provenance que la précédente [iny. 4].-— Stéle rectangulaire. 

Lettres passées au rouge. — Calcaire : 0" 46 x o™ 30. — Musée du 
Caire, n°’ 45070. 

Inédit; ma copie : 

+E KOo!IME *k Exoipe 

BH 6 MAK An G ax 

APIOCTIET apios mer 
POC MHNI poo wnvs 
TTAX WN 1Z 5 maywv tf 

AP ITINS ax») ty wwd( ix wv0a) 

08C A NATT 0 Jeos avan 

AN CONTHN avooy tyy 

yen wnt Wuxny avt(ov) 

1, la croix du début, comme celle de la fin, ont plutét l'air de croix latines. — 

g- 



(20 | ii 

o, le trait au-dessus de o est peint, non gravé. — 6, apx/; w/.— 7, 0o.—g9, ave). 

On voit deux trous, traversant 1a pierre, au-dessus des lettres HN. 

Le premier mot doit se lire, naturellement : éxotuxf6y. 

Pour dpyf ivd., cf. n* 835 et 847. 

840 

Méme provenance que la précédente [iny. 16]. — Stele rectangulaire. 

Lettres passées au rouge. — Caleaire : 0” 51 x o™ 36.— Musée de Mini¢h. 

Inédit ; ma copie : 

% exuplhs w 

wanapror 

avdpen 0 

nvxtpoo 

5 Twy mp 

TOY EL LE 

vi Cayeva 

0 y wdlixtiwvoc) 1 

8, 6 y, en place de trois lettres effacées ou modifiées ; +v9/. 

Lire : éxoip}On 6 paxdowos Avdpeas 6 éyxwpos tév Mepody év pyri Gapevdd y’ 

ivd(extidvos) n’. S’est endormi (dans le Seigneur) le bienheureux André, habi‘ant (ou 

originaire) de la Perse, le 3 du mois de Phaménéth, 8° indiction. 

C'est sous toutes réserves que je propose pour les lignes 3-6 la tran- 

scription 6 éyywpos av Iepodiv; &yyxwpos est une forme poétique, bien 
attestée, pour éyydpros, lequel, adjectif et substantif, sigmifie mdigene, 

habitant d'un pays. Quant d of Tépcar, ces mots sont fréquemment em- * 

ployés, méme a la bonne époque, pour 7 Tepaés : on trouve en effet, de 

facon courante, chez Hérodote, Xénophon, Platon, les expressions é 

IIgpoats, eis Idpoas, ex Mepodv, «en Perser, «de Perse». On est done 

admis a traduire 6 &yywpos (¢yydpros) rHv Iepesy par «Vhabitant, le 

natif de Perse», ou simplement «le Perse ». 
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841 

Méme provenance que la précédente [inv. 21]. — Stele rectangulaire. 

Traces de rouge dans les lettres. — Calcaire : 0” 34 x o™ 26. — Musée 

de Miniéh. 

Inédit ; ma copie : 

— 

feKOMHON aarp MAK APIA MAK? pigs taba 
NAENMHNITT va Ev LNVE TO 

VNILS- IN CY uve iS sv(dixti@voc) € 1 

EN RARVA CN 5 ev 6abvrwy 

AN DIGANH Ny t amaOayny 

KESNATIAY CO XUPLE. AVATAUTO 

NTH NY YXH XY thy Wuxn av 
[TMEBAT IWNAMFIN Gt Pag 
ee ciency t(no) wel ayiov anny 

h, w.— 7, x€. — Il n’y a pas a tenir compte des traits, qu’on voit a différentes 

places, notamment aux lignes 2, 3, 4, 6: ils sont dus a la maladresse du graveur. 

Lire : éxoipyOn 1) paxapla Maxpiva év pynvl maivi iS’ wodintidvos e! + év BaSuddnr 

amélavev * xipie, dvarmavooy tiv Pux)y attis pel’ dylwy, ayryv. S’est endormie 

(dans le Seigneur) la bienheureuse Macrina, le 16 du mois de Payni, 5° indiction; elle 

est morte a Babyléne. Seigneur, donne le repos a son dme avec les saints. Amen. 

La mention ¢v BaévAdvr dréOaverv est intéressante : étant morte a Ba- 

byléne, son corps fut donc ramené et inhumé a Antinoé; il est peu 

vraisemblable qu'il s’agisse de Babyléne de. Chaldée, la Babyléne en 

question doit étre celle d’Egypte (Habenben) “. 

La formule we? dyfwv s'est déja rencontrée sous la forme 6... weta 

tv dyleov dvamavoduevos (Recueil, n°? 655). Cf. une expression un peu 

“ Cf. une mention de la Babyléne —_dique du Musée du Caire (Crum, Catal. 

d'Egypte, dans un manuserit copte sai- —_génér., Coptic Monum., p. 18, n° 8052). 



[22] = tat = 

différente 6 év dytors (Annales, XI, 1911, p. 247, n° 832, et Revue Eni- 

graphique, I, p. 159, n°? 138, Seymour de Ricci). 

842 

Méme provenance que la précédente |iny. 2h|.— Stéle en forme de 

croix. Lettres passées au rouge. — Calcaire : o” 41 x o™ 27. — Musée 

de Miniéh. 

Inédit ; ma copie : 

Kk O1e 

und 

[7 plaxap 
sa Ouxape 

5 otiac” v* un 

ve Tauve ty 

woe(xttwvoc) ¢ = 

AVATEAU 

ca aum Oe 

h-5, *evyapiotias (pour le nominatif Etyaprotia). —*5, *év. — g, *faut-l 

lire a0(tiv) IL (copte = 6) Ge(ds)? 

Lire Pensemble : éxoip7Oy 4 wanapla Edyapiotia év pnvi mavyt t/ ivdinti@vos &' 

dvatravoct (—= avaravooy?) atti 6 Geds (?). 

Je ne crois pas quil y ait de doute sur la nécessité de corriger Ovya- 

protias en Evyapiotiac : les noms masculins Oedyxapis, Ocoxdpns, Oeo- 
xd@protos sont connus sans doute, mais non pas un féminin correspondant 
comme serait Ocoyapioréa, surtout sous la forme Ov (= Ocov)yaprotia. 

843 

Méme provenance que la précédente [iny. 16°]. — Stele rectangulaire , 

mal gravée. — Caleaire : 0" 50 x o™ 35. — Musée de Miniéh. 



ik pope 

ormnney 

n poxa.pte 

Puna 

844 

. - Méme provenance que la précédente [inv. 14]. — Stéle rectangulaire, 

p- déformée 4 la partie inférieure. Lettres passées au rouge. — Calcaire : 
0" 60 x 0” 53. — Musée de Mini¢h. 

, Inédit; ma copie : 

ak icX ANATT -f i(naou)e x(proro)o avan 

i OVO te cov” twy 

on Pl HN doupov 

warptee 

1, noter, en téte, le chrisme orné d’un appendice. — 1-2, * évémauooy : loubli 

de av parait étre une erreur toute matérielle, due a la négligence du graveur. — 
3, dotAov (twv Sovpoy — tv SobAnv). 

_ Lire Pensemble : Is. Xs. dvétravooy tv dobAny Maplay. 

Le seul point intéressant a noter est la substitution de p a A dans dofdov. 
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8495 

Méme provenance que la précédente [inv. 15]. — Stele rectangulaire. 

Lettres passées au rouge. — Caleaire : 0" 74 x 0” 4g. — Musée de Miniéh. — 

Inédit; ma copie : 

FEKOIMHOH | % exoiunOn 
DK DdsPLOLT> 

— — 
16 a 

KE OSC IEE edt 
A NATIAVOON xupte 0 Deoo inoue xpiotoo 

THNYVXHN 5 avamaucoy 

TOVA 0YA0V thy Woxnv 

(OV YA? — tou dovdou 

A MHNAMHN cou Ya — 

any any 

ssc ntnou tl oslannMi Ne alos nea coh 

3, lire Ga(w)Gi. —h, xe 0 Oo to yo. 

Le nom propre napa est écrit, 1. 8, sya, a la grecque, sans quil 

soit tenu compte de la valeur exacte du a copte'. 

Il me parait d’ailleurs probable que maya et Ya sont des abréviations 

des noms bien connus naar et Vois, qui sont l'un et l’autre des trans- 

criptions du nom d’un dieu de la végétation tht W : | 3 (cf. SprecELperc, 

Aeg. und Gr. Eigennamen, p. 57*-59*). 
s 

846 

Méme provenance que la précédente [inv. 5 |. — Stele légerement cintrée 

ala partie supérieure. Lettres passées au rouge : le texte est entouré 

“) Tl est curieux de constater que les disent par exemple el sams au lieu de 

Grees d’aujourd’hui, du moins ceux ré- _el Sams (le soleil), el santah au lieu de 

sidant en Haute-Kgypte, remplacent tou- _el San‘ah (la valise), 1a chuintante n’exis- 

jours dans la prononciation 4 par y», et —_ tant pas dans leur langue. 
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bordure peinte et surmonté de trois’ croix également peintes. — 

Kk ExoL © 

a3 + + pice unOn 

+EK Ol 0 paxapt 

le A =e og abpaza 
M 4 

- 1 0C stv 5 wor v* wn 

IMNOCRIAAH } vi Papyov 
N APAOY eS 
ClI BINS! 64 6d ide(xts@wvoc) 

E KCAANATE DY & mUpLOg avaTrau 
CONTHNTY p 
KH NAYT oY gov thy Wu 

AMHnt 
10 Xnv auTOU 

< -- O™4O--------- > 

anny 

847 

_____ Méme provenance que la précédente [inv. 19]. — Stdle rectangulaire, 
__ brisée en trois morceaux. — Calcaire : 0" 38 x o™ 30. — Musée de 

 Miniéh. 

Inédit; ma copie : 

 exorunOn 

0 paxapioe 

7 

- i 
aq a 

Aeovog ev 

p(nvt) Tavs 

5 49 apxne 

n Wvd( ext 1@v0c) oh 

res 3 

‘ 

Prin se 

h, 2 (= p(yr)). — 6, wis, 
, 3 

4 Acovos pour Adgwy (gén. Agovtos, Adgwytos, Agwvos), peut-tre; ou 

___ abréviation d’un nom dérivé comme Aeéy:ros, Acovydros ete. 

Pour apy. ivd., cf. n® 835 et 839. 
ey 

een 
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B. Autres PROVENANCES. 

848 

Asstour. — Stele trouvée dans une maison d’Assiout : saisie par la 

police, elle me fut aussitdt remise (11 avril 1914). Elle est brisée, dans 
le sens de la longueur, en deux morceaux a peu pres égaux. — Caleaire : 

o™ 98 x o™ 49. — Musée de Mini¢h. 

Inédit; ma copie : 

K pn down 

! MHAYTTH Ono apa 
SHCAMA Aw outic 
WOY TIC 

rAPAGA yap aba, 

NATOC LK 5 vatoo yy 

rEKOIMHOH canis 
OIMA KAPIA stat ivie 
AMAKAWEM: Ob paxapta 
MHN\Ett 
ZiNAIKS apa hw eu : 

. is ' unve eter@ 

io ft ivdix(Tiwvoc) far 

7, 0t—=#, phénoméne ditacisme. — 8, en = év, phénoméne dassimilation (é 

pyvt), comme ci-dessus, n* 836, 837, 840. — 10, ivdex/. 

C'est la seconde fois que se rencontre ce nom étrange de Ad. Je Vai 

signalé déja (précédé, comme ici, du titre dua) sur une stele d’Antinoé 

(Annales, X, 1910, p. 61, n° 814) : dans les deux cas, la lecture est 

absolument certaine. 

849 

Deir-eL-Monarrag. — J'ai copié, il y a trois ans, une inscription dont P Y P : 
je n'ai pu prendre malheureusement ni l’estampage, ni la photographie. 

Elle est gravée sur une pierre d’autel, en forme de fer 4 cheval“), laquelle 

Cf Burier, Ancient Coptic Churches, Il, p. 8, fig. 2. 



7) beor avarrav 

ews THT uyns 
Tou paxaptTou 

— xordovbou exot 

5 pnOn ev unre yon 

48 w0d(ixtiwvoc) te erour vey 

a 6 Gets dvamaicews tis Yuyxis est bien connue : elle équi- 

is: me G. Leresvre. 



TROIS STELES 

DE LA PERIODE BUBASTITE 

PAR 

M. GEORGES DARESSY. 

Les trois stéles dont je vais donner fa description sont entrées récem- 

ment dans les collections du Musée du Caire; toutes trois, en calcaire tendre 

et provenant de Ja partie nord de lEgypte, sont relatives 4 des terrains 

constitués en wakfs. Les documents de ce genre appartiennent en majorité 

4 Pépoque bubastite et éthiopienne, de la XXII° au commencement de la 

XXVI° dynastie; ces contrats étant passés comme actes officiels avec date 

certaine, il y a toujours 4 glaner quelque renseignement historique dans 

leur texte. 

A. La premitre stéle provient du Tell el Minieh et el Shorafa, quise 

trouve dans la province de Gizeh, sur la rive est du Nil 4 une quinzaine 

de kilométres au sud d’Hélouan “), Elle mesure o m. 86 cent. de hauteur, 

les cdtés sont légérement inclinés, si bien que la largeur de o m. 53 cent. 

a la base se réduit & 0 m. 4g cent. & la naissance du cintre. 

La pierre a quelque peu souffert : la partie supérieure a été détruite 

et vers le milieu la surface s'est écaillée détruisant une partie du texte. 

Dans le tableau qui occupe le haut du monument on yoit 4 gauche 
Ptah debout dans son naos, tenant le sceptre composé des emblémes cat 

suivi de Sekhmet dont la téte de lionne est surmontée du disque et qui porte 

en guise de sceptre l'embléme de Nefertoum t. Le dieu a dans sa légende : 

7 FSV]; la déesse est intitulée $@ — 8 § == — Ba ra 

’ Beet l’énumération de ses dons est illisible sauf la fin : F777 it 

L’offrande 4 ces divinités est faite par : 1° le roi i} | sna teh |"\=) 

) Trouvée dans le sébakh en mars 1915. N° dentrée 45327. 
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vétu d'une chenti empesée, coiflé du capuchon royal-nemes, qui ee 

| la Vérité fa Ptah en disant: 4 §Y—S' e =} HS % (|; 
_— TS et. 

2° un personnage debout vétu d'une longue robe, portant perruque coupée 

carrément au-dessus du cou, le bras gauche levé dans la pose d’adoration; 

il reste de sa légende trois lignes verticales : \Z ? -. 1 Y +] por 

Mets 77 = fs 3° un personnage deckousl la téte rasée, vétu d'une 

Babs robe, saluant de la main droite et tenant de la gauche le flabellum 

f; la légende au-dessus de sa téte est détruite, mais devant lui on lit ver- 

ticalement : thyl Hive = Fe mR fi d2{]. 

Au-dessous du tableau le texte du contrat est gravé en neuf lignes 

horizontales, de gauche a droite a {orl CO1rWykK= of y |< 

SCS AvlS lM btoQ nS esas 

“WEBLO SBS Ks = 
Tm le BN TU oS 
nme As AN ines Leen) of eines 

TTASIVEL BSBA SIH 
Hi etait LSP baat OU STIS SFITA 
8 2S b= Ses l= alin 
SFT NSS PMID A TIT 
WS Y-KENV DANS ATG A 
tee =I} oP AoA FPS 
MINT SIS- POM {fof PM TSSMAD 
KT IVD ATL bE T ZFS 
“da$ oS = tt (vig Sousa latte 
CH AL a} Pom Ot] Hs 

Les lacunes nous empéchent de saisir le dispositif de l’acte de donation 
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fait par ce Zod-ptah-auf-ankh en faveur de Ptah et de connaitre les dimen- 

sions de la piéce de terre offerte 4 ce dieu : un total de 4a coudées 

semble indiquer que le domaine n’était pas tres étendu. A la ligne 4 on 

voit une mention des «champs des Chardannes, en possession du prophéte 

Hora». Malgré le redoublement de I’n, je ne pense pas qu’on puisse hésiter 

4 reconnaitre ici les tt \—— wR | df, ce peuple étranger qui 
formait des troupes mercenaires aussi bien en Syrie (lettres de Tell el 

Amarna) qu’en Egypte. Mais on n’avait pas jusqu’a présent de mention de 

ces guerriers postérieurement & Ramses III : cette inscription montre que 

si les Chardanes ne formaient plus sous Osarkon II la majorité des troupes 

auxiliaires (ce rdle était joué alors par les Machauachas), tout au moins — 

on avait gardé souvenir de leurs campements en Egypte. 

Le donateur a comme premier titre (1. 4 et 7) y]4 YF. Je n'ai pas 
encore rencontré cette épithéte de «divin pére du divin pére» et je ne 

me charge pas de l’expliquer; elle est sans doute purement religieuse et 

sans rapport avec la parenté royale. 

Zod-ptah-auf-ankh est le fils d'un personnage dont je ne donne le nom 

“a ore que sous toutes réserves, tant la lecture est peu certaine; il 

semble avoir acquis le terrain d'un certain LN et le consigne au prince 

qui figure dans le tableau de téte : Nemrat, «premier prophéte d’Harsa- 

phés roi des deux pays, grand chef de Sekhem-kheper, général et 

gouverneur». La mention qu'il est fils d’Osarkon I ne laisse subsister 

aucun doute sur lidentité de ce prince déja connu par plusieurs monu- 

ments de Karnak ainsi que par la stéle de AK! du Sérapéum ®). Si 

l'on fait attention que Nemrat n’est pas cité ici avec la dignité de Premier 

Prophéte d’Amon, la conclusion s'impose qu’en l'an XVI de son régne, 
Osarkon II n’était plus souverain que du nord de lEgypte, que son fils 

avait di résigner la Grande Prétrise d’Amon et se contenter d’étre chef du 

sacerdoce d’Héracléopolis, puisque le plus haut poste 4 Memphis était déja 

pris par le fils ainé du roi, Ghéchang®); c’est une confirmation de mes 

$% est probablement identique 4 —_— par Osarkon I*. 

rs © } &, ville forte qui commandait ) Gaururer, Livre des Rois d’ Egypte, 

Yentrée du Fayoum selon la stéle de t. IIL, p. 345. 

Piankhi et qui fut apparemment fondée ®) Id., p. 34h. 
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Bi Y yues sur la XXII° dynastie", mais une modification est toutefois 4 ap- 

porter au tableau d’ensemble : si Nemrat-a réellement été Grand Prétre 
dAmon, ce ne peut avoir été qu’avant Harsiési, soit a la fin du régne 

d’Osarkon I. 

La fin de la ligne 5 est détruite, mais je crois que le sens général 

i appelle ici la mention de la mére 7% de Nemrat SP} 4. Cest 
-_une variante a la donnée de la stéle généalogique d'Harpason qui nomme 

an! ae: la mere du prince. 

La fin de Vinscription est en meilleur état et se laisse traduire sans 

difficulté : «Il répéta ceci devant Ptah, le dieu grand, en disant : «O 

mon bon maitre! recois cette donation de terrain que Voffre le... divin 

pere du divin pére, prophéte, maitre des mystres de Ptah, scribe du 

temple, scribe comptable des bestiaux du domaine de Ptah, le prophéte 

Zod-ptah-auf-ankh; en la recevant gracieusement de ma main, donne-moi 

en échange vie, santé et force, durée d’existence , longue vieillesse le faisant 

descendre vers le commencement d'une éternité perpétuelle ». Voici que 

le dieu grand approuva fortement. A nouveau il dit : «O mon bon maitre! 

sévis contre tout homme de toute condition, tout... de la terre entiere 

qui porterait atteinte 4 ma donation dés le commencement de l’éternité, 

perpétuellement. Retranche leur nom de la terre entiére, que Sekhmet 

soit derriére (leurs) femmes et Nefertoum derriére (leurs) enfants. » Voici 

que le dieu grand approuva fortement >». 

A la ligne 6 on notera que cette constitution de wagf est désignée par 

{!} 4 {; aux lignes 6 et 8 on trouve la tournure peu commune 4 | | st. 

B. La deuxiéme stéle, dont jignore le lieu de provenance”), est incom- 

pléte : il lui manque 1a majeure partie du tableau et langle inférieur 

droit; elle n’a plus ainsi au maximum que o m. 38 cent. de hauteur et 

o m. 28 cent. de largeur. Elle était soigneusement gravée. 

En téte un roi suivi d’un homme faisait offrande 4 une déesse, Bast 

selon toute probabilité. De ces personnages il ne reste que les jambes, et 

devant la déesse subsiste un gros vase posé sur un support bas. 

() Cf. Recueil de travaux, t. XXXV, ® Tl est presque certain, d’aprés le 

1913, p. 15 et 18. contexte, qu’elle provient de Tell Basta. 
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Le texte est tracé de droite & gauche; les lignes ont 0 m. 027 mill. 5 

de hauteur. Avec les restitutions évidentes il se lit ainsi : 

+ (19D 21394945 (C18) ee Um’) 
iw weIS eRe 

IMONTKYTYRAIZEA AM of 

iMTo—Pall aS eS aa 

iToa YOAV TYE TYE S Zi 

elYeRD° IZ LINAS Sa 

AA power s B  S BS—9 02 ce pee 

Nt Pere Daa MP aR es SYS 

If ce A i a jeaer a Sat ee 

MR Sloss etc Tie ~jlemeée’x a. Res 

(AMT 77s AC EIS 

(Wen elf ale 

«L’Hor-ra trés vaillant, maftre des diadémes trés vaillant, Horus dor 

trés vaillant, roi des deux régions Ad-kheper-ré, fils du soleil Chéchang 

| la fait en fondation pour sa mére Bastit, maitresse de Bubastis : une 

terre de 4o feddans, dans | pie ck OR de Bastit, dont le revenu sera em- 

ployé a ce qu'un him de biére soit servi i quotidiennement pour que 

Sa Sainteté en soit satisfaite, par les soins des gens du temple } de Bast; 

de par Du-Bastt-pa-senb, fils de Nes-Bastit et de la maitresse de maison, 

supérieure des chanteuses ° | de Bubastis Ta-denat-n-Bastit. Que tout fone- 

tionnaire, tout homme 7] qui maintiendra ce revenu sacré d'un hin de hitre 

de la Sainte de Bubastis ait ses enfants maintenus ' en leurs places, les 

enfants de ses enfants maintenus en leurs places; } que tout fonctionnaire, 

) Le signe gravé sur la stéle est une imitation de la forme hiératique de 7). 
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tout homme qui portera atteinte 4 ce revenu sacré ‘? dun hin de biére 

i pour la Sainteté de Bastit, maftresse de Bubastis, la boisson lui soit 

 retirée, que sa faim */ (ne puisse étre apaisée, que....... ) lui soit 

opposée par Bastit maitresse ‘ de Bubastis....... éternellement & 

toujours, année, mois ou jour.» 

Le renseignement important a tirer de ce texte est la titulature com- 

plete du Chéchang roi de la Basse-Kgypte que les stéles du Sérapéum nous 

avaient fait connaitre comme fils et successeur de Pamai. 

Javais derniérement proposé dattribuer 4 Néphérités de la XXIX° dy- 

nastie la banniére LN Bile — lue sur un bloc de pierre recueilli 

jadis & Tell el Yahoudi; ma conjecture se trouve étre fausse et il faut 
rendre ce titre non au problématique Chéchang © } % 2) fils d’Osarkon II, 

mais au dernier Chéchanq qui ait régné avant lavénement des Saites et 

des Ethiopiens. 

L’évidence de la provenance bubastite de cette stéle, jointe a celle que 

la stele Daninos®) a da étre trouvée a Poccident du Delta, probablement 

& Tell Abou-Billouh (Atarbéchis) et que les premiers monuments connus 

de ce roi sont sortis du Sérapéum de Memphis indiquent que ce Chéchanq 

était tout au moins nominalement souverain de tout le sud du Delta, mais 

ue les princes de Sais étaient déja maitres du nord-ouest de la Basse- 

Kgypte et préts a rejeter la suzeraineté des Bubastites. 

On erie que les trois premiers termes du protocole sont aS 

liques, q('3 4: peu apres I’ Ethiopien Chabaka agira de méme en établissant 

sa titulature. 

C. La troisiéme stele, mesurant o m. 65 cent. de hauteur et o m. 23 cent. 

de largeur, provient de Tell Basta. Elle laisse fort & désirer sous le rap- 

port de la gravure, car les hiéroglyphes sont mal formés et le texte peu 

" Recueil de travaux, t. XXXV, p. 8. que je n’ai mentionné nulle part ce roi. 
®) Dans son Livre des Rois d’ Beypie, Mon Chéchanq II est tout autre puisqu’il 

t. II, p.351,M. Gauthier m’accuse d’avoir sg pour prénom © 4 5 i  A-~ ot: que 

voulu reconnaitre ce Chéchang II off, je persiste & le distinguer du Chéchang 
sur plusieurs monuments. Je suis telle- ps +f mS 
ment persuadé que le prénom donné par 
Berend résulte d'une erreur de lecture Recueil de travaux , XV, 1893, p.84. 

Annales du Service, 1915. 10 



[7] = +6 — 

correct, et aussi sous le rapport de la conservation : le calcaire est devenu 

pulvérulent et les contours de certains signes sont indécis. 

Dans le cintre s’étend un disque ailé; au-dessous un ciel — surmonte 

le tableau. Un roi dont les cartouches sont placés cdte a edte, verti- 

calement | = i= , coiffé du pehent, vétu de 

la chenti empesée, est debout prés d’un autel; il présente !embléme 7] §\y™ 

a deux divinités qui lui font face : 1° Bastit & téte de lionne (non de 

chatte), coiffée du disque, tenant le sceptre papyriforme et le signe de la 

vie; devant elle on lit verticalement : |\,1, 2, et sous son bras : 
i @ S. 9° Harsiési hiéracocéphale coiflé du pehent, meet. - 
aie il est trés difficile de lire le don de ce dieu : ba Rie, me parait 

linterprétation la plus plausible des traits qui subsistent. 

Le texte occupe six lignes horizontales, écrites de droite 4 gauche : 

SRMSEKRCHATIC  lSa0ho- 
WANTLIST se STS 
AIZSVS RTI S FSI ES | OMIT 
BES Ppa fo i8 
d’un texte aussi corrompu. Tout lintérét de ce monument réside dans les 

cartouches qui y sont gravés deux fois. Le prénom royal se peut lire sans 

aucune difficulté oF ges, mais il n’en est pas de méme du nom, que 

jai laissé en blane plus haut. Le cartouche commence certainement par 

l=, mais le reste est indéchiffrable aussi bien dans le tableau que dans 

le texte. La silhouette des signes est a peu pres (Sil. Deux hypothéses 

peuvent étre émises : ou bien les deux traits représentent Ti, titre des 

rois bubastites de la Basse-Egypte, et alors il reste pour le nom YoS, 

ce qui est un vocable inconnu; ou bien ce qui a lapparence de %$ est 

une déformation de q, et alors en admettant que le signe qui précéde soit 

le résidu d'un M mal gravé on arriverait & établir MY a Le roi Pamai 

a sur les stéles du Sérapéum © qieS aie comme prénom; une stéle qui 

® Au lieu du symbole ordinaire LL toire du XVIII* nome de la Basse-Egypte, 

on a iti 7] yah, qui est le nom du terri- le Bubastite. 

. Il n’y a pas lieu, je crois, de chercher le sens exact 
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est maintenant au Louvre est datée de l’an VI d’un #{ quia o4f<*8 comme 
is premier cartouche"), L’identité de ces rois peut préter & quelque doute; 

sil y a lieu de les distinguer, c’est au second d’entre eux que notre stéle 

devrait tre attribuée, avec une lecture possible ob | i \. Javais toujours 

concu des doutes sur l’exactitude de la reproduction donnée par M. Legrain 

en 1896 de l’inscription n° 24 du quai de Karnak. Il me semblait impos- 

sible, selon la théorie que j'ai développée derniérement®), qu’on ait pu 

trouver 4 Thébes une inscription de Pimai, dans lequel je vois un roi du 

Nord, qui se serait intitulé |e cfils d’Isis», attribut a cette époque des 

rois du Sud. Sur ma demande de vérification M. Legrain a bien voulu me 

répondre : «ce nest pas Pimai, mais le Padoubast (\ = i x1-)] de 

Karnak dont le cartouche est gravé 1a; je crois avoir indiqué cette cor- 

rection dans un de mes articles, mais je ne sais plus trop lequel». Ma 

supposition se trouve donc confirmée et les observations de M. Gauthier 

dans son Livre des Rois d’ Egypte 5) perdant de leur importance, je ne serais 

pt étonné quill faille distinguer un off 2° —[™]Q qq et un o ff) Mi 
~~ — Qh \, ayant régné tous deux en Basse- -Egypte; il faudra dautres 

découvertes pour permettre délucider cette question. 

G. Danessy. 

() Benéprre, dans la Gazette des Beaux- dynasties, dans le Reeueil de travaux, 

Arts, 1908, p. 316. t. XXXV, 1913, p. 14 et 17. 

Notes sur les XXII°, XXIII’ et XXIV" Tome III, p. 372, notes 1 et 2. 



RAPPORTS 
SUR LES 

TRAVAUX EXECUTES AU TEMPLE DE SETI I" 

A GOURNAH DE 1910 A 1913 

PAR 

M. ALEXANDRE BARSANTI 

DIRECTEUR DES TRAVAUX. 

Monsieur le Directeur général, 

Le déblaiement et la réfection des parties conservées du temple de 

Séti I", a Gournah, ont duré deux hivers, le premier du 26 décembre 

1910 au 18 mars 1911, le second du g janvier au 2 avril 1913. 

§ I. 

Le 26 décembre 1910 au soir, je partis du Caire avec le personnel 

du Service et, dés le lendemain matin 27, je commengai le transport du 

matériel que javais expédié du Caire quatre jours auparavant. L’opération 

ne fut terminée que le 31 décembre au soir, vu les diflicultés qu’opposaient 

au transport des longues poutres les transbordements nécessaires de la 

gare de Louxor au fleuve, puis de la rive Est a la rive Ouest, et enfin de 

la rive Quest au village de Gournah. En attendant quelle fit terminée, 

jexpliquai au chef menuisier Mahmoud Mohamed le plan de l’échafaudage 

qui devait étayer toute la partie nord-ouest du plafond de 1a grande salle 

hypostyle. Il se mit aussitét 4 leuvre avec un grand zéle, mais vous 

connaissez aussi bien que moi l’état-ou se trouvaient l’architrave nord-ouest 

et toutes les dalles du plafond de la travée nord. La tache n’était pas trés 

rassurante et les ouvriers ne l’entamérent qu’d contre-cceur. Le dan- 

ger était d’ailleurs si évident que les touristes attirés par la curiosité se 

retiraient aussitét, craignant la chute de toute cette partie. Les piéces de 

l’échafaudage une fois taillées, puis rassemblées & terre, le chef menuisier 
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commenca le montage. Le point principal était qu’aucune des poutres 

_ qui fallait dresser pour en établir la carcasse ne touchat les blocs sus- 
pendus au-dessus de nos tétes et qui ne semblaient tenir que par habitude. 

_ Aucun accident n’arriva grace 4 une vigilance de tous les moments, et 

Péchafaudage monté, l’écroulement du plafond ne fut plus & craindre. 

Toutefois, avant d’en remettre les éléments en place, il fallait enlever et 

relever les blocs qui, en échappant, s’étaient coincés les uns les autres. La 

besogne, pour présenter désormais moins de danger, n’en était pas pour 

cela moins difficile. [1 fallait d’ailleurs, en méme temps que nous agissions 

en cet endroit, débarrasser le sol de la salle des blocs qui l’encombraient 

et qui ne nous permettaient pas de circuler librement. 

Satie uypostyte. — Le désordre y était terrible, ainsi que je viens de 

le dire. Colonnes, plafonds, murs, pavement, partout la destruction avait 

fait son ceuvre : de la porte centrale jusqu’a celle du sanctuaire, ce n’était 

qu'un chaos d’énormes architraves brisées et de dalles du plafond. Il me 

fallut étudier chaque bloc isolément pour en retrouver précisément la 

place ancienne et pour ne pas présenter l'un a la place d’un autre. J’y réussis 

non sans peine, tant pour les blocs chargés d’inscriptions ou de figures que 

pour ceux qui ne portaient rien. C’est ainsi que l’'architrave de la colonne 

est-nord, qui s'appuyait jadis sur le mur est de la salle, sétant fendue 

horizontalement en deux gros morceaux, toute sa partie inférieure s’était 

détachée, et dans la chute les inscriptions s’étaient brisées : je remis in 

situ tous ceux qui n’ayaient pas été réduits en poussiére. Enfin, grace & 

Péchafaudage, j’ai-sans retard relevé les grosses dalles du plafond, étayé 

et rayusté les deux énormes fragments de l’architrave et les ai soutenus par 

le moyen de quatre poutrelles en fer encastrées. Une fausse manceuvre d 

lun des vérins aurait suffi d précipiter sur le sol un des fragments soit 
de larchitrave, soit des dalles, dont plusieurs étaient fendues sans que 
nous nous en fussions apercus jusqu’alors, la fumée des foyers allumés par 

les habitants ayant bouché les fissures, lorsque le temple fut trans- 

formé en un centre de réunions pour les violateurs de sépultures — rou- 

béights — qui lui ont valu son nom actuel — Qasr er-roubéight. 

Facape. — La neuvieme colonne & partir du sud a été complétement 
reconstruite : les deux ou trois petits fragments que nous n’ayons pas 
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retrouvés ont été remplacés par une magonnerie au ciment que jai recou- 

verte d’un enduit composé de ciment et de grés pilé. : 

Le soubassement du cété nord a été repris depuis les fondations et 

consolidé jusqu’a la quatriéme assise. 

La grande architrave centrale était brisée en deux morceaux, et les 

cing grosses dalles du plafond avaient fléchi de o m. 30 cent. Jai da 

construire la un échafaudage tres solide pour empécher la partie intérieure 

de tomber pendant les travaux, au cas ot l'un de ces blocs serait venu & 

tomber. Grace a cette précaution, l'architrave a pu étre soulevée au moyen 

de vérins par notre menuisier, puis, le niveau une fois constaté, soutenue 

par quatre poutres en fer, deux de chaque cété. Quant aux cing dalles 

centrales du plafond, elles furent soulevées @abord pour faciliter la remise 

en place de larchitrave, puis remises en place et consolidées avec des pou- 

trelles de fer, celles du moins qui présentaient quelques fissures. Les 

poutrelles une fois posées partout, j’ai coulé du ciment trés liquide dans 

les parties brisées et dans les fentes pour former du tout un seul bloc. 

Les poutrelles, ainsi masquées et placées a Pabri de Pair, se conserveront 

indéfiniment, sans se dilater pendant les fortes chaleurs, et par conséquent 

sans risquer d’abimer les pierres qu’elles supportent. 

GRANDE PoRTE CENTRALE. — Le linteau était brisé transversalement dans 

sa longueur et les deux extrémités reposaient 4 peine sur des blocs, qui 

eux-mémes demeuraient en porte a faux, par suite de la destruction par- 

tielle des montants. Le linteau correspondant a l'intérieur était brisé de la 

méme maniére. Enfin, l’architrave qui surmontait ce linteau intérieur n’était 

plus en place, et j’en ai retrouvé les deux morceaux dans le tas énorme 

de blocs qui fermait la baie et empéchait les voyageurs d’entrer. J'ai com- 

mencé par consolider les deux montants, ce qui demanda beaucoup de 

temps 4 lun de nos meilleurs magons amenés expres du Caire a cette 

occasion : il a saisi les blocs avec des crampons en fer, noyés dans la 

maconnerie. Les montants ainsi consolidés ont trés bien supporté depuis 

lors la charge énorme qui s’appuie sur eux. Les assises situées au-dessus 

du linteau ont été renforcées de poutrelles en fer, et du ciment coulé dans 

les interstices en a lié solidement les parties. 

La deuxiéme architrave 4 partir de Pest avait relativement peu souflert 
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et deux poutrelles de fer ont suffi a létayer, mais la troisieme architrave 

était en tres mauvais état. H a fallu pour lui rendre sa force passer sous 

elle trois poutrelles longitudinales en fer et des barres de fer transversales, 

_ qui elles-mémes furent reliées par des baguettes de fer scellées au platre. 

Ge bati servit d’appui 4 une maconnerie de ciment, chakfs, pierres et 

caillasse, bien mélangés, qui rétablit la partie manquante de larchitrave 

et qui permit de remonter en place le gros fragment que j’en trouvai a 

terre. Le tout maintenant n’est plus qu’un seul bloc. 

La quatriéme des architraves du cété nord, celle qui posait ancien- 

nement sur la troisitme colonne nord-ouest et sur le mur ouest, avait été 

brisée en deux par quelque choc formidable, et, cédant, elle avait entrainé 

avec elle dans sa descente les cing grosses dalles du plafond qui posaient 

sur elle. Jen suis 4 me demander encore maintenant par quel hasard 

incroyable cette masse gigantesque de blocs endommagés se tenait en 

équilibre au-dessus de la téte des visiteurs : ceux qui viendront aprés nous 

ne se rendront pas compte de la situation s'ils ne se reportent a la pho- 

tographie ci-jointe, que-j’ai eu le soin de prendre avant la restauration 

(cf. pl. IIL). Le tout était si instable que la moindre secousse produite 

par la maladresse des ouvriers pendant la construction de notre grand 

échafaudage aurait pu en entrainer la chute et probablement la ruine du 

temple entier par contre-coup. Comme c’étaient les cing grosses dalles du 

plafond qui maintenaient par leur poids les fragments de larchitrave, 

jétablis un échafaudage qui pat étayer a la fois les deux fragments et les 

cmq dalles. Je construisis, sous les dalles mémes, un plateau en poutres 

ou installer les vérins, dont leffort, combiné avec celui de nos palans dif- 

férentiels établis au-dessus des cing dalles, devait aider 4 les ramener ad 

leur place premiére. Je procédai par échelons a cette opération. Tandis que 

les vérins soutenaient les dalles du plafond par-dessous, les palans les rele- 

vaient une a une de o m. 4o cent. environ. Le fragment est de l’archi- 

trave, qui était le moins incliné, fut le premier ramené d Vhorizontale. Le 

fragment ouest, le plus pesant des deux, s‘échappa dés qu'il ne fut plus 

maintenu par l'autre, mais saisi qu'il était par les palans il ne glissa que de 

0 m. 09 cent. a o m. 06 cent.; apres quoiil fut haussé progressivement et 

ajusté 4 son voisin. J’avoue que je fus bien aise quand cette opération fut 

terminée. En effet, comme tous ces blocs ont souffert beaucoup au cours 
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des Ages, on ne sait jamais s'ils résisteront 4 la pression des engins que 

nous employons pour les manier. Aussi, par surcroit de précaution, fis-je 

étendre au-dessous de chaque bloc un lit épais en bois et, sous les bois, 

je mis les vérins en batterie. Les deux fragments ramenés a leur place 

ancienne, je les pris entre des poutres en fer, quatre dans la partie supé- 

rieure, quatre 4 l’inférieure, et je scellai le tout avec du platre du pays, 

puis je coulai un ciment tres liquide dans les fissures intérieures, de 

maniére & constituer un seul bloc des deux morceaux d’architrave et des 

poutrelles. Cela fait, je redescendis les cing dalles du plafond 4 leur place 

ancienne. Par la méme occasion, je redressai tous les blocs supérieurs de 

la paroi nord voisine, qui s’étaient déplacés de o m. 18 cent. vers le nord. 

J’ai achevé ainsi de consolider langle nord-ouest de la salle depuis les 

fondations jusqu’au sommet des murailles, puis j'ai démonté l’échafaudage 

et je lai remonté du cdté sud-ouest, afin de remettre en place les trois 

gros fragments de l’architrave sud-ouest qui gisaient sur le sol. 

Ces architraves finies, j’attaquai la travée nord et la travée centrale de 

Phypostyle. Au moment ou se produisit la catastrophe qui ruina le temple, 

le plafond de cette hypostyle subit la poussée vers le nord, de sorte que 

les dalles et les blocs correspondants du mur nord furent déplacés du sud 

au nord. Il me fallut donc en premier lieu soulever toutes les dalles subsis- 

-tantes du plafond et consolider par des poutrelles en fer plusieurs dentre 

elles qui étaient fendues; aprés quoi, je ramenai en arriére ceux des blocs de 

la muraille qui s’étaient déplacés. Lorsque les chrétiens s’étaient installés 

dans le temple, ils avaient pratiqué en haut de cette muraille, sous les 

dalles, de grandes ouvertures qui devaient leur servir de fenétres, ne se 

doutant point du danger qu'il y avait pour eux a laisser plusieurs des 

dalles du plafond sans aucun appui. Je remplis ces vides de magonnerie, 

restituant ainsi au plafond la stabilité qui lui faisait défaut. Je rassemblai 

également et je remis en place les fragments de trois dalles qui étaient 

tombées naguére, mais je ne pus compléter la couverture de la travée 

centrale. Six dalles manquent encore, qui ont dd étre brisées par les habi- 

tants en quéte de pierres pour batir leurs maisons. 

J'ai retrouvé pourtant, vers le nord-ouest, quelques fragments qui ap- 

partiennent au commencement de l'inseription qui était gravée au pla- 

fond. Quand nos travaux seront plus avancés j’essaierai de les remettre en 
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‘ place, bien que la pierre soit devenue trés friable et retourne au sable ¢d 

et 1a. 

L’angle sud-est de la salle hypostyle, sans avoir souffert autant que 

Tangle nord-ouest, était fort endommagé. J’ai di remonter Varchitrave 
brisée en deux, la soutenir, puis reprendre l'une aprés l'autre, de la méme 

maniére, toutes les architraves de la colonnade sud de Uhypostyle j jusqu’a 

ce que nous eussions atteint la derniére architrave qui avait été réparée 

précédemment. En déblayant le sol, j’avais retrouvé parmi les décombres 

deux beaux fragments d'inscriptions appartenant Tun a la paroi sud et 

autre 4 la paroi ouest, puis deux fragments de bas-reliefs, dont j'ai pu 

déterminer la place ancienne vers langle sud-ouest. Je les ai remis in 

situ complétant avec de la maconnerie les parties manquantes des blocs, 

puis j'ai remonté deux des larges dalles du plafond de la travée sud, qui 

gisaient péle-méle sur le sol. Enfin, j’ai consolidé le haut de 1a paroi sud 

et j'ai bouché les grandes ouvertures que les Coptes y avaient pratiquées 

comme 4 la paroi nord; mais, comme la maconnerie nouvelle de la 

partie supérieure de cette paroi sud, sur laquelle les dalles du plafond 

doivent poser, n’était pas encore assez seche pour pouvoir supporter leur 

poids, j'ai remis cette partie de notre restauration a la prochaine cam- 

pagne. 

Les soubassements des murs ont di étre renforcés avec pierres et 

ciment sur toute leur longueur. Les six colonnes ont été consolidées a 

partir de la base et leurs parties inférieures refaites avee des blocs taillés, 

de telle sorte que chacune d’elles représentait & peu prés le cinquiéme 

de la circonférence totale de la colonne. Il ne restait plus, en effet, dans 

chaque base qu'un noyau de pierre saine, d'une vingtaine de centimétres 

environ, qui servait de point d’appui au fit entier, au chapiteau, aux ar- 

chitraves, aux dalles du plafond, bref au poids énorme des matériaux 

accumulés dans les régions supérieures. Le corps méme des colonnes était 

en assez bon état et il n’a exigé que quelques retouches insignifiantes. 

En dernier lieu, la paroi ouest a été consolidée et réparée partout ot 

se trouvent des inscriptions ou des bas-reliefs. Les quatre portes qui y 

sont pratiquées étaient endommagées et tous les blocs qui les composent 

disloqués par le tremblement de terre, cause principale de la ruine du 

temple. Je les ai reprises en sous-cuvre et remises en bon état. 
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Curette H. —— Afin de donner aux visiteurs Vidée de ce que le temple 

sera apres sa remise en état, j’ai tenu a terminer au cours de cette cam- 

pagne la restauration de Pune des chapelles latérales : une porte avec 

grillage en fil de fer, semblable a celles que jai faites 4 Edfou naguére, 

empéchera les chauves-souris d’y pénétrer et de la salir. 

Avant tout, j’ai repris en sous-cuvre les quatre parois, refaisant leurs 

fondations, remontant les deux dalles du plafond qui gisaient a terre, et 

remplacant le dallage, qui avait disparu depuis longtemps, par un cail- 

loutis épais formé de galets du désert sur lesquels on a versé un mélange 

de homra et de chaux liquide, le tout damé consciencieusement et recou- 

vert d'une couche de chaux et de homra bien unie. Lorsque les travaux 

seront terminés, partout, je superposerai 4 ce premier lit une nappe de 

ciment et de gros graviers, jusqu’au niveau qu’atteignit l'ancien dallage — 

du temple. | 

Caapettes D er E. — Je me suis borné pour le moment a y étayer 

les dalles du plafond qui menagaient de tomber, et j'ai remis la suite des 

travaux 2 la prochaine campagne. 

Saute I. Vestibule. — Je Vai trouvé dans un état lamentable, encombré 

de blocs salpétrés sur lesquels on ne discernait d’abord aucune trace d’ins- 

cription ou de bas-relief. Les quatre piliers, trés inclinés, qui s'y trou- 

vaient, ne lui appartenaient pas a lorigine. Ils étaient batis, en effet, 

de blocs provenant du mur sud du sanctuaire que les chrétiens avaient 

démoli; ils étaient destinés sirement a soutenir le plafond de la piéce qui 

menacait ruine, ainsi que nous l’avions déja vu au Mammisi d’Edfou. Les 

pierres avaient été retaillées 4 lextérieur et les inscriptions qu’elles por- 

taient enlevées, mais, dans la suite des temps, elles s’étaient toutes fendues 

et leurs angles s’étaient ébréchés. De méme, le mur qui barrait la porte 

de fond vers louest n’appartenait pas au plan primitif, mais il avait été 

bati par les Coptes pour fermer leur église de ce cdté. Jai démoli piliers 

et murs et j'ai remis en position ceux de leurs blocs dont j’ai pu retrouver 

la place, ainsi qu’on le verra. Enfin, les quelques dalles qui subsistaient 

ca et 1a sur le sol n’étaient pas du dallage ancien : c’était un pavé refait 

par les Coptes au moment ou ils transformérent le vestibule en église. 

Jen ai fait enlever les restes et, par la méme occasion, le sébakh et les 



— 455 — [8] 

pierrailles qui étaient tellement imbibés de salpétre qu’ils avaient entie- 

rement pourri les fondations et le bas des parois. Pour faire disparaitre 

le sel, j'ai di laver les parois a plusieurs reprises, puis retailler dans les 

fondations les mauvais blocs et les remplacer par de nouvelles pierres : 

petit a petit jai refait en entier les soubassements. 

Aucune des dalles du plafond n’était demeurée en place, mais elles 

étaient toutes a terre et, comme je I’ai dit plus haut, si endommagées qu’en 

les touchant elles tombaient en poussiére. Méme si elles avaient été en 

bon état, jaurais été trés embarrassé pour les remonter. En effet, les 

murs ont tous perdu les blocs de leurs rangées supérieures, si bien que 

nous ne pouvons connaitre exactement quelle était leur hauteur. J’ai done 

pensé qu'il était préférable de ne pas essayer de rétablir la toiture. Cela 

dit, ce qui reste des parois a été réparé soigneusement, le pavé a été 

refait avec un mélange de cailloux du désert, de homra, de chaux et de 

sable, étendu couche par couche et bien pilonné. 

Enfin, les deux petites portes latérales qui ouvrent, Pune au nord et 

Pautre au sud, sur les deux petites pidces latérales, ont été consolidées et 

leurs linteaux soutenus de poutrelles en fer. De ces deux piéces méme, il ne 

subsiste pour chacune que deux parois trés endommagées. Le dallage en 

avait été défoncé anciennement et j'ai dd le refaire comme celui du vesti- 

bule, avec un mélange de cailloux, de homra et de chaux damé soigneuse- 

ment. Au cours de la prochaine campagne, quand les travaux seront termi- 

nés, je ferai couler une nappe de ciment et de gravier mélés sur ces couches 

de homra, pour obtenir un plancher a la fois solide et trés propre. 

Je ferai observer, en passant, que les Guides et les touristes ont Phabi- 

tude de considérer cette salle comme étant le sanctuaire : c’est une erreur, 

elle n’était que le vestibule du sanctuaire. Celui-ci, qui est a peu prés 

détruit aujourd’hui, répondait a la salle J du plan. 

Sante J. Sanctuaire. — Les murs ouest et sud en sont presque tota- 

lement détruits. Je me suis contenté d’apporter quelques retouches aux 

parties qui nécessitaient une réparation urgente. J’ai remis en place 

quelques-uns des blocs de la petite porte du sud-est. Lorsqu’ils seront 

bien secs, au cours de la campagne prochaine, je remonterai sur les 

montants réparés le gros linteau qui est couché a terre non loin de 1a. 
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Cuaperte O.— On se rendra compte de l'état ot elle se trouvait en se 

reportant 4 notre planche VIII. Le linteau énorme de la porte nord-ouest 

avait glissé, le montant nord ayant cédé d’environ o m. 25 cent., et un 

seul éclat de pierre le maintenait encore en place, lui et l’'amas de bloes 

qui dépendait de lm et qui représentait un poids d’enyiron 25 tonnes. 

Si les dalles du plafond, que le linteau avait entrainées avec lui, n’avaient 

pas fait contrepoids, le mur entier se serait abattu et avee lui proba- 

blement toute Paile sud du temple. J'ai done tout de suite fait étayer 

par-dessous et sur les cdtés cet ensemble de ruines, puis jai élevé un 

échafaudage trés simple, avec lequel j'ai déposé les grosses dalles du pla- 

fond et retiré les blocs du mur l'un apres Pautre. Ce premier dégagement 

opéré, jai enveloppé le montant ruiné d'une robe épaisse de maconnerie 

bien cimentée, puis j'ai repris en sous-ceuvre toutes les fondations, tant 

a Vextérieur qu’a l’intérieur de la chambre. Dés que le tout fut bien sec, 

je commengai & reconstruire la porte méme et les parties hautes du mur. 

Cela terminé, j'ai remonté les deux grosses dalles du plafond et je les ai 

saisies dans de gros crampons en fer. Comme lune d'elles était fort usée, 

jai coulé sur elle une couche de ciment. 

Trrnasses. — Le toit de la salle hypostyle était fort endommagé par 
places, partie 4 cause des fortes chaleurs de P’été, partie par la main de 

lhomme. J’en ai donc relié les dalles les unes aux autres par de gros 

crampons en fer, puis, aprés avoir bien nettoyé les interstices du salpétre 

et des impuretés qui les remplissaient, j'ai mouillé, puis recouyert de 

ciment les portions faibles, comblant les joints jusqu’au niveau du toit. 

Le tout est trés solide présentement et-ne forme qu’un seul bloc. 

Travaux rairs A wexrénieur. — Tout en poursuivant la consolidation 

du temple méme et de ses parties, j'ai fait déblayer jusqu’a la distance 

de quinze metres au dela du mur nord les édifices en pierre et en briques 

qui constituaient la ville, et jen ai agi de méme a [ouest. Comme yous 

m’aviez donné pour instruction de clore le tout par un mur d’enceinte 

semblable & celui qui a été établi autour du Ramesséum, jai tracé avec 

les déblais provenant de ces deux endroits, en commengant & Youest, 

une leyée épaisse, 4 pente normale, surmontée d’un large chemin de 

ronde. J’y ai réservé dans l’axe du temple une large ouverture, ol je 
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placerai plus tard une porte pour les visiteurs. De plus, et toujours pour 

la commodité de ceux-ci, j'ai fait égaliser le terrain entre la facade et les 
ruines du premier pyléne, et j'ai établi ainsi une esplanade ot peuvent 

tenir deux cents Aniers avec leurs bétes, sans étre entassés les uns sur les 
autres et sans encombrer I’accés du monument. 

Au commencement des travaux, désireux d’obtenir au meilleur compte 

possible les quantités d’eau qu’ils nécessitaient, j’avais cherché l’emplace- 

ment du puits ancien, mais le manque d’hommes disponibles m’a empéché 

de donner suite 4 cette idée et je n’ai pu trouver ce puits qu’assez tard 

en janvier. Les traces qu'il a laissées sur le sol sont assez émigmatiques 

et peut-¢tre nous réserve-t-il des surprises. La hauteur de l’eau m’a 

empéché malheureusement de pousser I’exploration jusqu’au fond; si l'on 

veut en avoir le ceur net, il faudra entreprendre la fouille pendant la 

saison d’été, au moment de l’étiage, soit en mai et juin. Autant que nous 

pouvons en juger dés a présent, le monument a été réparé aux basses 

époques, car on y voit des constructions en briques cuites et crues, qui 

ne peuvent étre antérieures a la fin des temps romains. 

La dépense totale pour les quatre-vingt-trois jours de travail effectif, 

sans un seul jour de repos, a été de L. E. 1085, 656 Mill., ainsi réparties : 

L.E. MILL. 
Ouvriers macons, menuisiers, forgerons, sciewrs, erépis- 

seurs, portefaix, terrassiers, et chemin de fer pour les 

persons. verse (ty, GRE 6... 6 o4:5,520 08 aid. pale tiede 548,195 

Dépense pour matériaux achetés au Caire : ciment, bois, 

platre et autres...... PaO BS itt Aa Cac » 4g5,131 

Transport du matériel. .............. Ey pe RIN ho,330 

Tora. TONE L. E. 1085,656 

Permettez-moi, Monsieur le Directeur général , de vous signaler tout spé- 

cialement notre chef menuisier Mahmoud Mohamed, qui n’a reculé devant 

aucune fatigue mi aucun danger pour me seconder. Vous connaissez mieux 

que personne [état dans lequel se trouvait ce temple avant nos travaux : 

le danger qu'il présentait est maintenant conjuré et ce qu'il me reste a 
faire est peu de chose a cédté de ce qui a été fait. Je suis heureux de 
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pouvoir déclarer, en terminant, qu’au cours de ces travaux si durs et si 

périlleux, aucun accident d’hommes ou de matériel ne s'est produit. 

Agréez, je vous prie, Monsieur le Directeur général, lassurance de 

mon entier déyouement. 

Le Caire, 13 juin 1911. 

$ I. 

Le 9 janvier 1913 les travaux interrompus depuis le 90 mars 1911 

recommencerent. L’échafaudage érigé au cdté sud-ouest de la salle hy- 

postyle avait bien tenu (pl. X), malgré les fortes chaleurs de deux étés : 

je le fis donc, le jour méme de notre arrivée, garnir de cordes et de pou- 
lies, pour hisser et pour remettre en place les cing grosses dalles du 

plafond de la travée sud. Sitdt ces dalles placées, je le démontai et je 

dégageai des décombres tout le palier supérieur de la salle hypostyle 

(Plan, salle VI). En vue de consolider les murs et les six colonnes qui 

le décorent, je menai entre chaque colonne, puis de chaque colonne aux 

murs voisins, des murettes en pierre larges de 0 m. 70 cent. et épaisses 

de o m. 60 cent., de maniére 4 former dans le sous-sol une sorte de 

grand damier. Ce fut un travail long et pénible; en effet, comme les bloes 

qui composaient les fondations de chaque colonne et de chaque mur 

avaient été entitrement rongés par le salpétre, il fallut les remplacer par 

des blocs nouveaux de forte taille. La moindre distraction du surveillant 

ou la moindre maladresse de louvrier pendant la substitution des maté- 

riaux neufs aux vieux matériaux, aurait pu amener la chute de la colonne 

et par suite I’écroulement de la salle entiére : tout marcha aussi bien que 

possible, tant qu’enfin, pour compléter la consolidation, je remplis les 

cases du damier d’un béton mélangé a des cailloux du désert, avec chaux, 

homra et sable & gros grains, le tout plus fort que le béton ordinaire. 

D’autre part, les murettes ayaient été baties au ciment pour leur donner 

plus de solidité; Popération terminée, Vaire entidre de la salle se trouva 

transformée en un seul bloc compact d'une résistance 4 toute épreuve. 

Aprés en avoir bien pilonné la surface, je la recouvris, sur une épaisseur 

de o m. 03 cent., d'une couche de ciment ot étaient incorporés de trés 

petits éclats de chakfs, broyés et lavés plusieurs fois afin d’en enlever le 
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 salpétre et, par-dessus, d’une seconde couche de ciment et de sable, 
_ mélangé avec de la poudre des pierres jaundtres qui abondent a la sur- 

face du désert, de fagon & simuler la couleur des dalles anciennes. 

Au centre, entre les deux colonnes ouest, je fixai avec du ciment un 

gros bloc en grés, puis j’y taillai trois marches longues de trois métres 

environ et hautes chacune de o m. 08 cent. d’épaisseur sur o m. 30 cent. 

de largeur. Je reconstituai ainsi l’escalier en suivant les traces, trés visi- 

bles encore, que lescalier ancien avait laissées sur les bases des deux 

colonnes. Aux cétés nord et sud et sur le méme alignement que l’escalier, 

jai refait les deux murettes, baties sur le palier qui se trouve au niveau 

de la porte d’entrée; la hauteur de ce palier était @environ o m. 32 cent. 

et un morceau de l'un des blocs anciens était encore a sa place primitive, 

ce qui m’a permis d’aller 4 coup sir. C’est la méme disposition qu’au 

temple de Séti I* & Abydos. Ce n’a été 1a toutefois qu'un travail insigni- 

fiant auprés de celui qu'il m’a fallu exécuter dans les six chapelles laté- 

rales (n* IIT, IV, V, VII, VIII, IX) de la salle hypostyle. J'ai da, avant tout, 

enlever les dalles tombées des plafonds, aprés quoi j'ai repris 4 neuf les 

fondations rongées par le salpétre. J’ai ensuite rétabli en ciment tous les 

soubassements et substitué au dallage détruit un béton de plus de o m. 

60 cent. d’épaisseur. Il m’a fallu, de méme, consolider les quatre parois 

ou tous les bas-reliefs menagaient de tomber, et, pour terminer, j’ai 

remonté out je l’ai pu, les dalles du plafond, dont la plupart étaient brisées 

en deux ou trois morceaux : je n’ai pas rencontré de difliculté pour cette 

opération dans cing des chambres, mais dans celle qui occupe le milieu 

au cdté nord, j’ai di me contenter de remettre en place deux seulement 

des dalles du plafond, les deux autres étant en si mauvais état que jai 

jugé dangereux de les rétablir. Dans cette salle, afin d’empécher les 

chauves-souris d’envahir et de tout salir, j'ai encastré au vide du plafond 

un cadre en fer avec grillage; la lumiére qui tombe a travers met admi- 

rablement en relief les inscriptions et les bas-reliefs de cette piéce. Des 

portes munies de fils de fer nous ont permis d’en compléter la défense. 

Les moimeaux, toujours imprudents, venaient auparavant installer leurs 

nids partout comme dans un asile sir, mais ils avaient compté sans les ser- 

pents. Ceux-ci s'introduisaient par les fissures des murs et dévoraient les 

moineaux. J’ai bouché toutes les fissures et j'ai délivré ainsi les chambres 
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de ces hdtes incommodes, oiseaux et reptiles, tout en leur rendant autant 

que possible leur aspect sagen 

La grande porte d’entrée m’a donné beaucoup de peine, tant elle était 

encombrée par I’amas des architraves qui, ainsi que je l’ai dit dans mon 

rapport précédent, gisaient sur le sol pour la plupart. On a vu comment 

jai réussi 4 tout restaurer : aujourd’hui personne, voyant l'état actuel, ne 

soupconnerait ce qu’était le temple de Gournah. Le palier supérieur de 

cette salle était surélevé, comme je I’ai dit plus haut, et la plupart des 

dalles subsistaient encore, mais elles étaient complétement imbibées de 

salpétre et fondaient en poussiére dés qu’on y touchait; j'ai dd les enle- 

ver toutes et les remplacer par un solide béton, consolidant ainsi, par la 

méme occasion, les murs et les bases des colonnes ouest. A lextrémité 

ouest, la grande porte qui donne accés au pronaos a été consolidée et son — 

linteau soutenu par deux poutrelles en fer; le seuil a été refait en pierre 

de taille. Les deux autres portes qui donnent sur ce méme palier au cdté 

nord et au cdté sud ont été trailées de la méme maniére. Le mur qui le 

borne au sud a été refait presque a moitié, afin de renforcer en méme 

temps une partie des parois qui limitent la partie du temple consaerée a 

Ramses I*. Jai, de méme, remis a la porte de la seconde des chapelles, 

qui entourent le pronaos du eédté sud, un des blocs qui composaient la 

frise supérieure, et a la paroi sud, sur le mur neuf, jai posé le frag- 

ment du registre supérieur que j’al trouvé a terre. Le plafond du cédté 

ouest a été aussi rétabli partie en ciment et partie en fragments anciens. 

Afin de fixer chaque fragment 4 sa place antique, j'ai dd combler au 

ciment les vides entre un fragment et ses voisins; cela a été fait tres 

solidement, de manitre 4 ce que les visiteurs n’aient a craindre aucun 

danger. 

Jai exécuté quelques réparations sommaires aux quatre chapelles laté- 
rales du pronaos. Comme malheureusement les murs manquaient, j/al 

aligné a terre sur tranche, dans la piéce ou ils gisaient avant nos travaux, 

les fragments des architraves du plafond. Dans la salle du pronaos (n° XII) 

jai refait le pavé, apres avoir démonté le mur ouest, qui avait été bati aux 

basses époques en travers de la grande porte du vrai sanctuaire; j'ai aussi 

réparé les parois. Il n’y a eu que trés peu & faire dans les deux toutes 

petites piéces, & moitié détruites, qui flanquent le pronaos au nord et au 

, 

we ™ ne , > - - i 
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sud. Dans le sanctuaire, j'ai consolidé la base des trois murs qui seuls 

subsistent en partie et que le salpétre n’avait pas épargnés. J'ai opéré quel- 

_ ques retouches aux parois et aux quatre piliers ainsi qu’aux architraves. 

Les deux linteaux des deux portes du nord et du sud ont été Pobjet d’un 

travail spécial. Je n’ai pu sauver celui du nord qu’en létayant de trois 

poutrelles en fer tant il était endommagé; quant a celui du sud, qui était 

d terre et tres mutilé, j’ai eu beaucoup de peine a le rétablir en sa place. 

Enfin jai renforcé au béton quelques-unes des plaques du dallage. 

Ponrique est (n° 1 du plan).— Il était extérieurement en trés mauvyaise 

condition; j'ai di passer des poutrelles en fer sous presque toutes les archi- 

traves, puis réparer individuellement chaque colonne. Sur l’avant-derniére 

du cété nord, jai remonté un fragment d’architrave consolidé par un 

fort crampon en fer. De méme pour les six dalles du plafond; j'ai fait 

placer sous elles des poutrelles en fer encastrées et bien cimentées. Sur 

la neuviéme colonne, que j'ai reconstruite de toutes piéces, j'ai posé le 

grand fragment d’architrave qui gisait 4 terre non loin de la base. Enfin, 

jai consolidé les pierres des fondations sous les bases des colonnes et j'ai 

refait ensuite le dallage. 

La paroi extérieure de lest a été fortifiée avec soin, ainsi que tous ses 

bas-reliefs et j'ai construit une longue banquette entre les colonnes sur 

toute la ligne de la facade. Elle marque le niveau ancien du portique et 

elle met en relief le soubassement du temple de ce cdté, comme le faisait 

le dallage antique, lequel devait s’étendre a travers la cour jusqu’au 

pyléne dont quelques restes subsistent. 

Cuapertes vE Ramsis I. — Le vestibule présentait un vrai chaos 

lorsque jentrepris les travaux. Le sol avait été bouleversé et retourné 

sens dessus dessous par les chercheurs de trésors, et, sous les bases des 

deux colonnes qui s’élévent au centre de la salle, il y avait des trous 

énormes qui rendaient leur équilibre des plus précaires. Je n’avais jamais 

vu pire condition dans aucun monument. Le montant droit de la grande 

porte d’entrée avait glissé de haut en bas de plus de o m. 20 cent. et 

le bas en était totalement gdté par le contact du salpétre, qui foisonne 

dans cette partie du temple. Par bonheur l'architrave qui sert de lin- 

teau n’avait pas suivi le mouvement du montant. Je comprends d’autant 

Annales du Service, 1915. 11 
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moins que celui-ci se soit maintenu debout jusqu’a nos jours, que son 

poids n’est pas moindre de quatre tonnes. Je commengai par l’étayer, puis 

avec beaucoup de précaution, je fis pratiquer en dessous de la partie 

solide une entaille, assez large pour qu’on y passat une poutrelle en fer 

destinée & tout soutenir; cela ne s’acheva pas sans me causer bien des 

émotions, car malgré la solidité des étais, les bois craquaient sous le 

poids du bloc. Petit a petit, j'armai deux vérins de chaque cété de la 

porte, & Tintérieur et & Textérieur, puis je fixai le tout avec des cales et 

trés doucement je soulevai le montant jusqu’a sa place primitive contre 

le linteau. Celui-ci avait di étre étayé @urgence, car il était fendu du 

cété sud. Pour cela, jélargis l’entaille que j'avais pratiquée antérieurement, 

jy insérai deux piéces de pitchpin sur tranche qui supportérent le bloc, 

puis jen enleyai toute la partie désagrégée, je maintins le reste avee de 

gros crampons en fer fixés au platre, je glissai un bloc de grés neuf au- 

dessous et enfin, au platre d’abord et plus tard au ciment, je saisis les 

deux parties, la vieille et la neuve, entre deux poutrelles en fer soigneu- 

sement ¢tablies sur une base bien solide. Je remplis avec un béton de 

ciment tous les vides qui subsistaient entre les éléments divers de ce 

bati; sur ce bloc composite je posai un second bloc bien ajusté, que je 

reliai au premier avec du ciment, si bien qu’aujourd’hui le tout constitue 

un seul bloc compact; puis, aprés enlévement des étais, je jetai un crépi 

sur les portions réparées. Actuellement, personne ne soupconnerait en 

quel état dangereux se trouyait cet endroit avant nos travaux. Cela fini, 

jencastrai une poutrelle en fer sous l’architrave de la porte et je Pap- 

puyai sur les deux parois intérieures des jambages : malgré que le lin- 

teau soit fendu, je suis sir que le tout tiendra longtemps aprés nous. 

Ivrértevr. — La paroi est du cdté nord qui fait retour dangle avec 

la porte, a exigé une restauration des plus délicates : car, 4 toucher sans 

assez de soin aux blocs dont elle se composait, on risquait de faire tout 

ébouler, la muraille, le plafond et peut-étre aussi les deux colonnes du 

milieu de la salle. La premiére précaution a prendre était d’assurer une 

base résistante 4 nos vérins : je construisis donc, au lieu des anciennes 

fondations, un soubassement nouveau en grosses pierres bien unies qui 

nous servit de point d’appui, et j'arrimai les yérins sous ’énorme bloc 
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qui, ainsi que je l’ai dit plus haut, n’était plus maintenu que sur une 

pointe de pierre. Celle-ci s'est écrasée dés que nous l’avons touchée, mais 

comme les yérins étaient en place, aucun accident ne s'est produit et j'ai 

pu procéder au nettoyage en toute sécurité. Nous avons enlevé d’abord 

le platre, les cailloux, les mille immondices sans nom qui s’étaient accu- 

mulés derriére ce bloc et ses voisins, puis, maneuvrant les yérins, j’al 

extrait le gros bloc de la méme maniére qu’on tire un tiroir de meuble, 

je Vai dégagé de toutes les saletés qui lui adhéraient, je l’ai repoussé a 

sa place premiére et j'ai construit au-dessous, entre les deux vérins, un 

fort pilier en maconnerie. Cela fait, jai retiré les vérins et j'ai bati deux 

piliers de méme hauteur de chaque cdté du premier. Le montant gauche 

de la porte a exigé moins de peine : j'ai dd pourtant le relier par des 

crampons de fer a la paroi intérieure. La réparation a été plus simple a 

la partie gauche de la paroi est. J’ai substitué une maconnerie en gros 

moellons aux blocs inférieurs que le salpétre avait délités et par un bon 

erépissage j'ai rendu a ce soubassement son aspect primitif. Dans la paroi 

sud, je nai eu qu’a boucher au ciment les trous que les habitants de 

jadis y avaient creusés et qui étaient devenus, comme je lai dit, de véri- 

tables nids 4 serpents. La paroi ouest nous a pris plus de temps, car 

nous avons di refaire une bonne partie des montants des trois portes qui 

la percent. 

Les deux colonnes centrales avaient la base et le fit trés endommagés. 

Jai nettoyé les joints, puis j'ai rétabli leurs fondations qui, je Vai dit plus 

haut, avaient été détruites par les chercheurs de trésors. Quant a la paroi 

nord, deux blocs seulement du registre supérieur s‘en étaient échappés a 

moitié; bien certainement on les avait repoussés naguére pour pouvoir 

enlever le bas-relief du milieu de la paroi. Je les ‘ai replacés et j'ai réparé 

le reste de la paroi. Enfin, le linteau de la porte qui conduit 4 la chambre 

n°? IX du plan, était complétement brisé : je lai soutenu de deux pou- 

trelles en fer et j’en ai reconstruit la partie supérieure en pierre et ciment. 

J’en ai refait de méme le montant droit tout entier. J'aurais préféré m’abs- 

tenir, mais si je n/avais pas renforcé cet endroit, qui était trés faible, 

jaurais risqué de compromettre la stabilité de tout le reste. 

Le plancher a été refait & Pépaisseur de o m. 60 cent. et plus par 

endroits, avec un béton composé de homra, chaux, sable et cailloux du 

11. 
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désert, formant une grande nappe dans laquelle sont saisies les bases des 

colonnes. J’ai recouvert ce premier lit d’une couche épaisse de o m. o4 cent. 

de ciment mélé de chakfs et de sable, recouverte elle-méme d’un enduit — 

mince de ciment et de sable. 

Sanorvarre (n° XXXI du plan). — Il avait souffert beaucoup du fait 

des hommes et du temps; les beaux bas-reliefs et les inscriptions en 

sont trés mutilés et le salpétre a rongé non seulement les blocs des — 
fondations mais ceux de la premiére rangée des blocs du soubassement. 

J'ai di refaire tout le plancher en béton afin de consolider les murs. Jai, 

du reste, dit plus haut comment j'ai traité les superstructures. | 

Les deux petites piéces n* XXX et XXXII étaient en une condition détes- 

table : leurs fondations et leurs murs étaient percés et Pon voyait le jour 

au travers. La dislocation était de telle nature que je ne puis croire quelle 

ait été Poeuvre des hommes : la cause en doit étre attribuée & un trem- 

blement de terre. Quoi qu'il en soit de ce point, j'ai remis ces deux pieces 

en bon état, et j'ai remonté les dalles du plafond qui étaient a terre, 

puis j'ai refait le plancher. Au dela, j'ai consolidé le couloir sud, surtout 

dans sa partie postérieure, dont les fondations se décomposaient sous lac- 

tion du salpétre. 3 

La piéce n° XXXIV qui ouvre au bout de ce couloir était dans un état 

indescriptible de ruine. Et d’abord, le linteau de la porte sud, brisé a 

Pextérieur et a Pintérieur, avait cédé de plus de o m. 20 cent. Jai di le 

soutenir de poutrelles en fer et remplacer les parties manquantes par de 

la bonne maconnerie au ciment. Les trois portes de l’ouest étaient presque 

aussi mauvaises; il m’a fallu passer sous tous leurs linteaux des Mahe 

en fer, réparer tous leurs montants et consolider les murs 4 l’extérieur 

par des contreforts en maconnerie, car toute cette muraille ouest avait 

été fort éprouvée. Pour le détail de la réparation opérée a la troisiéme 

porte ouest-nord, je renvoie & la premiere partie de ce rapport. Jai 

refait A moitié le mur du nord et consolidé celui de lest du haut en bas. 

Enfin, j’ai passé des poutrelles de fer sous les quatre dalles du plafond 

et jen ai rempli toutes les fissures avec du ciment trés liquide. 

Les salles qui occupaient T’espace actuellement vide au sud-ouest 

(n°? XXXVIIT du plan ) ont été démolies méthodiquement par les Coptes 
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lorsqu’ils s'installérent dans ce temple. Les blocs mémes des fondations 

ont disparu, et c'est a peine si Ton distingue aujourd’hui le tracé de 

langle extérieur. Au nord-ouest, j'ai sondé le sol pour tacher d’y recon- 

nattre quelques restes de fondations et de déterminer I’emplacement des 

pitces disparues. Le résultat a été partout négatif; je me suis donc résigné 

4 niveler le terrain et 4 répandre une couche épaisse de sable sur le sol. 

Caspette ve Rausis I], — Crest la chapelle que vous avez appelée 

chapelle solaire, & cause du culte qui y était rendu au soleil. La porte 

dentrée ouvre sous le portique de la facade principale 4 lextrémité nord 

et elle donne acces non pas a une salle couverte, ainsi que l’aflirment 

les Guides, mais 4 une grande cour. Jen ai réparé les deux montants et 

je les ai reliés par deux crampons en fer aux parois intérieures. J'ai sou- 

tenu les deux linteaux par deux barres de fer. La cour elle-méme avait 

en son milieu un autel semblable 4 celui de Deir-el-Bahari ou de la petite 

chapelle découverte par moi a Ipsamboul. Elle n’était pas bordée dun 

rang de colonnes, comme le prétendent tous les Guides se copiant Pun 

Pautre, et vous me l’aviez dit. Afin de vérifier votre assertion, j'ai enlevé 

la terre qui remplissait la salle jusqu’au rocher et je n’y ai trouvé rien 

qui ressemblat a des fondations de colonnes. J’ai ensuite refait entiérement 

le plancher en béton de homra a plus de o m. 60 cent. d’épaisseur et jai 

étendu au-dessus une couche de gros sable (pl. XI). Jai aussi réparé 

toutes les fissures des parois et j’ai remis en leur place premiére plusieurs 

blocs de la frise supérieure, un au nord et deux au sud. 

Le couloir qui longeait la partie méridionale de cette cour et qui ser- 

vait aux processions lorsqu’elles sortaient de la chapelle n° IIT conduisait 

i Vesealier qui menait 4 la terrasse et dont on yoit encore les marches. 

Les fondations de ses deux murs nord et sud, aujourd’hui détruits, étaient 

dans un état pitoyable. Je les ai consolidées avec du béton bien pilé sur 

lequel j'ai posé une couche de ciment mélé de chakfs. Dans les chambres 

n® XXIV et XXV, situées 4 Pouest de la cour solaire, j'ai consolidé les trois 

linteaux de portes avec des poutrelles en fer, j’ai réparé ¢a et 1a les parois 

et jai refait le dallage au béton. (a été mon dernier travail de ce cdté; 

partout ailleurs les murs manquaient et je me suis borné a débarrasser 

le sol des éclats de pierre et des immondices qui le recouvraient. 
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Nioméirre-cirenve. — Jai dit dans mon dernier rapport comment 

javais découvert cet étrange monument, qui est jusqu’a présent unique 

dans son genre. Le couloir 4 plan incliné, sans toit actuellement, qui des- 

cend assez rapidement du nord au sud, ouvre juste en face de la porte 

de la salle n° XXIX. Il est large de 1 m. 60 cent. On y accédait par un 

palier dont quelques débris subsistent et d’ot partent deux escaliers, Pun 

4 droite et Pautre & gauche. Notre planche IX permettra mieux qu'une 

description de comprendre la disposition générale. J’ajoute que la pré- 

sence de l'eau m’a forcé de marréter avant @étre arrivé jusquau bas. 

Pour en avoir le ceur net, il faudrait revenir travailler ict au temps de 

“étiage. En attendant quil pdt en ¢tre ainsi, jai construit contre les 

quatre parois un grand mur destiné & retenir les terres délitées par les 

eaux (infiltration. La dépense a été de L. E. 4o. J'ai dressé tout autour 

de excavation une barriére en bois, pour empécher les touristes impru- 

dents de risquer une chute qui pourrait étre mortelle. 

Cour zr pyréves. — Tout lespace compris entre la facade du temple 

et la porte du premier pyléne a été dégagé des monticules de terre, cail- 

loux et poteries qui Pobstruaient. 

On ne voit plus que les deux premiéres assises du pyléne. La porte 

centrale du premier est complétement démolie; on voit pourtant encore a 

terre les grandes architraves qui ont peu souffert dans leur chute. En 

déblayant les arasements des deux massifs du pyldne, j'ai trouvé pres de la 

porte, du cété de la cour, Ja coiffure dun colosse en gres qui ne doit pas 

avoir mesuré moins de sept métres de hauteur. Les morceaux en sont pro- 

bablement ensevelis sous les maisons du village & lest; mais comme il 

nous en aurait codté trop cher d’exproprier celles-ci, j'ai di en remettre 

la recherche 4 plus tard. Pour bien nous délimiter de ce cdté et pour 

prévenir tout empi¢tement des habitants, jai construit, selon vos ordres, 

un mur en pierre qui cléture notre terrain a lest, puis se retourne a ses 

deux angles nord-est et sud-est et va courant vers louest. Dans langle 

nord-est j'ai bati une porte large de quatre metres qui sert d’entrée géné- 

rale au public. Les boiseries en ont été confectionnées par nos menui- 

slers. 

Cork vorv. — De ce cdté le déblaiement a été long, car il a fallu 
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_dégager tous les magasins anciens du temple, dont une bonne partie avait 

été déja fouillée par M. FI. Petrie. Jai trouvé dans plusieurs d’entre eux 

des cruches, des pots, des vases en terre cuite d'une forme assez belle, 

et, dans la masse, les fragments d’un vase grec de style corinthien, couvert 

de dessins d’animaux en rouge et noir. Une partie de ces vases est allée 

au Musée, le reste a été emmagasiné dans la maison du Service 4 Gournah. 

Les briques employées dans la construction portaient, pour la plupart, les 

deux cartouches de Séti I*. Dans le sol de ces magasins étaient creusées 

ca et 1a les tombes des prétres du temple, qui ont été violées par les cher- 

cheurs de sébakh : néanmoins plusieurs entre elles contenaient encore des 

poteries de forme assez élégante, que j'ai remises au Musée. 

Céré ovesr. — En le déblayant, j'ai trouvé les restes d'un mur d’en- 

ceinte en briques crues, qui faisait suite a celui du nord. J’ai prolongé la 

levée du nord a louest jusqu’a la porte de sortie construite 4 l’ouest du 

temple et qui est munie d'une claire-voie de pitchpin confectionnée par 

nos hommes. 

Céré suv. — J’y ai continué la levée jusqu’a la rencontre du mur en 

pierre dont j'ai indiqué plus haut la construction. Grace a cet ensemble 

de levées en terre et de murs en pierre, le téménos est protégé contre 

les empi¢tements des fellahs et les visiteurs sont a l'abri des mendiants. 

Le temple réparé a maintenant grande tournure, et prendra un bon rang 

dans l’esprit des archéologues et des artistes. 

La dépense de cette année a été de L. E. 870,802 Mill., y compris les 

achats faits au Caire et l’acquisition des terrains et des matériaux néces- 

saires 4 la construction du mur d’enceinte et du grand puits. Tout le 

matériel, moins la portion que j’ai expédiée 4 Kom-Ombo pour la cam- 

pagne prochaine, a été consigné a I’Inspecteur de Louxor, ainsi que les 

clefs des deux portes du mur d’enceinte. 

Agréez, je vous prie, Monsieur le Directeur général, l’assurance de 

mon respectueux dévouement. 

Le Caire, le 29 avril 1913. 

A. Barsantt. 
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DIRECTEUR DES TRAVAUX. 

Grawoe Porte v’Ewrrée, céré sup. — La base en était tres abimée du 

cdté sud et elle exigeait une consolidation durgence; je lai reprise en 

pierre et en ciment, depuis les fondations jusqu’a la hauteur de quatre 

métres passés au-dessus du sol. De plus, la face sud était tout enti¢re dans 

un état dangereux et plusieurs blocs en étaient descellés : je les ai fixés 

sans retard afin de prévenir une chute certaine, qui aurait pu entrainer la 

destruction de Pensemble et en précipiter les morceaux dans le fleuve, lequel 

a déja emporté le cété ouest il y a un siécle. J'ai refait en partie le socle 

de la grille, et jai construit une petite plate-forme devant la petite porte 

en fer par laquelle entrent les touristes. 

Mor sxréetevr, céré ovesr. — Il avait beaucoup souflert, et le sébakh 

avait rongé presque tous les blocs de la premiére assise. [ls ont été net- 

toyés et les fragments détachés ont été remis en place avec du ciment et 

des crampons en fer. 

Cour A. — Les seize colonnes qui sy trouvent étaient tres endom- 

magées. Je les ai soigneusement réparées avec du ciment et des crampons 

en fer, et j'ai remis plusieurs fragments en place. Les soubassements des 

murs ouest et sud qui bornent la cour ont été retouchés 1a ot il le fallait. 
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Facape pe tA Granpe Saute nypostyte..— Elle avait été mutilée en dif- 

férents endroits et les beaux bas-reliefs qui la décorent avaient beaucoup 

souffert de la barbarie des Coptes. J’y ai rebouché les trous qu’ils avaient 

pratiqués pour y enfoncer les poutres de leurs maisons, et les fissures des 

blocs : j'ai di réunir les morceaux de plusieurs d’entre eux avec des cram- 

pons en fer (pl. II). 

La grande architrave de la porte sud du cété Sebek a été soutenue par 

trois solides poutrelles en fer, remplacant les pieces de bois que M. Carter 

avait placées sous elle, pour soutenir provisoirement les deux énormes 

fragments du poids total de trente-huit tonnes en lesquels elle s’était sé- 

parée. L’échafaudage nécessaire construit, j'ai constaté qu’elles ne soute- 

naient plus rien, et que la moindre poussée aurait pu précipiter les débris 

de la pierre sur la téte des visiteurs. Les trois poutrelles en fer ont été 

encastrées dans les blocs mémes, afin d’empécher le contact de lair qui 

dans un climat aussi chaud auraient inévitablement produit le phénoméne 

de bruits au matin que javais constaté au temple d’Edfou. 

Granve Sarre uyrostyte B. — Presque toutes les architraves y étaient 

en mauyais état; j'ai commencé par étayer la travée centrale (pl. IIL) sur 

son cdté nord, cdté d’Horus. La grande dalle du plafond avait glissé et 

posait sur larchitrave du cdté nord de la travée nord. Autant que jai pu 

le constater, cette architrave était déja brisée lorsque la dalle s’échappa 

de sa place : elle ne tenait plus sur ses supports que par une prise de 

deux centimetres 4 peine, sur une longueur d’une dizaine de centimétres, 

et c’est miracle qu'elle ne soit pas tombée depuis le déblaiement. Le peu 

de ciment que M. de Morgan y avait appliqué, croyant ainsi empécher 

la chute, avait été placé sans qu’on edt au préalable nettoyé les cassures, 

lesquelles étaient remplies d’excréments de chauves-souris mélangés & du 

sébakh : ce métait qu'un poids inutile ajouté & celui de la pierre. Avant 

de toucher a larchitrave, j'ai di consolider la brisure, afin d’empécher 

une catastrophe certaine, puis, 4 mesure que je passais en dessous les pou- 

trelles de fer, je démontai les pitces de bois de la consolidation anté- 

rieure, qui masquaient le danger sans y remédier en rien. Je n’y parvins 

quen construisant un solide échafaudage en bois, qui supporta pendant 

lopération l'ensemble des architraves superposées, et me permit de monter 
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quatre solides vérins, grace auxquels je pus en une heure de temps relever 

et remettre au niveau des autres dalles la grosse dalle échappée qui ne 

pesait pas moins de dix-huit tonnes. La pose de poutrelles dura plus de 

huit jours ensuite 4 cause de la dureté de la pierre ott il fallut en encas- 

trer les extrémités; lorsqu’elle fut terminée, le macon coula sur la pierre 

et sur le fer du ciment qui réunit le tout en une seule masse compacte. 

Il fallut recommencer le méme travail pour toutes les autres architraves 

qui, sans qu'il y pardt autant, n’étaient pas en moins mauyais état que 

celle-la : tout compris, j’ai dd placer pres de quatre-vyingts poutrelles en 

fer 4 une hauteur de 15 métres. Faute de bois en quantité suffisante, jai 

di remonter 4 chaque fois les échafaudages, ce qui m’a oceasionné une 

perte de temps énorme. : 

A la travée du centre du cdté Sebek et sur la travée sud, jai placé de | 

la méme manitre neuf poutrelles en fer, pour soutenir les architraves du 

plafond qui étaient brisées en différents endroits. J’ai dans le méme temps 

bouché au ciment les trous et les fentes des chapiteaux, et j’en ai relié les 

blocs les uns aux autres avec de solides crampons en fer. J'ai également 

retouché les trois parois de la Salle et les dix colonnes partout ot c’était 

nécessaire. Enfin, j'ai remis a leur place premiére quatre blocs tombés aux 

deux piliers nord et sud du mur ouest. 

Sartre C. — Le linteau de la porte nord-est, cété Horus, a été refait en 

poutrelles de fer, pldtre et ciment, ce qui m’a permis de soutenir ce qui 

restait de l'architrave qui le surmontait. J’ai aussi consolidé les montants 

ainsi que les embrasures des deux portes avec de la pierre taillée et du 

ciment, puis j’ai soutenu avec des poutrelles en fer toutes les architrayes 

des colonnes, qui avaient été étayées avec des pieces de bois. J’ai rejoin- 

toyé au ciment les parois et j'ai supporté avec des poutrelles en fer les 

quatre grosses dalles qui subsistent du plafond; elles étaient brisées en 

plusieurs endroits, mais leurs fractures étaient invisibles d’en bas. Six des 

chapiteaux ont été réparés. 

Satce D. — On n’y voit plus qu'une seule dalle au plafond, qui pa- 

raissait étre en bon état; un examen minutieux m’a montré qu'elle était 

fendue en deux parties, et jai dd placer des poutrelles sous elle. Jai 



A | [4] 

refait les linteaux des deux portes chacun avec quatre poutrelles, et j'ai 

consolidé les montants et les embrasures, dont les blocs avaient souffert 

et menacaient de tomber. 

Sarre E. — Les petites pieces qui sont au sud de cette salle ont été 

réparées, ainsi que le linteau de la petite porte sud. Les deux grosses 

—dalles du plafond du cdté nord, qui étaient en trois morceaux et qui te- 

naient on ne sait comment, ont été étayées de quatre grosses poutrelles 

apres que chaque fragment eut été replacé horizontalement. 

La porte nord-est a eu son linteau réparé complétement ainsi que les 

montants et embrasure; il a fallu saisir avec de gros crampons en fer 

le fragment d’architrave qui surmontait la porte sud-est et qui penchait 

dans le vide au-dessus de la place ot jadis avait été le linteau. On se 

demande par quel hasard d’équilibre ce gros fragmenta pu tenir en place 

jusqu’a présent; il n’aurait pas été prudent de le laisser en I’état, la pierre 

commeng¢ant a se fendre horizontalement. Enfin j'ai fait quelques retou- 

ches aux deux parois. 

Sante I’, — Le linteau de la porte sud-est était effrité et dés qu’on y 

touchait il en tombait des éclats. Jai passé sous lui quatre poutrelles et 

un are en maconnerie solide, puis j’ai rempli les creux de ciment, de ma- 

niére a former du tout un bloc compact. Jai placé également quatre pou- 

trelles au linteau de la porte nord-est et j’ai consolidé le tout avec du platre 

et du ciment. Enfin jai revisé soigneusement les deux parois est et ouest. 

Sancruarres. — Je n’ai eu que quelques trous insignifiants a y boucher. 

CuPgeute pu Frown, mur est. — Les plafonds des deux chapelles nord et 

sud menacaient de s’écrouler; ils ont été soutenus de poutrelles en fer 

comme a l’ordinaire, et les linteaux des portes ont été consolidés par de 

grosses barres de fer. J'ai opéré de menues réparations aux quatre autres 

chapelles ainsi qu’a l’escalier qui conduit 4 l’étage supérieur. 

Counorr inrérizvr, céré est. — Il n’avait subi aucun dommage sérieux 

et je nai eu a y faire que quelques retouches au ciment. 

Mawutisr. — Le peu qui en reste est en assez bon état et je n’ai eu a 
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y opérer que quelques retouches préventives en ciment. J'ai repris en sous- 

ceuvre ce qui reste du plafond et consolidé fortement le mur sur lequel il 

s'appuie du cété nord; en effet, au moment de la erue, les tourbillons qui 

se forment en cet endroit couraient risque de démolir et d’emporter le si 

joli et si intéressant tableau de la chasse royale qui fait admiration de 

tous les visiteurs. 

Céré worp pv Grawo Tempre. — Il n’y avait 1a qu'un amas de ruines et 

de décombres bouleversé par les chercheurs de sébakh, des trous énormes, 

des tas immenses de moellons , des amoncellements de pierres brisées et de 

briques, le tout péle-méle, sans aucun indice qui me permit de retrouver 

le niveau du sol ancien; je me suis donc arrété, ainsi que vous me layiez 

conseillé, & prendre pour miveau moyen de cet endroit celui du grand 

temple, et aujourd’hui toute cette esplanade, qui mesure environ 4hoo 

métres carrés de surface, se trouve presque de plain-pied avec le dallage 

du sanctuaire. Le déblaiement y fut exécuté tandis que les consolidations 

progressaient a Vintérieur, ce qui n’a pas été sans me fatiguer extréme- 

ment. La tache était d’ailleurs fort ingrate, car la pose de tant de poutres 

en fer fut pour moi jusqu’au dernier jour un sujet de craintes, et afin de 

me rassurer autant que pour prévenir toute imprudence de la part des 

ouvriers occupés a la restauration des architraves, jétais obligé vingt fois 

par jour de courir du chantier extérieur aux échafaudages établis a Pinté- 

rieur du temple. 

Porte Romatne, ovest vorpv. — Elle sortait d’un tas de débris sans nom 

et elle ne tenait debout pour ainsi dire que par habitude. J’ai commencé 

par l’étayer, puis j’en ai déposé l'architrave qui s’appuyait encore sur les 

montants, mais qui les entrainait vers le sud par son poids; je reconnus 

alors qu'elle était en deux fragments que j'ai rapprochés et soutenus d'une 

poutrelle en fer. Aprés l'avoir ainsi remise en état, j'ai reconstruit la 

plate-forme sur laquelle elle s’élevait et dont les fondations étaient visibles 

encore ainsi que deux fragments de mur. Elle supportait, outre la porte, 

des colonnes, dont deux seulement avaient encore leur base en place et 

ont pu étre reconstruites en partie avec les tambours que nous retrouvames 

pres delle. Enfin j'ai rebdti, avec les marches en pierre qui gisaient non 
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loin de la, le petit escalier qui menait a la plate-forme. II m’est impossible 

de dire quels étaient la destination et aspect de ce monument. 

Porrs. — Au commencement des travaux il était encore plein de terre, 

de pierres et de toute sorte de débris : je I’ai entiérement déblayé jusqu’au 

niveau du fleuve, et, par parenthése, cela nous fut trés utile pour la four- 

niture d’eau qu’exigeaient nos travaux de maconnerie et d’arrosage. Je Vai 

réparé a mesure qu’on le déblayait, et aujourd’hui les visiteurs peuvent 

avec toute sireté y descendre jusqu’a la dernitre marche qui se trouve 

au niveau du liquide. 

Ce grand puits est en communication directe avec un autre puits plus 

petit, et cela par le moyen d'un couloir bas au bout duquel était installée 

une poulie ou une chadouf qui servait 4 le remplir : probablement servait-il 

au moment de l’étiage. A deux métres et demi de ?embouchure du petit 

puits, aux cdtés est et sud, une lucarne ouvre sur I’escalier qui conduit au 

grand puits; elle éclaire suffisamment l’escalier qui sans elle serait plongé 

dans une obscurité presque compléte. Une partie du parapet circulaire 

qui borde Youverture du grand puits a été enlevée par les Coptes, pour 

permettre l’établissement dun escalier extérieur qui permettait aux femmes 

de descendre au niveau de l’eau pendant la crue. Tout le long de cette 

bréche et autour de lorifice du pelit puits j’ai planté une barriére en 

fer 4 Vintention des visiteurs imprudents qui s'approchant trop pres au- 

raient pu faire une chute mortelle. Enfin, prés de Lorifice du pelit puits, 

jai trouvé renversée une pierre ol est creusé un bassin, qui, se rétré- 

cissant, distribuait l’eau 4 deux petites rigoles taillées dans des blocs en 

pierre; l'une de celles-ci se dirige vers une sorte de piscine a degrés pra- 

tiquée tout pres de lentrée de lescalier du grand puits ptolémaique, et 

qui, je pense, servait a I’élevage des petits crocodiles sacrés qui venaient 

de sortir de l’euf. 

Maison Corre. — Au fond, du cédté est et pres de langle extérieur du 

grand temple, j'ai retrouvé les arasements d’une maison "époque copte, 

construite en pierre et en torchis, mais qui, par son originalité, mérite 

d’étre conservée. J’ai d’ailleurs recueilli dans le petit couloir qui la par- 

court un panier, qui renfermait sur une litiére de roseaux pourris tout un 
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matériel d’église en bronze, croix processionnelles, calices, lampes, plus 

quelques petits fragments d’ustensiles aujourd’hui détruits. Comme une 

église n’était pas loin, jimagine que c’était peut-étre 1a le presbytére. 

Ecise Copre.— Il ne reste aujourd'hui de celle-ci qu’une seule colonne, 
que j'ai relevée a sa place ancienne; la base était encore debout m situ, et 

le fit de la colonne ainsi que le chapiteau gisaient tout prés de 1a dans 

les décombres. Les bases des autres colonnes retrouvées pendant le dé- 

blaiement ont été alignées sur le sol mais non fixées. 

CuAPELLE PAIENNE D EPOQUE RomAINE. — Entre Véglise et son presby- 

tere s’étendent les ruines d’une chapelle d’époque romaine dédiée au dieu 

Sebek par Caracalla. Les deux montants de la porte extérieure, dont un 

fragment était encore en place, ont été consolidés par de solides cram- 

pons en fer, non sans peine. A droite de la porte sont encore a leur place 

trois petits siéges en pierre et tout a cdté une base de colonne; je crois 

que ces siéges servaient soit 4 déposer les offrandes, soit 4 asseoir des 

mendiants attachés 4 la chapelle. Parmi les fragments trouvés dans le dé- 

blaiement, j'ai recueilli un buste de reine en granit rose, puis un mois 

plus tard, deux fragments du siége ou on lit sur le cdté droit le cartouche 

de Thotmés III (pl. V); par malheur, la partie gauche du socle est muti- 

lée, ce qui nous prive de connaitre le nom de la reine. La face de celle-ei 

(a qui le nez manque) est tout a fait jolie, encadrée quelle est par sa grande 

perruque de cérémonie. En méme temps que cette statue, nous avons re- 

cueilli deux montants de porte d’une chapelle de Ptolémée VII, ainsi qu'un 

linteau en plusieurs morceaux représentant Ptolémée XIII en offrande 

devant différentes divinités, enfin quelques chapiteaux la plupart d’époque 

byzantine, une colonnette en quatre morceaux d’époque ptolémaique, et 

d’autres pieces de moindre: importance. 

Curette b’ Harnor. — Je lai close dune porte en fer qui I’a transformée 

en magasin pour les fragments ayec inscriptions. Comme la partie centrale 

du toit manque, je l’ai remplacée par un grillage en fil de fer blanc, puis 

sous les fragments des dalles restantes j'ai passé des poutrelles en fer 

qui empécheront la chute certaine de ce qui subsiste du plafond. Les 

deux fenétres pratiquées par les Coptes, dans les parois nord et est avaient 
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 déchaussé plusieurs blocs qui, se trouvant sans appui, allaient tomber en 

_ entrainant la partie supérieure de ces murs : je les ai remplies d’une macon- 

: nerie solide. Enfin j’ai opéré quelques retouches aux murs sud et ouest, 

spécialement & celui de Pouest dans lequel est percée la porte d’entrée. 

Mor wencetwre, céré ovesr. — Depuis le Mammisi jusqu’a l’angle nord- 

est, puis de cet angle en courant vers le sud, j'ai construit un mur d’en- 

ceinte en pierre et en briques crues bien maconnées avec de l’'argile mélée 

de sable. Sur le cété ouest et partiellement au nord, il est en contre-bas 

et, prenant pied sur le sol de la ville ancienne, il ne dépasse le niveau du 

sol du Grand Temple que de o m. 80 cent. a peine sur une longueur de 

67m. 75 cent., de facon ce que les voyageurs qui arrivent du nord par 
le fleuve apercoivent le temple en entier sur toute sa. hauteur. Pour com- 

pléter Veffet, j'ai abattu, sur ordre de M. Maspero, l’épais mur en briques 

crues qui avait été construit il y a vingt-deux ans par M. de Morgan : a pré- 
sent toute cette partie est dégagée complétement (pl. VI). A partir des deux 

puits jusqu’a langle nord-est le mur a été construit en hauteur, afin d’em- 

pécher le sable d’enyahir le temple, car le vent cesse rarement de souf- 

fler de ce cdté. La hauteur est de 2 m. 30 cent., sur une longueur de 

4g m. 75 cent. A langle nord-est j'ai ménagé une porte qui regarde le 

nord afin de pouvoir installer, en cas de nécessité, une voie Decauville 

qui, partant de lintérieur du mur d’enceinte est, va jeter trés loin au nord 

les décombres qui recouvrent cette portion de la ville ancienne. Enfin, 

pour protéger le dernier couloir du grand temple jai élevé tout contre 

le kom un mur colossal de 57 métres de long sur 3 m. 85 cent. de haut. 

Il est flanqué tous les trois métres vingt par un pilier de contrefort de 

om. 80 cent. de largeur sur 0 m. 50 cent. de profondeur sur 3 m. 

5o cent. de hauteur. L’épaisseur en est & la base de 2 m. 50 cent., mais 

i un métre du sol elle se réduit 4 1 m. 50 cent. En arriére, vers l’endroit 

ou ce mur, comme la butte de décombres, atteint une hauteur d’environ 

onze meétres, j'ai construit un second mur de 1 m. go cent. de hauteur, 

sur une longueur totale de 44 m. 20 cent. Je me permets de faire obser- 

ver ici que, pour tous ces travaux, j'ai acheté a peine quelques sacs de 

plitre du pays et un métre cube de chaux; le reste des matériaux em- 

ployés a été pris sur place parmi les décombres. Pour les réparations du 
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temple jai utilisé les cent barils de ciment que j/avais apportés de Gournah 

lan dernier et qui restaient de la restauration du temple de Séti Ie. 

Voici, pour terminer, la liste des objets antiques trouvés au cours des 

travaux parmi les décombres : 

1° Une statue de reine assise, en granit rose, portant sur le cété 

droit du siége le cartouche du roi Thotmés III (cf. p. 174); 

2° Une téte de lion en grés; 

3° Un naos en granit rose, sans inscriptions; 

4° Deux montants de porte de Ptolémée VII en grés (ef. p. 174); 

5° Un linteau de porte de Ptolémée XIII en grés (cf. p. 174); 

6° Une absidiole copte; 

7° Un socle de statue en grés avec iasadpaite grecque; 

8° Une colonnette en grés d’époque ptolémaique (cf. p. 174); 

9° Divers fragments d'inseriptions grecques; 

10° Vingt chapiteaux de formes différentes; 

11° Deux croix processionnelles en bronze; ; i 
ces derniers objets 

12° Un plat en bronze; 
dans le presbytére, 

13° Une lampe en bronze; J hag / 
ainsi qu'il a été dit 

p. 174. 
14° Deux calices en bronze; 

15° Un petit calice en verre dont le pied manque 

La dépense pour tous ces travaux a été de L. E. 754,716 Mill., ainsi 

répartie : 
L.E. Mill 

Achat fait au Caire par le Musée...........-eee sees 81,457 
Ouvriers et menus frais, (2008 COU Ua. BNE. Sie Se 620,544 
Chemin de fer pour le transport du personnel........ 36,955 
Nolis d'une barque pour le transport du matériel....... 16,460 

Tatieg fs. 4 L.E. 754,716 

Les plans, coupes et élévations ont été exécutés avec le plus grand soin 

et la plus grande exactitude par M. Edouard Barsanti, qui, tout en les des- 

sinant, n’a cessé de m’aider dans la direction des travaux. 

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, Passurance de mon 

respectueux dévouement, 

A. Barsantt. 



| RAPPORT 
- SUR LES FOUILLES EXECUTEES DANS LA ZONE COMPRISE 

in ENTRE 

_—*DKIROUT, AU NORD ET DEIR-EL-GANADLAH, AU SUD 

: PAR 

M. AHMED BEY KAMAL. 

(Suite) ®). 

Sayyed bey Khachaba, qui avait obtenu depuis environ quatre ans de 

la Direction Générale du Service des Antiquités Pautorisation de faire des 

fouilles sous ma surveillance dans une vaste zone comprise a droite et a 

gauche du Nil entre Baouit au nord et El-Ghanaim au sud, avait eu 

@abord Lintention de livrer au commerce les antiquités qui lui revenaient 

dans le partage des objets provenant des fouilles. Pendant deux ans il 

sen tint 4 cette résolution; mais, la troisieme année, je lui conseillai 

pour son bon renom & I’étranger et particuliérement pour sa situation et 

ses bonnes cuvres dans son pays, de doter sa ville dune collection qui 

formerait plus tard le noyau d’un grand musée provincial. L’an dernier, 

il se décida a réaliser ce projet et il ne tarda pas a construire dans sa pro- 

priété un local convenable pour y exposer des antiquités. Cette année-ci 

s'accrurent ses désirs de compléter sa collection dans un intérét public. 

De mon cété, ce projet concordait trop bien avec mes propres vues et avec 

le vif désir d’étre utile 4 ma patrie pour ne pas collaborer a cette cuvre 

nouvelle. J’ai donc travaillé cette année pendant six mois, depuis décem- 

bre 1912 jusqu’a fin mai 1913, dépensant tout mon temps et toute mon 

activité & classer dans le nouveau local les monuments trouvés ou achetés 

par Sayyed bey Khachaba et 4 diriger les fouilles qui avaient été entrepri- 

ses d'abord & Manqabad, puis transférées a Shérifé, 4 Méir, a Tétalié, pour 

revenir ensuite 4 Méir. Chaque semaine ou chaque quinzaine je transpor- 

tais dans le local tous les objets proyenant des recherches en cours, en ayant 

soin de ne pas priver notre Musée du Caire des piéces rares qui doivent lui 

" Voir Annales du Service, t. XI, p. 3; t. XII, p. 97, et t. XIV, p. 45. 

Annales du Service, 1915. 12 
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revenir. Encouragé par notre Directeur général, je suis arrivé 4 former le 
premier noyau de la collection et 4 obtenir de Sayyed bey Khachaba un acte 
officiel établissant que cette collection devenait propriété publique sous la 

surveillance de M. le Directeur général du Service des Antiquités. 

A peine avais-je transporté les premiers objets et les avais-je exposés 
que Son Excellence Lord Kitchener honora de sa visite le nouveau local et 

manifesta & Sayyed bey Khachaba sa grande satisfaction de cette bonne 
ceuvre envers le pays. M. Maspero, qui désirait ardemment créer plusieurs 

musées provinciaux, et qui avait déja commencé depuis quelques années en 

poussant a la fondation du Musée d’Ismailiah, et l'année derniére a celle 

du Musée d’Assouan, n’a jamais cessé d’encourager Sayyed bey & compléter 

sa collection et A la mettre au niveau des autres collections créées dans le 

pays. L’Egypte doit done étre reconnaissante & l’ceuvre de notre savant 

égyptologue M. Maspero, qui a appuyé dans la mesure de ses moyens 

plusieurs projets relatifs 4 Pextension de la science et particuliérement de 

Pégyptologie; les grandes publications du Musée du Caire, la restau- 

ration des monuments de la Nubie et de la Haute-Egypte, lactivité quil 

a dépensée pour les fouilles, sa collaboration dans le Comité du Musée 

de PArt arabe et 4 PUniversité égyptienne sont des titres éminents qui le 

classent parmi nos plus grands rénovateurs de lEgypte. 

En plus de la collection que je viens de mentionner, les fouilles de 

cette année ont mis au jour plusieurs objets qui intéressent au plus 

haut point Tart et les coutumes du pays. A Mangabad on a recueilli 

plusieurs bijoux d’une grande valeur artistique. La découverte du tombeau 

de Pepi-énkh-her-ab 4 Méir donnera aussi par ses jolis bas-reliefs une 

grande quantité de détails curieux pour la civilisation égyptienne. 
Vai Pespoir que l'année prochaine, grace a l'appui de M. Maspero et au 

concours de Sayyed bey Khachaba, le Musée provincial de Siout mettra a la 

disposition du monde entier une belle collection d’antiquités et ne tardera 

pas, souhaitons-le, 4 acquérir une grande importance grace a Papport 

incessant des fouilles fructueuses exécutées dans le nome d’Anubis™). 

“) Cet espoir a été différé malheu- tiques qui ont rempli les six derniers 

reusement & cause de la retraite de M. _—smois de l'année 1914 et foreé 4 suspen- 

Maspero et surtout des événements poli- dre tous les travaux. 

~ 
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Objets recueillis a Mangabad. 

Ostracon portant le texte suivant : 

nay : isp: aint] Ka 
2ATIMATIOAT@N 
AMAZ : ZIAK AG 

att: 
7 7 

GIMOYAYNY 

Graffito tracé sur un mur bati en briques crues et badigeonné : 

+ m@rT MN NGQHpe MN NEMNA ETOYAAB 

Tr E4pMEN20GOY CIONG TAGKEBOA]/ 
MGNIMT MIXAHA MGENIM@T TAdPIHA 

NGNX.OGIC NIMT ATA IGPHMIAC: IGN 

XOGIC NIMDT AMA ENOX. (sic) TMMAAYMAPIA 

OATIA AMACIBYAAA : POGICENAIMTN: MATA 

re6mpreé: MN MACON Cépr: MN MACON: 

MMAMA iGPHMIAC: MN MACON MGA : MN MACON. 

AMIAKIPG... AY@ apinamM6oye NK ME ANOK 
HIGAAXICTOCIBWNA 21 ré6nmNOY TEEN TAZAHEBOA 

2N TMHTGNNGCNHY: AY@ NT N2G@YNAZEMTIHi 

MN NOYTG.2N OYéIPHNH 6 NOYTE 2amMHN]/ 

A droite de ce texte on lit linscription suivante en une seule ligne que 

je donne ici : 

- mpocey=acoe mept THC! GPHNIHC THC ATIAC MONIC (ic) 

KAOOAIKHC KG AMOCTOAIKHC OPOOTOZ0Y EKKAHCIAC 

Graffito 4 lencre noire sur le corps dune amphore : 

nmiwT MGHPpe MEMNNA 

ETOYAAB ATA IGPHMIAC 

ANA OWX MAPXATYYY 

MIXAHA APIOYNA MNZY% 

12. 
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MNGNCON MMANMANAYS 

G2prAl N COYH oe 

We XCNU 

Restes d’un graflito tracé 4 l’encre noire sur un ostracon : 

CMON WH 

CNOOYCM . Cc 

© A NNHON . cmANaG necoayn? 
‘AOANATOC 

Ostraca avec inscriptions 4 Venere noire : 

1° MMTEAOE Gal eRe ee 
WATE TAXD mit, | ANlOYA2awap 
WMACGAAKDA coy cooy NnenH Ae 

: UUXOYT 2N GIPHNG ; 

UB - || Pik glare —2AMHN % XGA, : 

Sur un petit siege ry ostracon, a lencre noire : 

WUE PP LUM 
CUCL SSK 

en creux et rehaussée de rouge : go 

SAR NPC HEA 

WM BOM Wil 

CMUUUUN \P Ala 

Elle est brisée en plusieurs morceaux, mais encastrée dans le s 

tombe détruite : 

NZOYAABTH 

POZKA "TA 

NCI“&H CYOlX WA 

XICZN 2MOT_ 

62pPZ—“‘<i«é«wm IN 
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NONKZENIAGM 

TONMZMO2NCOY 

XOX TAZNENKIA 

2KX2YNOYEIP 

NH2AMN 

e La croix gravée au milieu de la stéle a ses extrémités bilobées. 

Stéle carrée en calcaire brisée en plusieurs fragments; elle est écrite 

en creux et rehaussée de rouge; longueur o m. 3o cent., largeur o m. 

975 mill. Elle était encastrée dans le sol de la tombe précédente : 

UMMM T 1A) HP 

GUGCTINAYMA 

ETOYAABATIA 

UPS MIAC 

ANA rosace ENO2 

GpOyYN AMEN 

APIAMEMMAYA | 

-26NOY6IPHN2AMHY 

Au centre de la stéle, une rosace & quatre feuilles. 

Epitaphe en calcaire brisée en quatre fragments; elle est gravée en 

creux et rehaussée de rouge; le coin gauche d’en bas manque. Longueur 

om. 25 cent., largeur 0 m. 295 mill. 

morn 

q@upenen 

NAGTOY 

AABIING 

ElW TANG 

Fragment d'une épitaphe en calcaire, gravée en creux et rehaussée de 

rouge; longueur o m. 34 cent., largeur o m. 22 cent. 

CMU V Yi 

MUN ENN WU 

YUUAXAXBMANXGY 
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UMMUPIM ARG 
aC—/ dh 
MUX MKTY 
UP OVKARD 

UN UMMM 

Sur des fragments de calcaire on lit : 

o o 1°  Gilildlldle 2° YUNA AAW 

OM: Wide AMAAC . ATIA 

OW, WMUNQX AP. TIM 

OAl WUUYE N INGA ea 

E1WY 

@H 

Sur un fragment en calcaire, reste d’une inscription gravée en creux : 

1GPHMIZ 

APIMMY 

TPEMTY 

Byoux et autres objets recueillis dans la méme nécropole. 

Une paire de boucles d’oreilles, en cuivre, composée de deux anneaux 

superposés : l’anneau d’en haut est plus petit que celui d’en bas. Ce dernier 

est orné a lintérieur d’une sorte de croix; les extrémités des quatre 

branches sont terminées par deux ronds (fig. 1, n° 1). 

Boucle doreille en cuivre(?) formée d'un grand anneau dans lequel a 

été soudé un cercle ovale garni a l'intérieur de deux perles et a Pextérieur 

de six. Ces perles sont bigarrées (fig. 1, n° 2). 

Boucle doreille en cuivre composée d'un anneau auquel est suspendue 

une croix (fig. 1, n° 3). 

Boucle doreille en cuivre composée d'un anneau muni dune seule 

pendeloque (fig. 1, n° 4). 

Boucle doreille en or ornée de petites perles (fig. 1, n° 5). | 

Boucle doreille, anneau en cuivre et perles en terre émaillée bleue 

(fig. 1, n° 6). 

Deux boucles d’oreilles en cuivre formées de cercles (fig. 1, n° 7). 

ee ee ae 
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Une boucle @oreille en cuivre ayant la forme d'un cadenas (fig. 1, 

n° 8). | 

Boucle doreille, anneau en cuivre et pendeloque en terre émaillée 

bleue (fig. 1, n° g). 7 

Plusieurs boucles d’oreilles en cuivre formées de deux anneaux super- 

posés & peu prés semblables 4 ceux du n° 1 de la figure 1. Dans celle-ci 

la croix est faite de quatre piéces bouclées (fig. 1, n° 10). 

Boucle d’oreille en cuivre de la forme reproduite a la figure 1, n° 11. 

Boucle d’oreille en cuivre formée d'une croix, laquelle est garnie a 

chaque extrémité par un anneau, mais les trois anneaux pendants ont 

chacun pour pendeloque une petite croix bouclée (fig. 1, n° 12). 

Bracelet en cuivre, diamétre 0 m. 06 cent., le fermoir est formé de 

trois ronds dans deux triangles; le bracelet méme est fait de trois cer- 

cles paralléles unis par deux rangées de plaquettes demi-rondes (fig. 1, 

n° 13). 

Deux bagues avec chaton portant une figure. Quelques petits anneaux 
qui servaient de bagues : ils sont tous en cuivre. 

Petit pectoral carré en cuivre (fig. 1, n° ih). 

Amulette en nacre (fig. 1, n° 15). 

Une amulette en cuivre : la partie supérieure ott l'anneau est fixé repré- 

sente deux tétes de chameaux adossées. Elle est garnie au milieu par trois 

pendeloques en forme de clochettes (fig. 1, n° 16). 

Deux bracelets en argent faits de boules graduées comme on le yoit 

a la figure 1, n° 17. 

Reste d'un bracelet en cuivre. Voir la reconstitution figure 1, n° 18. 

Un collier en perles fausses disposées comme lindique la fig. 1, n° 19, 
a été recueilli 4 El-Atamné. Les pendeloques en sont en albatre; une seule, 

qui est au milieu, est en ivoire. Bon travail, Ancien Empire. 

Six pendeloques en cuivre(?): le dos est plat et la face bombée : 

Collier imitation d’agate au milieu duquel on voit trois gros grains 

imitant les perles fines. 

Collier en coquillages du Nil. 

Deux colliers en verre imitant les perles fines. 

Trois colliers en perles coloriées; elles sont de formes variées. 

Collier de perles en verre, forme allongée. 
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Une autre piéce de monnaie en cuivre portant sur une face : 

oa ay 

ass ¥ 
Sur l'autre face : 

7/3, 2) 

ass 

Une pidce de monnaie byzantine en cuivre. 

Un peigne en bois dont les dents sont cassées; longueur y compris le 

‘reste du manche o m. 14 cent., largeur o m. 12 cent. 

Deux crotales en cuivre avec rebord replié; diamétre 0 m. 065 mill. 

et o m. 06 cent. 

Quatre crotales en cuivre de o m. 06 cent. de diamitre; elles sont 

trouées au centre et ont le rebord replié. 

Un petit flacon en verre. 

— Objets recueillis dans la nécropole d El-Atamné. 

El-Atamné est un petit village situé a six kilométres au sud de Darah 

et 4 une heure et quart 4 Pouest de Manfalout. II a une grande nécropole 

ou les anciens Kgyptiens avaient creusé leurs tombes dans les collines 
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situées a Pouest, et oli les Gréco-Romains avaient enterré leurs morts dans 

la partie orientale. Les anciennes tombes sont taillées dans le rocher sans — 

aucune batisse extérieure; mais elles ne sont pas profondes. On les trouve 

parsemées autour des collines clairsemées dans le désert, et on y entre 

soit par un puits desservant un seul cayeau, soit par un couloir en pente 

rarement muni d’escalier. Tous les bois provenant d’un appareil funéraire, 

ou d'un coffret, etc., ont été pourris par Phumidité. 

On a recueilli dans le couloir d'une tombe de l’Ancien Empire : 

1° Une petite stéle en calcaire (haut. o m. 44 cent., larg. om. 285 mill.) 

au nom de ) 1 ! =, qui avait le titre de easy tha elle est actuel- 

lement conservée au Musée de Siout. 

ith Tite dz 
= He: 

Palmes. \ 

PS ee Ll 

7 
Q = m ith 

€) seal] — 
(sie) e Ia>§@ SL wohdl oi 

4 aoe Se 

a fo bila 
| |\m i Sir | “|e lan alo cllTl pel lel gal: 

mR SIL y 
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Dans le tableau le défunt est assis sur un fauteuil a pieds de lion, le 

bras appuyé sur le dossier, devant la table a 

2° Le collier dont j’ai donné le fac-similé dans la partie bijoux (p. 184 

et fig. 1, n° 19). 

3° Une grenouille couchée; sur le dos figure un personnage accroupi 

et décapité, qui léve le bras droit. 

h° Petit vase en albadtre de la forme @: hauteur o m.’o6 cent. 

5° Vase a collyre é moins beau que le précédent, également en albatre ; 

hauteur o m. 055 mill. 

6° Vase a collyre 6 en albatre, 4 panse ronde, forme élégante; hauteur 

o m. 06 cent. 

7° Un chevet en albatre formé de trois piéces : la base, le fit cannelé 

et le chevet en demi-lune; hauteur o m. 18 cent. Aucune inscription. 

8° Une base mm et un fit de chevet en albatre cannelé; le fat porte 

cette inscription en creux qui était rehaussée de bleu : a | ' a i mw | 

WAS y. 
g° Petit sceau en ivoire forme bouton dont le dos est percé. 

10° Petite statuette en calcaire dont la partie supérieure a été brisée 

récemment; la partie inférieure est intacte. Mauvaise facture. Ancien 

Kmpire. 

11° Petit pot a collyre en albatre y: hauteur o m. 08 cent. 

Dans une tombe creusée 4 méme le rocher, j'ai recueilli un cercueil 

pourri dont il ne reste que quelques planches en trés mauvyais état. 

Voici ce que j’ai pu copier : (—«) 

+7 Awe soSeh TARA AY 2 

Vinee RAS OC I— tte L4. Sur le dos de cette planche 

on lit : 

SSHa la F | Q =ziek =| 
ell ds) ® lw lallelielae 

Sed 



aN FPL |S bale ra 
“o| (Ms) A | | lly el} ac lee 

iI O 00% (sic) 

Y mown | YY 
* awnerm, YYZ 

wm H 

VW Th =n 
Sur un autre panneau du méme cercueil on lit : (—+) + 7 | f= =e 

A itth-o— Fl SWC TMB SMT Aye 
TWAT KHi— IWF XM ESS. Sur une troisisme planche on 

voit : (+) } ZAMS th EWES DP PLILELI Me 2 Se ae 
pT TEV AVS UT ARHAT— VV AK-DFSA. 
Sur une quatrieme planche on lit: (—*) | 7 h VS dh TEATS 

SNS AY SAT TEAS STI Sie 
yo | PEICOV AVIS eZ 

Sur une planchette du cdté de la tte: (—-)} 7 APT Ahi ae 

“Wye 1S. 

Liintérieur du cété latéral de droite porte les inscriptions suivantes, 

qui courent au-dessus de la facade d'une maison : (—«) } 7 | 7 f= 

AVP th-P— Tl bole Tah 7} 3 

sm Ga |S Bal egy 
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Tableau tracé i T’encre noire et orné desportraits dessinés & Pocre avec” 

perruques et barbes en noir, haut. o m. 529 cent., larg. o m. 71 cent. 

Il porte le nom de @ }] et de ses parents | et sik surnommé 

ron (] 9. Il est actuellement conservé au Musée de Siout. Khoua est 

peut-étre l'un des parents du roi (cf. Annales du Serv. des Antyq., 

t. XII, p. 128). Mauvaise facture. VI* dynastie. 

aaa od slip 
= ae 
oe |e 
peek, apes, | cm 

RPT) Ree Ki 
ods fight a ee 

L ooh ae eed a 
Sat AT ee 

im 
\fo 

fam! ES 
Mies Mi ee K 

Les personnages debout, occupant toute la hauteur de leur comparti- 

ment, la longue canne & la main, ont une shenti empesée & pan rabattu, 

semblable au croquis n° 368 de MM. Lange et Schafer dans leur cata- 

logue des stéles du Moyen Empire. J 

Disque ovale de miroir en bronze affecté au Musée de Siout. — Diamétre 

o m. 07 cent., du cdté du manche o m. 055 mill. 



= PAB] 

Vase en terre cuite de cette forme ) ne portant pas de décor; hau- 

teur o m. 29 cent. Musée de Siout. 

Table d’offrandes en caleaire de la forme Hotep, avec deux bassins. 

Travail grossier; aucune inscription. Longueur o m. 43 cent., largeur 

om. 34 cent. Musée de Siout. 

Les deux objets suivants faisant actuellement partie du Musée de Siout, 

ont été recueillis dans une seule tombe. Ce sont un petit vase de cette 

forme W one portant aucune inscription, hauteur o m. 195 mill., et un 

pot 4 collyre Wo de o m. 07 cent. de hauteur. De méme cing vases, d’un 

travail grossier et de terre cuite, ont été ramassés dans une seule tombe, 

avec deux coquilles nacrées. 

Un fuseau en bois, qui différe de celui de nos jours par la grandeur de 

son disque et par son manche court. Le disque est orné de deux cercles 

et le manche est terminé par une sorte de gland : longueur o m. 14 cent. 

Musée de Siout. 

Palette de scribe en morceaux, mais complete. Elle est en bois d’ébéne 

et de forme ordinaire. Musée de Siout. 

Une grande cruche ee mais 4 deux anses, couverte avec un vase en 

terre cuite. Musée de Siout. 

Chevet en albatre sans inscriptions, et formé de trois pieces : la partie 

courbe, la colonnette qui est cannelée et la base. Hauteur o m. 175 mill. 

Ancien Empire. Musée de Siout. 

FOUILLES A SHERIFE. 

Le grand cimetiére qui porte actuellement ce nom, et ot nous avons 

déja fait des fouilles, se trouve 4 une heure de distance vers louest de la 

gare de Beni-Hosséin. Il s’étend du nord au sud, sur la lisiére libyque, a 

Pouest de Mesra‘, e yar, et de Beni-Ghalib. Les tombeaux de ce cimetidre 

sont, comme ailleurs, ou de simples fosses ou batis en briques crues. 

C'est sans doute lPancienne nécropole de tous les villages antiques de ce 

canton. Méme de nos jours les villages environnants s’en servent pour 

enterrer leurs morts, parce que l’inondation submerge toute la région et ne 

respecte que la lisiére de la montagne occidentale. 
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Voici le peu d’objets recueillis dans cette nécropole : 

Pot a collyre en albatre avec couvercle, contenant un peu de collyre. _ 

En bonne conservation. Hauteur 0 m. 055 mill. ' 

Pot a collyre en albatre, de la méme forme que le précédent, mais 

plus petit et ébréché. 

Deux pots a collyre en albatre, goulots cassés. 

Petit vase ansé et noir @; il est orné de lignes pointillées en spirale. 

Terre cuite, hauteur 0 m. 09 cent. 

Vase en terre cuite d'une forme élégante }. 

Pot & collyre en albAtre, forme commune, dune bonne conservation; — 

hauteur 0 m. 075 mill. cb 

Pot & collyre en albatre & avec couvercle, la partie supérieure ‘est 

ébréchée; hauteur o m. 095 mill. . 

Trois petits pots a collyre en albatre avec couvercle et de forme commune. 

Ils renferment encore un peu de collyre. Hauteur 0 m. 055 mill.; 0 m. 

o45 mill.; o m. 05 cent. Musée de Siout. 

Six pots a collyre en albatre de forme commune; la plupart des goulots 

sont ou cassés ou ébréchés. Pas de couvercle. 

Petite gargoulette 4 anse, cuisson rouge, terre cuite; hauteur om.o7¢. 

Trois pincettes en bronze dont deux sont de cette forme ); la troisiéme, 

qui mesure 0 m. 08 cent. de longueur, a les deux extrémités largement 

aplaties pour bien saisir. 

Cing scarabées en terre émaillée avec ornements. 

Un mauvais scarabée en agate. 

Un scarabée en terre émaillée <. 

Deux scarabées en agate d'une forme simple sans décor. 

Quatre amandes en terre émaillée avec ornements. 

Joli vase, forme de cartouche en terre cuite vyernissée bleu foneé et 

d'une bonne facture; sans inscription. Il était placé sur un support en 

ivoire orné de petits cercles. . 

Pot a collyre en albatre q avec couvercle. Bonne conservation. Hau- 

teur o m. 069 mill. 

Petit pot d collyre en albdtre avec couvercle; forme commune. Hau- 

teur o m. 035 mill. 
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Pot a collyre en pierre simulant une petite jarre portée sur une table o. 

— Quelques scarabées de forme ordinaire. 

_ Scarabée portant cette légende : | | { 

_ Pendeloque en terre émaillée portant : S1daT hr. ry i ry 

Petite balance en bronze : diamétre des plateaux 0 m. 05 cent., fléau 

en ébéne; long. o m. 195 mill. 

_ Deux petits plateaux de balance en bronze; diamétre o m. 05 cent. 

Petit vase en terre cuite 4 goulot élancé et corps piriforme, avec anse; 

cuisson noire. Hauteur o m. 14 cent. 

_ Petit vase en terre cuite noire @; la panse en est ornée de lignes en 

zigzag et pointillées. Hauteur o m. 115 mill. 

Couteau dont la lame, d’une forme curieuse, est en bronze et le manche 

Fig. 2. 

en ébéne. Celui-ci est brisé en morceaux, mais on peut le reconstituer 

en entier (fig. 2). 

Pot a collyre en albatre; goulot ébréché. Hauteur 0 m. 075 mill. 

Pot a collyre en albatre; goulot ébréché. Hauteur o m. 06 cent. 

Deux petites grenades. 

Une aiguille en métal; longueur o m. 085 mill. 
Baguette A collyre en bronze; longueur o m. 085 mill. 

Petite cuiller en bois dont le manche est brisé. On y voit & V'intérieur 

et A Vextérieur un ovale sur un croissant, couverts de quadrillages. 

Pendeloque en terre émaillée : sur le revers il y a quatre uraus dessinées 

dos 4 dos et sur la face une grande ureus lovée. 

Dieu Bes en agate; hauteur o m. 02 cent. 

Pot a collyre en albdtre avec couvercle, forme commune; hauteur 

om. 055 mill. 

Annales du Service, 1915. 13 
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Pot & collyre en albdtre. Le goulot est ébréché. Hauteur o m. 05 cent. 

Six petits anneaux en agate. 

Une colonnette en terre émaillée L 

Scarabée en calcaire sur lequel on voit : $ Wt ¥. 

Cing scarabées en terre émaillée : 

trait ondulé. 

im 7IP Veh WS TMS 
Hamecon en bronze de la forme ordinaire, téte a bouele. 

Pointe de fléche en bronze, tige pleine. 

Un rasoir en bronze dont voici la forme (fig. 3). 

Pot a collyre en albatre avec 

couvercle de méme matiére; hau- 

teur om. 05 cent. . 

Pot a collyre en albatre, brisé 

den haut; hauteur o m. 06 cent. 

Petit vase en terre cuite de cette 

forme 6: couleur noire; hauteur 

om. 095 mill. 
Fig. 3. 

_ Petit simulacre d’autel en terre 

cuite + portant un pain de forme conique; hauteur o m. 05 cent. 

Grand coquillage naturel percé au fond. 

Grand coquillage intact. 

Deux couvercles d’albatre. pour des pots 4 collyre; diamétre o m. 

055 mill. et o m. 045 mill. 

Petite croix en bronze *. 

Sur le fragment d'un couvercle mince se trouve dessiné un poisson 

entre deux branches feuillues. 

Aiguille en bois pour le kohol; longueur 0 m. 07 cent. 

Trois bracelets en ivoire ont été trouvés avec une momie de femme : 

diamétre o m. 06 cent. Ils sont & section triangulaire avec edtés plus ou 

moins curvilignes. Moyen Empire. 

Bras en bois compact, -4. 

Petite statuette en bois représentant un homme vétu d'un pagne em- 

pesé; les bras ballants; hauteur o m. 19 cent. 
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Deux vases en terre cuite de cette forme é. bonne cuisson. 

Cercueil en bois au nom de I, qui avait le titre de fia |. 

Il est orné a l’extérieur des proscynémes communs et n’a aucune inscription 

ni ornementation & lintérieur. On a recueilli avec lui une chemise intacte 

en toile. 

; FO UILLES 

. DANS UNE NECROPOLE SITUEE EN FACE DE TITALIEH. 

Les fouilles dans cette nécropole, qui ont duré quelques jours a partir du 

15 avril 1913, ont amené la découverte des objets suivants, qui remontent 

4 'époque gréco-romaine : 

Cing statuettes funéraires en terre émaillée sans inscriptions. 

Un pot a collyre en terre cuite, brisé en plusieurs morceaux qui ont 

été recollés; il manque quelques fragments. Hauteur 0 m. 20 cent. 

Neuf scarabées ailés, en terre émaillée. 

Trente-six signes if grands et petits, en terre émaillée. 

Douze colonnettes a de diverses tailles, en terre émaillée. 

Vingt ceeurs de différentes dimensions, en terre émaillée. 

Vingt-huit signes @, grands et petits, en terre émaillée. 

Quarante-neuf Anubis accroupis, en terre émaillée. 

Trente-cing Qobhsennouf, en terre émaillée. 

Trois oudja = en terre émaillée. 

Vingt-cing Amset, en terre émaillée. 

Trente-six Anubis, téte de chacal et corps humain, en terre émaillée. 

Trente-cing Horus, téte de faucon et corps humain, en terre émaillée. 

Trois tétes d’Horus, en terre émaillée. 

Onze scarabées sans inscriptions, en terre émaillée. 

Quatre scarabées ailés. 

Une piéce représentant deux doigts en schiste. 

Cercueil en calcaire de forme humaine, au nom de -kh \ if, var. : 

Lh eb, née de Se 2g. 
Le couvercle porte, tracées 4 Pocre, trois lignes verticales, flanquées a 

droite et & gauche des génies funéraires. 

13 
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[20] 

Ce signe devrait étre tourné en sens inverse. 
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CUVE. 

Sur le dos trois lignes verticales sont tracées 4 Locre : 

eh TUSSI ERT rT 
Pet ENS SMA ADSPINMETHLlIYS 
mie ths 

» d\anie DT al SS His. ISH S| 
T= APH AMI T et Sey 
mrilh LES ef 
Se +hA- Weiss Se eraSeatelse 
eet TNH -AIN ST BIS 
ITs lel. 

Sur le dessus des pieds on lit : 

ITVneslelica18 
mE 

Sous la légende est ( — «|! Sous la légende est 

¢ i un chacal couché 

~<a 

un chacal couché 

de cette forme : 
nN 

mower | 1) | ae ~_oe 
Sur les pieds mémes : 

Bam aaeabiaTite 
= 

~ Uy; 

aaa f —7 Yuin Wa 

— 
de cette forme: | av. 
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Dans la méme tombe on a recueilli un autre cercueil en caleaire dont 

le couvercle est brisé en deux fragments. Sur le dos de la cuve on lit, écrite 

a Pencre noire, cette légende en une ligne verticale, courant de droite d 

gouche : (—) VTE FMA eo ee 
ax em NT Tat 4 = & i F. Vinscription tracée sur le cou- 

vercle a été effacée, mais elle laisse voir le nom du défunt ainsi écrit a 

Vencre noire : #4] = "2 | i \ JB. Cest done le fils de la femme, 

maitresse du cercueil précédent. Epoque grecque. 

Deux petites tables d’offrandes en calcaire de forme Hotep avec deux 

bassins. Sur le dos de l'un de ces deux monuments on lit : 

YIN 42 y 

Quinze scarabées ailés sans inscription, en terre émaillée. 

Petite table d’offrandes en caleaire, forme Hotep. Elle représente deux 

carrés dessinés en creux l'un & droite et Pautre a gauche. Dans celui de 
; ie ies ; peieghe ts / @00 

droite sont représentés cing pains ainsi disposés : 4 

FOUILLES A MEIR (4 MAI 19193). 

Cette fois, les fouilles ont été transférées dans la région méridionale 

de Méir, ob lon a découvert les monuments suivants : | 

Deux caisses emboitées au nom de ol i. — Bois. — Longueur 1 m. 

87 cent. 

COUVERCLE. 

Décor. Un grand collier ousekh suivi de la déesse Nout ailée; vient 

ensuite la momie sur le lit funébre accotée d’Isis et de Nephthys. Anubis 

est en train de la momifier, et, au-dessous, ce dieu méme en forme de 

chacal est accroupi sur un coffret et armé de ce fouet K. Devant et 

derriére lui sont représentés six génies funéraires, et plus bas ces signes : 

AY. 
Tout ce décor est flanqué de deux lignes verticales négligemment tracées. 

Je les reproduis ici sous toute réserve : 

Ligne de droite : (=) [=f 44 JSiil Te a i 

~— =e Bx © a 
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LOT NSHee te WNT < & — — + (sic) — ww, << — — + (sic) 

co 19 vo -%, nn a ). Le reste de la ligne 

est illisible. 

Ligne de gauche : ( Aa awhile yJSs=OoaZ 

te 
On 7 

i a Dn OLR NO ih Cee ——t ||| 
a a 

Sur les pieds on lit en cing courtes lignes verticales : (—«)) 

ilalwd 1-7 e)- -(\+= re Veg yy sic) 

Se ote Qe i SSS st sur be 
dos de la cuve il y a trois lignes verticales iss de lacunes. Epoque 

grecque. 

Trois cent cinquante statuettes funéraires sans légende, en terre 

émaillée. 

Deux cufs de pigeon de l’époque grecque. 

Un brancard en bois If (longueur 1 m. 20 cent., largeur o m. 03 ¢.; 

longueur de chaque manche 0 m. 36 cent.). Les manches sont ronds, 

la partie ol sont emboitées les planches est carrée, les planches com- 

mencent par une partie légerement ronde d'un seul cdté. Cest proba- 

blement un brancard qui servait 4 porter la pAte ou quelque chose de 

semblable. 

Cercueil en bois, orné de figures dorées, au nom de LN Iwi 

fils de m dt) Ym yf et de la dame |" yf. Long. 2 m. 30 cent. i 

COUVERCLE. 

Le couvercle, qui est orné d’ousekh et qui commence par le ciel étoilé, 

porte trois lignes verticales flanquées de quatre génies funéraires. Je les 

reproduis ici selon la disposition de Voriginal. Elles contiennent des 
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formules magiques destinées a assurer la conservation éternelle du corps 

du défunt; déja gravées dans les pyramides de la V* dynastie, elles ont 

été répétées jusqu’a l’époque ptolémaique au milieu de textes empruntés 

au Lavre des Morts. 

* 

a "] 
ee = 

LAr IND C& 

= Pe A 

in 
Jy 
oe % 
= 
q 

=) —1$ 

4x 9 a 

res SS Se ee ae = PS oe 

—> | ie | POW, Ea 

——- —h— 

Momie  téte humaine b ] eo - ax | { Momie & téte de singe 
debout. wae u® acon s nace debout. 

«= © Iecoaaan ABE, 7 rw, = eee AA, a = aa (sic) 

Lt At 2 
—/* 

RMR, 
xy. 
<=. 

a) par 

Hijmdl 

- 

(3 T}J= 2B 

J 
= 

ks 

Momie & téte de chacal debout. 

> 

SOE |= Wiel 7 

Momie a téte de faucon debout 

li i 
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Nephthys accroupie sur a=m 

Le signe typographique en sens inverse n’existe pas. 
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Sur les pieds on lit également ces deux légendes : 

Chaeal al tenant 

le sceptre i contre 

lépaule. 

wn, 

Chacal i tenant “<= I f a 
=>» ~<s— 

le sceptre ] contre = i i 

fe) 

wen, 
= 

lépaule. 

Sur la cuve sont tracées trois lignes verticales : (—«) mM foe 7 

WOE Eee ey BSS 

HoT, SoS hiro Sel BIS NSA 

=e 2 ood 1} iS lei 

we ASSIA i oo hes 3S} Se 

oa NOS le Se 

Vient ensuite ce proscynéme : (—*) + Te ¥ TUM * aa 

deed ETE 2 tnd! Pen ib Vier ee 

| ie J oe gatas Epoque grecque. 



=~ 1903 [27] 

— Cercueil de Pépoque grecque, en trés mauvais état, longueur 2 m. 

23 cent. Il est en bois et renferme une momie en bonne conservation et — 

dont les parures sont intactes, Ces parures consistent en un masque doré, 

un ousekh, une Isis ailée, et une longue bande sur laquelle on voit : 

° Isis et Nephthys escortant le mort étendu sur le lit funébre et 

qu Anubis est occupé a momifier; 

2° Quatre divinités de cette forme q; 

j 3° Scarabée ailé au-dessus de deux serpents aE 

h° Les quatre génies funéraires entre lesquels cette ligne est tracée 

verticalement & l’encre noire : 

ag an a 

m laoiisl_t=fl 

Sy w- 3S PZ. 

La gaine des pieds est bien 

conservée. On y reconnait deux 

prisonniers asiatiques coiflés de 

grandes chevelures, barbus, vé- 

tus du pagne, chaussés, et dont 

les bras sont attachés avec une 

corde derriére le dos (fig. 4). 

Le linceul est teint de rouge 

clair. 
Fig. A. 

Sur la cuve de ce cercueil 

sont écrites trois lignes verticales dont voici la copie : (+) eee 

-YINNSS+ wesSer-aewosSTeit 
9° oe teed Ee ee 
MMi tele ite Ve STR SIS 

Na hey — a. ee —-_ 

ho —ppary oe ee —\' 

Il est trés probable que le cercueil avait été fait pour un individu 

indéterminé #8 Sh «un tel», ct qu'il fut ensuite attribué 4 — JZ Jo. 
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Cercueil en bois de l'époque grecque ayant la figure dorée. Le cou- 
vercle est en mauvais état et porte les mémes décors en couleur que le 

cercueil de t@ rf. Il est au nom de 4. KAY, fils de la dame -K Yd. 

Les deux lignes qui accompagnent le décor sont mal écrites, ainsi que 

les cing courtes lignes qui couvrent les pieds et qui finissent par les 
figures des deux chacals accroupis et armés de NM Entre eux figure 

le signe 4. 

Sur la momie, qui est enveloppée dans un linceul rougeatre, se trouvent 

les mémes parures que sur les momies précédentes, cest-a-dire un 

masque doré, un large collier, 

Nephthys ailée, ete. La bande 

tracée entre les quatre génies 

funéraires est ainsi concue : — 

Srittauct le 
ef *-Te *Uill—=W 
> P) SK sie <P. Les pieds 

sont conservés dans une gaine 

deux sandales ornées chacune 

(un prisonnier asiatique que 

nous reproduisons ci-contre 

(fig. 5). 

Petit cercueil en bois de 
Fig. 5. a , 

Pépoque grecque, décoré en 
couleur; longueur 1 métre. Il contient la momie d'un enfant dgé a peine 
d’une année et bien conservé dans ses bandelettes. Le linceul est teint en 

rouge clair, et, sur le dos de la cuve peint en blane est tracée Timage 

dune déesse debout sur le support y—, coiffée ® comme les Heures. 

Sur chaque cété de la cuve est dessinée une couleuvre dressée : celle de 

droite est couronnée J et celle de gauche porte la mitre 4 . Ce sont les” 

deux signes qui symbolisent le nord et le sud. 

Cercueil en bois de forme anthropoide, peint en couleur; longue 

2m. 03 cent. 

sur laquelle sont dessinées 
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COUVERCLE. 

a Décors. 1° Masque barbu, coiffé d'une perruque; 

3 2° Le grand collier ousekh ; 

3° Le dieu Ra ailé et tenant les deux plumes 1, dont chacune est 

_aceompagnée de #3; légende : |=; 

he Anubis in ne, 4 corps humain, occupé a préparer la momie, 

étendue sur un lit funébre. A droite du lit, le dieu Horus va a téte 

de faucon verse leau sur la téte de la momie. Derriére lui, la déesse 

Nephthys |=) »— TT © accroupie sur une corbeille en damier. A gauche at ee ® P § 
du lit figure le génie funéraire | >)» ie HF tenant une bandelette ey; 

il est & corps humain et & téte de cynocéphale. Derriére tui Isis j=) moor 

est agenouillée sur une corbeille en damier; 

5° Trois lignes en hiéroglyphes multicolores dont quelques signes sont 

renversés : 

Se fT edie TW «a 
: : Weel) gl] as Anne, 

<—. debout et £ ae J f A 

tenant une ~<= 

bandelett tenant une : til a téte — 

gag bandelette. mor | |e i if de faucon a téte de 

et tenant chacal 
as | «” =. ° ~— T| { wie et tenant 

= oa bandelette gate 
a @ bandelette. 

- | att Ts 
oo ard Cord | mown | a 

CK i> aalies Nébride attachée & une 

colonne |- 

Nébride attachée 4 une , 

-colonne |- — 

(|x 



Sur les pieds sont ak dak hated a 

coffret, surmonté d’un fouet Oye atone de 
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UNE 

STELE DE L’ANCIEN EMPIRE 

MAINTENANT DETRUITE 

PAR 

M. GEORGES DARESSY. 

M. Maspero avait rapporté en 1913 de son voyage d’inspection en 

Haute -Egypte une stéle rectangulaire de o m. 36 cent. de hauteur et 

o m. 5o cent. de largeur, dans le plus triste état de conservation, la 

pierre étant entiérement crevassée et fendillée comme de la chaux vive 

quia recu de l’eau. Malgré les essais de 

sauvetage elle est tombée entiérement 

en miettes; j’ai pu a peine en copier le 

texte que je donne ici. A 

La disposition était la suivante : 

A. Cing lignes @hiéroglyphes dont 

deux occupent toute la largeur de la 

pierre et les autres seulement un peu 

plus de la moitié. La premiére ligne a o m. 055 mill. de hauteur, la 

seconde 0 m. 050 mill., les autres entre o m. 045 mill. et o m. 046 mill.; 

les signes de la premitre ligne sont plus gros que les autres. Tous sont 

gravés gauchement et un peu en désordre; le sens est de droite 4 gauche : 

ore. Bing Seaport PG DB eae 

et eee TOR SEKI} St TS 

TWEENS BINS ha SAIS a dab 
Roe the b Seek COMI WER WB Semel Ed 

B. Le défunt est debout, tenant la haute canne et horizontalement 

le $. Vétu de la chenti, il a un large collier; ses cheveux sont séparés en 
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rangées superposées de petites boucles triangulaires. Un petit personnage 

gravé devant lui, en haut, lui tend un bol. 

La femme du mort est debout derriére lui, la main gauche posée sur 

son épaule, vétue de la longue robe, parée d'un collier, la coiffure for- 

mant de petits carreaux. C'est iT tang =~)=" ttt & |=). A ses pieds 
a 

est un coflre fi: derriére elle se superposent un miroir dans son étui en 

vannerie et deux vases, ! et ®. 

C. A Textrémité droite une femme agenouillée écrase du grain sur une 

pierre; autour d’elle sont figurés des pains et des gAteaux. Quatre vases { 

sont posés sur une sellette sous laquelle est gravée une feuille (?) +. Plus 

loin viennent des cdtes et un os “@, au-dessus d’une grande corbeille @ , 

puis une oie et, sans doute, la cuisse et la téte d'un beuf, qui n’étaient 

plus reconnaissables. 

Le style de la gravure indiquait pour époque de la stéle la VI° dynastie 

ou la période suivante, antérieure a la X° dynastie thébaine. 

G. Danressy. 
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1. West side of entrance into the main room, showing traces 
of painting on the wall. 

* 2. East doorway of main room, showing the jambs in situ. 
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Antinoé, 1914 

Deux inscriptions coptes, n®s 5 et II. 
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Photographie Piromali. 

l’architrave brisée de la Salle Hypostyle, le 3 Janvier 1912. Vue du Sud 
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Photographie Piromali. 

L’architrave brisée de la Salle Hypostyle. Vue du Nord 
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Photographie Piromali. 

L’architrave de la Salle Hypostyle redressée le 22 Janvier 1912. 
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Photographie Piromali. 5 t 

L’architrave de la Salle Hypostyle, débarassée de ses échafaudages, le 4 Mars 1912. 
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Photographie Piromali. 

La Salle Hypostyle, vue a travers la porte du Sanctuaire, le 22 Janvier 1912. 
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Pnotographie Piromali. 

La Chapelle Sud-Ouest; vue du Nord, avant les travaux. 
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Photographie Piromali. 

5 , le 4 Mars 191 L’escalier du puits 
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Photographie Edouard Barsanti. 

Aspect de la Salle Hypostyle pendant les travaux. 

(Février 1914). 
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Photographie Edouard Barsanti. 

La porte romaine dans les ruines de la ville. 

A. Avant le déblaiement. — B. Aprés le déblaiement. 

(Décembre 1913 — Janvier 1914). 
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Photographie Edouard Barsanti. 

A. Le puits et la porte romaine réparés, 

B. Le presbytére, l’emplacement de l’église copte et le mur de protection. 

(Mars 1914). 





Annales du Service des Antiquités. T. XV. PLATE 

Photographie Edouard Barsanti. 

A. La nouvelle enceinte sur le front Est. 

B. La chapelle de Caracalla. 

(Février-Mars 1914). 
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Statue d’une des femmes de Thoutmédsis III. 
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acre 53. 

Photographie Edouard Barsanti. Phototypie Berthaud, Parts 

Le cété Nord du grand temple aprés la démolition du mur de Morgan. 

A. Partie Nord-Ouest. — B. Partie Nord-Est. 





LE 

TOMBEAU NOUVEAU DE MEiR 

PAR 

M. AHMED BEY KAMAL. 

q Ble 14 mars 1 g13 un coup heureux a amené la découverte d’un hypogée 

de la VI° dynastie appartenant : 1° au prophéte d’Hathor maitresse de 

use te oe > ae x } 4, fils de =, surnommé 

ac }, et dela dame 2] ~,, surnommée | |; 2° a sa femme eg 17 ae 

~surnommée ff =). Il avait trois fils, le | =~ f= + PEL H, le 

aalte ‘Paha, le af [fF EID) 9'e sormommé fu for, 
et deux fréres qui sont : = et @ feo >. La figure 1 donne le plan de 

4 F cet hypogée. 

Son hypogée contient d’abord une cour rectangulaire (A) qui était 

 couverte par des dalles appuyées sur de petits piliers dont il reste quel- 

_ ques assises. A cété de langle nord-ouest s’ouvre une porte basse 

_ donnant acces 4 une petite chambre sépulcrale & ciel actuellement ou- 

_ yert en grande partie. Elle est batie sur le niveau méme de la cour, 

et elle a recu la momie d'un parent du défunt qui a été volée dés Panti- 

a ). 

En face de Pentrée principale de la cour ouverte & Lest, on voit la porte 

_ de la chambre funéraire (C) qui renferme deux puits creusés dans le 

q Beocher: dans l'un, qui est 4 l’'angle nord-ouest, était inhumée la momie de 

~ Pépi-énkh- her-ab; dans lautre, qui est 4 langle sud-est, reposait celle 

de sa femme. Toutes deux ont été violées dans Pantiquité, mais des 
a: 

x 
a2 
B, 

* i, 

____™ Les inscriptions ornant Je cété gau- —funéraire donnent au défunt le sarnom 
_ che de la fagade de la grande chambre — de bt: 

~ Annales du Service, 1915. 14 



[2] ~~ 210 

recherches minutieuses ont permis de ramasser quelques objets leur ap- 

partenant, dont on verra la liste plus loin. Dans la paroi ouest de cette 

chambre s’ouvre a la hauteur de un métre du sol une petite porte donnant 

aceés 4 un serdab d'une forme irréguliére (D) ot était un groupe de deux 

statues en caleaire représentant le défunt et sa femme; ce groupe sera 

mentionné dans la liste des objets trouvés. 

COUR A. 

La cour mesure du sud au nord 4 m. 8g cent. et de Vest 4 Vouest 

5 m. 15 cent. de longueur. Elle est actuellement & ciel ouvert, mais 

elle était 4 Torigine couverte 4 la hauteur de 2 m. 32 cent. ayee de 

longues dalles, soutenues par quatre petits piliers dont il reste aujourd hui 

quelques assises. L’entrée principale, qui souvrait a Pest, a complétement 

disparu avec ses inscriptions, mais sur la paroi du nord on yoit deux 

petites représentations superposées et suivies a gauche d'une troisieme. 

Ces représentations consistent en trois figures humaines dont deux sont 

dessinées sur un contrefort et la troisitme sur le mur méme. La premiere 

dentre elles nous montre (| 1) we t —— ae 3g. ere debout, coiffé dun 

bonnet, vétu du pagne, offrant @ de la main gauche et ayant le bras — 

droit ballant. La seconde figure, dessinée au-dessous de la premiére, est 

lf F) eS NK bf = Lyf, mais la main droite pliée et posée sur la 

poitrine. La troisiéme, placée sur le mur méme a gauche de la précédente, 
, - ca ° =i = représente }RaPRLNED [RPS — so Ape 

debout, la main gauche posée sur la poitrine; derriére lui un petit portrait 

du serviteur (IF (9) ! \ \, portant une oie troussée. Sur la paroi sud on 

trouve deux tableaux semblables aux précédents; ils consistent chacun en 

un portrait d’homme gravé en creux, l'un & la suite de l'autre, sur une 

seule pierre de taille encastrée dans le mur 4 0 m. go cent. de distance de 

langle sud-ouest. Le premier est celui du | t = ep f es ; = debout, 

portant une oie troussée sur la main droite et posant sa main gauche sur 

la poitrine; le second appartient au (If (f) a 4 ; : debout, portant sur sa 

main gauche une oie troussée dans un plateau. Une pierre de o m, 41 cent. 

de longueur sur o m. 27 cent. de largeur a été détachée de cette parol. 
On y voit un homme debout, vétu d’une shenti, posant la main gauche 

sn Se 
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S sor la poitrine en signe de respect et tenant de la main droite une oie. 

: ll est accompagné de cette légende : + aa ® oat $ ‘Oo : 

ACW - aid ee c ea ‘a 

Se 
ae 

ij 
_ 

I 

tp, -.-- = 360---+ - 

4 Fig. 1. 

. La paroi ouest, au milieu de laquelle est une porte dont le tambour a 
th. 



[4] aa pe 

le nom du défunt ([#<~Q TY ( EAA 14s" 1 [], est entitrement cou- 
verte (inscriptions et de tableaux dont voici la disposition : 

C A C’ 

D Porte D’ 

A. Inscription horizontale de trois lignes : | + 7 \ 7>2" qfh- 19+ 

SVT T=SP-WSANSWATACAS 
[31285 eNOS iSIAot lit 

W+HOKAIN WEY aeVy Goh 

+7 HDS TOW TNT we] to ial 

WMS Z FIST WSIS Ree 

= Feel TP 
A Yextrémité gauche le défunt est assis, la grande canne a la main; il 

est désigné 1b gener i s ail aces derriére lui se tient debout sa femme, 

respirant une fleur de lotus : pep ed — tie. 

B. Texte en colonnes, de droite & gauche: | 4 $2 — el AY 

Sali 2s mw SZ iat 
ethos own e\—-LAatttist 

Mat SON} bb 2 1S: Sekt a ae 

TL bpm SS DO 
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PED AMISSATISMITUATY Se 
PRAIA SITAR ASI ey 
PRITIDRwD= VOMIT RKB LAS 
SE ay peice Seat 
a es Sd OS. We Si Pee soe a a 
1d fp TEST SleRNT WOMEN Hort 
I~ S005 |) ST 4 OY 
Speen |h an eos 

B’. Texte en colonnes, de gauche a droite : j ie ae 4 2 {owe 

ASAPSASLUS BC ISOR— ESOT 

mT hols eeN Titer So Ale Slow in 

Fi aga Pa incl aad I: 5 

HitWawoni—lbIStSO= AS: Lil 

mee ye fll se Pe HN STS) 

W-d AZ DY —- ls dBA ao STIS 

rere, AhAlweee LLe-armn b Wel eH | 

PASTA Ii TIAA IAlialzlaws 

Aaw7i ysl Yd Srl Zs lew 

Po PRIM LIDS-A DS BIS SIA 

T Pet SV-StYowATS AAAS es >. 

G. Petit tableau. Le défunt F< (EY) $f et sa femme ¥ 
3 De ti sont assis devant une table + sous laquelle sont ah oa 

bassins avec aiguiéres, et au dela de laquelle on lit : é ; te 
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C’. Une légende, {lg g > est tracée verticalement devant six beufs 
sacrifiés couchés sur le dos, une patte découpée posée sur le corps, placés 

sur deux rangs superposés. 

D. Le défunt, vétu dune shenti empesée, est debout, la grande canne 

et le -- a la main, accompagné de sa femme qui lui pose la main sur 

épaule; tous deux sont gravés en relief dans le creux. Leurs os 

sont comme suit, gravées au-dessus d’eux (h) : | Ls eee f m| oe 

a Polis Vc 7-0 = a 
RmMicSsote iNT Holl Ah 

D’. Tableau symétrique du précédent. Les titres sont (h) : | J ign! 

PHU INT SIGN)F: Perr 
+hiT SIMI TIOIMEC Si See wey ) <x ae 2 oe 

hs. 

CHAMBRE FUNERAIRE C. 

Cette chambre n’a pas une forme réguliére; elle mesure 10 m. 4o cent. 

du sud au nord sur 5 m. 117 mill. de Test & Youest au cédté nord et 

4 m..25 cent. de Vest a Pouest au cété sud; sa hauteur est de 2 m. 39 cent. 

Les parois sont décorées de hauts-reliefs en couleurs mais le plafond, 

qui n’est pas haut, est a peine dégrossi. On a ménagé 1a deux puits funé- 

raires : le premier, 4 droite, a été consacré au maitre du tombeau et le 

second, a gauche, était destiné a sa femme. Nous laisserons ces deux puits, 

dont nous parlerons plus loin, et nous commencerons par décrire en détail 

les scenes qui ornent I’épaisseur de la porte d’entrée et les parois inté- 

rieures de la chambre. 

Les deux flancs intérieurs de la porte sont décorés chacun du portrait 

du défunt. Il est 1a debout, la figure tournée vers le dehors, coiffé du 

bonnet court, vétu de la shenti, tenant de la main droite le baton de 

commandement et le bras gauche ballant. Chaque portrait est aceompagné 
de deux colonnes en gros caractéres citant les titres, le nom et le prénom 
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du défunt. La légende tracée sur le flane droit est faite soigneusement, 
_ tandis que celle qui lui fait vis-a-vis est, au contraire, gravée négligemment. 

Sur la paroi de gauche % titres sont donnés ainsi : (v) ie h V 

EES ERIN so9) 1 Caprese ope 
Be ite:. ‘Ket 

Sur la paroi de droite on lit: (oj —LlaIiiwaVoKAlizt 

ESE See SoeCLLD HD br CSP SELB Ears 
=n ebore 

Entre la jambe et le baton du défunt un petit personnage est repré- 

senté debout, jetant de lencens sur un brasier [ quil tient a la main, 

Crest le [I}() M FAIZ pofer. 

DECOR DE LA PAROI EST. 

Le décor de cette paroi, qui s’étend sur une longueur de 10 m. 4o cent. 

et sur une hauteur de 2 m. 32 cent., consiste en quatre scénes, deux a 

droite de la porte d’entrée et deux a gauche. Nous commencerons par 

décrire celles du cdté droit. 

La premiére scéne, voisine de la porte, représente le défunt debout 

dans une nacelle, tourné vers la porte, les jambes écartées, vétu de la 

shent, coiffé de la perruque 4 et fai- 

sant la chasse aux oiseaux aquatiques. 

Il tient de la main droite un boume- 

rang et de la main gauche trois oiseaux 

groupés pour lui servir a attirer les 

autres. Devant lui, on voit une oie 

volant a travers trois rangées de liges 

de lotus superposées et terminées par 

des fleurs épanouies, puis quatre oles 

déployant les ailes mais perchées sur une grande corbeille, sous laquelle 

sallonge une tige de lotus pliée et terminée par une fleur épanouie. Sur la 

poupe de la nacelle il y a un fouet, un neeud et une sorte de caisse(?) 

posés l'un sur lautre (fig. 2). 
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Au-dessus du portrait du défunt court cette légende (f= dT] 

Pe [al ( : \ i ae *, écrite en gros caractéres tres en relief, et, devant 

lui, dans la méme direction, sa femme est assise, flairant un bouquet de 

fleurs, et tenant & la main gauche ane fleur de lotus; sa légende est 

ainsi concue : +2 (wl 7 ! | Pug i =. Devant elle court le nommé 

0371957 HLA. 1.4, tenant dans sa main trois oies quiil offre 

au défunt. Derriére ce dernier il y a neuf hommes debout et classés trois 
: . . 5 ° . cle 

par trois en trois registres superposes. Les trois preaeee sont 
+— 6 @ 

fo tle © ¥ qui tient un boumerang, 77 ™ ‘Pt \ | oe 

i Clee wi). Plus bas les trois suivants, dont le premier 1 TS 

tient deux lévriers et porte un singe grimpant sur une corde quil tient 

avec ses deux mains, le second } \ + a deux rouleaux dans la main droite 

et deux autres dans la main gauche, tandis que le troisieéme a Gio @ 

porte un sac sur son épaule et un grand baton a la main. Les trois der- 

niers sont 52 }. § af m | me, qui brandit un boumerang, fy, — { #4, 
qui brandit également un boumerang et a l’autre bras ballant, enfin 

Ky ° LS © 4 roar FA qui a les deux bras ballants. 

La deuxiéme scéne débute a droite par un grand portrait du alt= 

(mal %* debout, barbu, coiffé d'une perruque évasée, vétu de la 

shen’, paré d'un collier avec les larges bracelets et appuyé de ses deux — 

mains sur un long baton. Il inspecte ses animaux et ses bateaux, qui lui 

aménent les produits de ses fiefs, en remontant et en descendant le Nil. 

Devant lui, entre le long baton et sa jambe, est représenté son fils ainé 

ey t- n= , ofo + sas debout, les bras ballants, et, der- 

riére lui quatre personages sont superposés. Ils sont debout, les bras 

ballants, excepté le premier qui tient un grand baton. Au- dessus du 

premier est écrit [3 * | ea o 2, et devant lui en sens inverse ly = 

® W4; Ie second est at ae ~ X77, le troisidme est [lf ]] hf. 
et le quatriéme est ind ‘oy ae 

On voit en haut-relief également devant le méme portrait du défunt 

trois registres superposés qui: oes par une ligne verticale gravée en 

relief : ro +P Pitti ; -SAKIS t+. 

Dans le premier registre du haut on voit 4 gauche huit beufs 4 

longues cornes, deux 4 deux, poussés par un bouvier, et, devant eux, 
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gurent trois hommes : les deux de gauche sont opposés mais celui qui est 

a droite £3 & Jif) <, leve le bras, en fermant les doigts mais ouvrant 
_ Tindex et le pouce vers son compagnon pour lui dire ye, le second 

4 homme, xX a saad 4 of, tourne la figure vers les bétes. Le scribe A 

4 aor, tourné vers le maitre du tombeau, est occupé a écrire, avec len- 

] 
wy 

MMM
 

A \\ fF UY |_\ , EEE 

ae 8. 
7 are BN, 

Oe fh \7 S pS 
LW ja = — =— eK \ A NE if “\o iY 2) Y PAG Ne a ea Z i ee AS ree it NO TD P 

I LSLUT|| age 
UAMERRACUALIT ANE 

ise \ a) 

\ ¥= x 

conn ee ee nn RE er SR Lt ee a ee a ee ee ar ee ee 

Fig. 3. 

crier devant lui. Au-dessus de cette représentation on lit : (—) ha 

=}; Tarl=h-] h—- | YR LI, ainsi que les chiffres mar- 

quant le nombre des bétes : (—*) §§§§ES9F UST mn 
Le second registre débute par un commis, + = (lf ]{ #4, qui 

présente a Pépi-dnkh-her-ab le compte écrit sur un rouleau de papyrus. 
° “ pwnd, é “ é 

Devant lui on voit Gp it ‘J dessiné au-dessus de l’encrier. Derriére 

le commis un homme, ATI 4 , tournant le dos et faisant l’appel des ea a RE Ne PY ee Sie Sad TTT 
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doigts, puis un bouvier qui conduit quatre beufs | £) deux 4 deux. A leur 
. . ‘ ) wv ry — . , 

suite il y en a quatre autres de lespéce bei ett a dont le dernier, 

dessiné en miniature, monte sur l'avant-dernier pour s'accoupler avee lui. 

Le troisiéme registre représente quatre barques, dont deux 4 gauche 

naviguent a la voile, l'une a la suite de l'autre, pour remonter le Nil et deux 

a droite superposées naviguent a la rame pour descendre le fleuve. La pre-— 

mitre barque a voile (fig. 3) a la proue en téte doie et la poupe en téte 
d’animal; elle a une grande voile fixée au sommet d’un haut mat et se 

maneuvrant par quatre bras attachés deux a droite et deux a gauche a 

lextrémité de la vergue, qui sont les deux bras de tribord et les deux de 
babord. Le gabier est sur la cabine et il tient les deux cdbles qui partent 

de Textrémité droite du mat pour diriger la voile. Le mat est fixé en 

avant par dix cdbles qui partent du sommet vers la poupe, et par quatre 

autres y compris les deux drisses : elles partent également du sommet 

pour se fixer en sens opposé aux deux bords vis-a-vis le mat; enfin trois 

autres partent vers la proue. Sur la poupe se trouve la cabine. L’équipage 

qui fait la manceuvre se compose d’un timonier, d'un gabier assis sur le 

toit de la cabine pour s’occuper de la voile, d'un assistant +- ie \=. 

qui porte une cruche vers sa bouche pour boire, et d’un pilote. Viennent 

ensuite & cdté du mat deux matelots qui s’occupent du mat et qui sont 

suivis de six personnes : des trois premiéres on n’apercoit que la téte, 

tandis que les trois autres sont 

4 assises. Devant cet équipage, le 

‘ \ rais debout tourne la téte et 
We, nese tend la main vers le pilote pour 

\ ] 
ed LST See N & Sanat lui indiquer une manceuyre a 

SN FER | f . 

‘ ory aire. 
S So t La seconde barque a voile a 
a 

poupe et la proue étant simple- 

ment recourbées (fig. 4). Le pi- 

lote est debout et tient la voile de 

la main gauche; derridre lui, sous le toit, il y a deux matelots tenant chacun 

une des cordes qui fixent la vergue au mat. Devant le mit, le maitre de 

la tombe assis sur une chaise a devant lui un scribe, qui lui présente 

Fig. 4. 

une forme trés commune, la — 

Oo Ee ee 
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a drisses. Une cassure a fait dispa- 

raitre le portrait du timonier. 

;: “Lia légende explicative gravée au- 

dessus des deux barques 2 voile 

suit comme direction le mouve- 

% ment de ces ae a t= 

ey 
Les deux barques 4 rames sont d'une forme commune (fig. 5 et 6). 

On n’y voit que des matelots, soit 

debout et manceuvrant, soit assis 

et ramant. Leur gréement est dé- 

monté et posé au-dessus du pont 

suivant Tusage actuel des mate- 

yy NNN N yoy 0 lots du Nil. Au-dessus de la pre- 

Fig. 6. 
miere barque court une légende 

de gauche & droite suivant la di- 

rection de sa marche rit FV VAS @®. et au-dessus de la 

seconde j Lanes oe ae 

COTE GAUCHE DE LA PAROI EST. 

; 

- 
er. 

i re 

Pm : 

oe . 

By 

a 

+ 

% 
4 
“4 
r 

~~ ee 

| Il commence a gauche prés de langle nord-ouest par un grand por- 

; _ trait du défunt en marche vers la porte d’en- 

trée. Hl est coiffé Vune perruque évasée, bar- t= if BS | 

bu, portant la peau de panthére au-dessus pa 4 a + Hi o-e 

a du pagne, tenant de la main gauche le long 

, baton et de la main droite le sceptre >, 77» aT gt 

_ paré @un large collier et de bracelets. 

Derriére le portrait sont, trois par trois et sur Oey registres super- 

posés, neuf personnages debout. Le premier est & AH iV ee is 

ee ee a ee ee 

Se Sr: aa ‘ 
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qui tient un grand baton; les noms des deux autres personnages sont 

eflacés. Les trois suivants sont détruits 4 Pexception du premier quon lit 

devant lui, SX 77/53 mmm’) mon %, qui tient un grand baton. Les trois au- 
tres (1, 2,3) ont les bras ballants, excepté 

3 2 1 5 er x Z 
le premier qui tient de la main droite le 

=| & - / Rg { bras du défunt, et les trois derniers (4, 
a Ses PO At 

a 5, 6) qui tiennent chacun un long baton. 
} f Devant le grand portrait du défunt 

court, en une ligne yerticale allant de Io 
mal 4 droite 4 gauche, une légende explicative 

re) des divers dessins représentant la chasse 
nner 

aux oiseaux aquatiques, la péche au filet, 

la préparation des oies, etc. :(—+«) 77 & U 4 l@ Al? mt Qe Qe 

oe es PR WE Devant cette i 

ligne figurent quatre registres super- 
5 

posés. Le premier comprend quatre & - | oO zs i 2 rant 

individus couchés sur le dos et tirant — A 

le filet d’un cdté et quatre autres éga- A . f eS ah sy amie 

We lement couchés et le tirant de l'autre t . § A § 
ps i £ own, 

cété. Le deuxiéme contient cing por- a ie 

teurs doies, dont le premier L \ } 
| eee . . , oye ‘Conse 

J} — est intitulé w f | lt Hi Pee 

le deuxitme * es est intitulé [4 *~, le troisitme, dont le nom a été 
eww, = 2 

effacé, est intitulé (If iis: le quatriéme et le cinquiéme n'ont pas de 1é- 

gende. Devant l’avant-dernier, 4 gauche, on lit écrit a l’encre noire : j 

[SE INTPN Yh ook Dd. Coot te tte da tes 
siéme registre qui comprend sept chasseurs tirant un filet de cette forme 

<=> pour prendre des oies sauvages marchant ou yolant a travers un 

bosquet de papyrus fleuri. Le quatriéme registre représente la péche aux 

poisons: SDL LL hs Bod Selo 
j R. On voit au-dessus de ces deux légendes, cing pécheurs a droite et 

cing & gauche tirant le filet pour attraper des poissons du Nil, sous 

la surveillance dun chef debout au milieu et appuyé sur un long ba- 

ton. Sa légende est ainsi éerite & Yencre noire : (—*) [24 g w Ry 
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ni ces poissons on peut distinguer les espéces ci-dessous (fig. 7) : 

Fig. 7. 
Ban! 

- Enfin deux cuisiniers rétissant deux oies embrochées et tenant chacun 
} "par la main droite un éventail pour activer le feu : c’est la maniére actuel- 

 lement. en usage chez les rétisseurs égyptiens; un troisiéme accroche 

7 t dans un morceau de bois pendu quatre oies, deux quartiers de viande et 

a un morceau de cette forme §. oe 
og Bit) 
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A droite de cette grande représentation que nous venons de décrire é 
une grande scene rest le reste de la paroi jusqu’h la porte d’entrée. — 

Elle représente le défunt ( pis bem ta , eee as A * peal i ® pre cS 

1._5 4D in eo. scat sur une nacelle de chasse, dans le méme 

costume et la méme parure qu'il porte a la premiére scéne de cette parol; 

il tient cette fois un long harpon avec lequel il perce deux grands poissons 

du Nil de lespéce serrasalme citharine. Devant lui est sa femme : (<—s) 

hw ee Ta DPE _ITG ES assise et étendant 
les deux bras. Elle tient la jambe de 

* ‘ . 1 2 Z 
son mari de la main droite et elle tend 

ee 

la main gauche vers un ichneumon el. _e & fal + 

qui grimpe sur une tige de lotus. | ) re a 4 

Derriére le maitre sont représen- 

tés trois de ses parents (<—*) qui inten f tS 

sont debout, coiffés de perruques @ ' | r 

courtes, vétus du pagne, tenant cha- f \- 

cun un long baton a la main gauche 

et.un boumerang 4 la main droite. = 

Au-dessus de la porte d’entrée est dessinée une barque aux longs ayirons 

maniés par quatre bateliers, ayant 4 bord un grand vyeau couché sur la — 

poupe et un homme tenant trois oiseaux dans chacune de ses deux mains. 

Les légendes qui accompagnent les deux premiers bateliers sont ainsi 

concues : $= AIT TLEN ct += hohe}: 
PAROI SUD. 

Cette paroi est décorée de deux scénes principales, une & gauche qui 

en occupe les deux tiers, et une a droite. 

Premiere scéne. Cette scene tres détériorée représente dans une sorte 

de cadre le maitre de Phypogée posé d Yorientale, en pliant le pied gauche 

sous lui et en s'agenouillant sur la jambe droite. Il est coiffé dune per- 

ruque évasée, vétu du pagne, tenant & deux mains un long rouleau de 

papyrus qu'il lit. Son scribe se tient debout et courbé respectueusement 

devant lui pour lui offrir un compte sur un autre rouleau. 



: ey eS Tig a Pa, 

— 293 — [15] 

Derriére le maitre se suivent : 1° un petit homme debout, les bras 

ballants et, sur sa téte, cette légende xX ca | > * t; 2° sa femme 

 debout; elle a souffert & tel point qu'il ne reste plus d’elle que la partie 

inférieure. Deyant elle s’avance son fils esl! +- A f a | V debout 

et tourné vers son frére. Derriére elle, dans le méme enecadrement, se 

tient un homme V7 | 3\ : buste et légende détériorés. Derriére 

cet ensemble que nous venons de décrire, on yoit pres de langle sud-est 

quelques registres superposés dont il ne reste que trois. Dans le premier 

figurent deux hommes agenouillés, le premier eflacé, le second // ae 

occupé, semble-t-il, 4 présenter des offrandes sur un guéridon. Plus bas 
se trouvent deux personnages agenouillés et surmontés de cette légende 

ili (x) 7 tC. wh a le premier Sas ar i a devant lui une table 

chargée d’offrandes; le second + pais he 4 | ay a la méme attitude et 

fait également des offrandes sur un guéridon en faveur du défunt. Au- 

dessous on voit deux autres hommes 

agenouillés dans la méme attitude que IT 7 Q°* 5 I A 

les précédents : eee Ue 

Ls offrent chacun au défunt une \A- ta 

table chargée d’oflrandes. La partie Vie L 4 

supérieure au-dessus de cette scene + ie CI, s 

est enti¢rement détruite. Devant le © i = 

grand portrait de Pépi-dnkh-her-db 

qui commence ce registre, et malgré la destruction, quatre bandes de 

personnages superposées sont visibles encore; elles sont en trés mauvais 

état, pourtant on pourra y distinguer que le premier homme qui reste 

du premier registre porte cette légende () | <_- Dans le second registre 

on yoit d’abord deux gardiens debout devant le maitre, tenant chacun 

un grand baton; devant eux deux hommes dont les légendes sont dé- 

truites sont courbés en signe de respect. Du troisiéme registre il reste 

encore visible en partie trois hommes assis 4 Torientale. Ce sont des 

scribes. La légende du premier, 4 gauche, est effacée; celle du second 

est +-Hi— bh X HELI WG 7. &t celle du troisitme } 7777 
7 Hi. Le quatriéme registre nous montre six paysans courbés en signe 

de respect, et derriére eux un homme debout qui parait étre le chef : 

légendes détruites. Le cinquitme registre occupe toute la longueur de la 
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porte. Il débute & gauche : 1° par trois hommes courbés en signe de — 

respect, et tendant les deux bras; 2° par NM 57°77 ¥ W CAS 
estes , . A= | aw Z “ 

7+ lw > le 2777 wise tiennent debout, la main droite — ; 
sur la poitrine et la main gauche ballante; 3° vingt-quatre personnages , “4 

douze en haut et douze en bas, les six premiers superposés tournés a e 

droite, les autres 4 gauche. Commencons par reproduire les légendes des — 

vingt-quatre personnages occupant la premiére et la seconde rangée : | 
4 2 3 h 5 6 7 8 9 10°... 44,40 

ie | AE 
LL 

Y, : Y yy J Al aiee| * ale 7D Uy ly 

YY, A | YY, 
Vy Yj, YY Wii WY WY 

wel | ee 
NE) {ll Sa 

3 ‘oe 5 5 

| a) a iii te 
AL pape PAL a 
ae 
ieee | RS. 
Ces deux rangées se continuent par d’autres figures assises, dont la — 8 Pp 8 

plupart posent la main droite sur la poitrine et la main gauche sur le4 

genou. Voici les noms des personnages qui occupent la premiére rangée: 
2 3 9 10 

ATT AA 
CALA WY) 
Wy. 
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Y GY yyy 
yy yyy 
YYYta YY 
Yy Y 

Wy 

Be Voici ceux qui occupent la deuxiéme rangée : 

Uy, yyy \<—> ae + Y Y y Yj Yj —Yf 

Ta ise | 
| 4 L | ND ae —| ee i ¥ JL 

a Pépi-6nkh-her-ab faisant en-téte : (-—) 

; Ie 

7 ; fa | HAS? | LS 

q - ” u ae? 

7 3 +.7% al —» TGIF @ + 

pny Od is a 
suivie en bas de son portrait qui le représente assis devant une table 

et de Pautre cdté une sellette portant deux hes, j entre lesquels est placée 

une cruche & d bouchon conique. Sous la chaise on yoit la téte d’un 

ash 3 2 3 h 5 6 7 8 

\"e { 

: 

: VW ¢ ya 

4 Deuwiéme scene. Cette sckne commence d gauche par la légende de 

« Y 

q C4 hye AW — + HI 

a Teja Telrls 

@offrandes, sous laquelle figure, d’un cdté une aiguiére dans une cuvette, 

lévrier dont le corps a disparu dans la cassure. Au-dessus il ne reste qu'un 

seul signe. 

En face de la légende de Pépi-dnkh-her-ab est représenté en premiére 

ligne son pére : 

— At A Weel 
7 Ave leis 

Annales du Service, 1915. 15 
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il est assis sur une chaise devant une table sous laquelle on yoit une — 
vv 

aiguiére et une table basse portant des vases wiles: Au-dessous du 

portrait du pére et en face de celui du fils la mére est assise ‘sur une 

chaise devant une petite table d’offrandes, accompagnée de cette pio 

gravée devant elle : | WO Fee Ti 7\SlSli Se 
weal J 14 

PAROI OUEST. 

Cette paroi, quia g m. 34 cent. de longueur sur 2 m. 3a cent. de 

hauteur, se divise en trois parties : la premiére s’étend de langle sud- 

ouest, sur une longueur de 3 m. g7 cent., jusqu’d la porte du serdab et 

une hauteur de 2 m. 32 cent., la seconde comprend le retour du mur, 

qui mesure o m. 98 cent. de largeur, et la troisiéme atteint 4 m. 67 cent. 

de longueur. La premiere partie, celle qui est comprise entre langle sud- 

ouest et la porte du serdab, offre deux scénes principales : la premiére 

représente le défunt et sa femme, derri¢re eux leur entourage et devant 

eux leurs gens agricoles, le tout entouré de cing bandes superposées. 

Les personnages des deux premitres bandes sont assis, la main gauche 

sur la poitrine et la main droite sur la jambe pliée. Nous les donnons 

ici dans leur ordre : (-—) . 

homme femme femme homme 

NT | Sos] HOLT NS 
‘i -- 



ae $08 ae [19] 

Ceux de la troisitme bande sont au nombre de trois, accroupis : (-—) 

homme homme femme 

El yeoMH. +7 OM 
wate, 

Ceux de la quatriéme sont dans la méme attitude que les précédents : (-—) 

femme homme effacé 

is id Oe 
Y 

La cinquiéme bande ne renferme qu'une femme et un homme, égale- 

ment assis : (-—) 
femme homme 

-e<Te FAG T 
+> 

Deyant les personnages de ces cing bandes, d la partie supérieure, 

Pépi-dnkh-her-ab peint, assis par terre, les genoux levés et sur lesquels 

i 

ek 

3 a 

ei 

¥y 
Bry 

Tt 

E, 

4 

gg 

i  . 
i 

a 

‘ 
\§ 

. 

a 
7 

: 
‘ 
5 
‘ 

la main gauche, tenant le pinceau, est appuyée pour écrire la ligne ver- 

ticale tracée devant lui qu’on yerra plus loin. L’étui des pinceaux est 

attaché a l’extrémité de son pagne sur le pied gauche. La téte est coiflée 

de la courte perruque, le cou est orné d'un collier, les poignets sont 

parés de bracelets, et il est vétu de la shenti. Au-dessus de lui court cette 
“ Sd deh, ' légende : (—) 24m ]3(mmqh | $'S. 

Vient ensuite, au-dessous, le portrait de sa femme, assise sur une 

chaise devant un guéridon et surmontée de sa légende : (-—) 

+ f-+=° WNT We 

E-iolbaet 
15. 

—S 
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Devant le guéridon, une sellette porte une aiguidre dans une cuvette, 

et au-dessous on apercoit un homme == &\¥ X “TY, qui pose sa main 
droite sur une tablette & et porte sur sa main gauche un godet w. 

Enfin devant le défunt et sa femme court cette légende écrite en une 

ligne verticale et dont nous avons fait mention plus haut : (+) 

=O ASOT 

Elle est suivie de cing registres superposés qui terminent la scéne. 
Dans le premier on voit d’abord six personnages, dont quatre sont occupés 

4 déraciner des tiges et deux, l'un au milieu et l'autre a Ja fin, tiennent ! de 

la main droite et approchent la main gauche pour prendre les tiges avee les 
deux doigts; derriére eux deux cailles sont couchées a terre. Aucune légende. 

Dans le deuxiéme registre figurent trois moissonneurs au-dessus — 

desquels on lit (+) §2@4—'™ | — 4; ils moissonnent avec 
leurs faucilles le blé et le lin. Dans les plantes se trouvent quatre 

cailles becquetant par terre, et, devant les moissonneurs, un homme 

| 

+ all ji tient de la main droite deux oies et de la gauche une 

cruche pendue h une corde pliée. Derriére lui un autre homme + a 

ron fait couler un vase. | 

Le troisiéme registre représente 4 droite : 1° trois baudets de la race 

soudanaise chargés d’épis; 2° deux autres baudets de la méme race, éga- 

lement chargés : ee, “oe Y y=, et, derriére eux, le scribe présente 

une palette = a Pépi-dnkh-her-ab. 

Le quatriéme registre contient deux hommes debout : le premier tient 

dans chacune de ses deux mains un baton, le second conduit devant 

lui quatre baudets en marche qu'il frappe avec une canne. On lit au-dessus 

des baudets, entre les deux hommes mentionnés plus haut, > aig = 

New 
Dans le cinquiéme registre, représentation 1° du transport des épis; 

2° d'un homme qui a devant lui un monceau trés haut @épis; 3° de 

deux hommes soutenant la charge d’un baudet; 4° d'un homme qui sou- 

tient la charge d’un troisitme baudet. Ces charges consistent en épis et 

ee ee 
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en lin, comme il résulte de la légende qui précéde la scene. Aucune 

q légende. 

Deusiéme scéne. Elle commence 4 gauche par un grand portrait du 

(—) _ i ray | : (l , ome (amhh) 4. < debout et appuyé sur un long 

baton, le pied gauche levé un peu et posé sur le pied droit; il est coiffé 

dun bonnet court avec écharpe flottante, orné d'un collier et de brace- 

lets, et vétu de la peau de panthére au-dessus du pagne. Devant Pépi- 

énkh-her-ab, juste au-dessus du pagne, figure son fils ainé accompagné 

de sa légende explicative tracée en une ligne verticale de droite 4 gauche : 

(—)>Micfpir dhe | < et derriére lui, en face du pagne, 

on voit successivement un scribe tenant le rouleau et accompagné de sa lé- 

gende écrite devant lui en une ligne verticale (Cond) ps Bes + * 7 ! (ly & 4 of 
. — <<» 

SHS: puis son fils & AMES wh Sia. 
Devant la figure du maitre est tracée une ligne verticale expliquant les 

divers tableaux représentés en six registres superposés : om h h | Ly 

eVs rsh e SOONERS AI. 

Premier registre. Le premier registre est un paysage de campagne, ot 

lon voit & gauche un homme (+—) THIF ow jouant de la flite, devant 

un bouvier assis et regardant deux veaux : l'un saute devant un grand 

arbre en tournant sa face, tandis que l'autre met ses pieds de devant sur 

le bras gauche du bouvier et regarde le premier veau. Vient a la suite 

un bicheron qui, tourné vers le joueur de fliite, une hache a la main, 

abat larbre précédent dont il a déja fait tomber une branche. Derriére 

cette scene sont représentés deux oryx suivis d'une troisiéme qui allaite 

son petit et qui joue avec une quatriéme a cdté d’un arbre. 

Deusxiéme registre. Labourage : une vache qui se gratte le museau avec 

le pied de derriére est suivie d'une charrue trainée par deux vaches et 

guidée par un laboureur : un assistant presse l’attelage. Devant ce dernier 

un veau sautille en avant de sa mére; il est suivi de (ll }{=" qui jette la 

semence de la main droite et tient le sac de la main gauche. 

Troisiéme registre. Suite du labourage : deux charrues trainées chacune 
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par deux vaches et guidées par deux laboureurs, la premiere par les 4 

nommés fj"\ et $77, la seconde par = § wt et ff). 

Quatriéme registre. Suite du labourage : 4 gauche, un paysan “—' 

pique deux’ vaches avec un aiguillon qu'il tient 4 deux mains; une autre 

charrue est trainée par deux vaches et guidée par le laboureur ce, F A 

cété de Lattelage un autre paysan nen 4 on" brandit en Tair & deux 

mains un grand baton pour presser les bétes, dont lune est menée par 

une corde tenue par un troisiéme paysan qui dresse, semble-t-il, 

animal. 

Cinquiéme registre. Suite du labourage : on y voit 4 droite deux yaches 

prétes a étre attelées, puis une charrue trainée par deux vaches et guidée 

par § —- J. A cété de Lattelage }—= BN pique les bétes avec un aiguillon 
quil tient 4 deux mains. Un troisiéme paysan eee \ traine Pattelage par 

une corde attachée aux bouches des bétes. 

Sixiéme registre. Une bande de six beufs, dont cing 4 cornes marchant 

4 la file; le premier boeuf a droite est le seul qui soit sans cornes, et le 

dernier saute sur l’avant-dernitre vache pour s’accoupler avec elle. Pas — 

(inscription. 

RETOUR DU MOR. 

La paroi ouest fait un coude de o m. 96 cent. de largeur prés de la 

porte du serdab, apres laquelle elle reprend sa principale direction. Ce 

retour, dont la partie supérieure manque, est couvert de tableaux disposés 

sur trois registres superposés. ; 

Premier registre. Fabrication de la biére : deux hommes a droite bras- 

sent la pate dans un grand pétrin, et un troisiéme verse la biére fabri- 

quée dans une grande cruche; deux rangées de petites amphores sont 

placées cing en haut et quatre en bas sur deux tables basses, devant un 

homme assis 4 terre la jambe droite allongée et 1a main droite dans une 

amphore couchée quil tient de la main gauche; un autre homme verse 



a Second registre. Préparation de la pate par deux ouvriers; le premier a 

a droite a la légende 77] =m et le second [lates \& XG; ils ont chacun 
un morceau de pate en forme d’euf @ et lon voit entre eux un tas de 

pate lim. Derriére eux deux autres hommes debout s’adressant des 

_ paroles, a en juger d’aprés la mimique de leurs mains, avec la légende 

a. j % et entre eux un grand morceau de pate a@m. Ils sont suivis d’un 

_ cinquiéme ouvrier assis et tenant 4 chaque main un morceau de pate 

 rond devant un tas alm. Au-dessus de sa téte on lit : (—«) FE AIS 
=f. 

Troisiéme registre. On y voit & droite deux cuisiniers assis autour d’une 

chaudiére placée sur le feu et surmontée de ape 4 >; le premier a droite 
~ »— 

| 

Fig. 8. 

remue la masse avec une sorte de louche, le second active le feu. Plus 

bas, on lit au-dessus de deux hommes l'un a gauche : = | : et l'autre 

d droite : t i-*] 1A. A gauche, derriére les cuisiniers, on voit une oie et 

des quartiers de viande suspendus et, au-dessous, deux hommes l'un assis, 

Pautre debout qui ont devant eux des pains accumulés. A leur suite se 

trouve un ouvrier assis et, devant lui, des pains accumulés; au-dessus de 

lui il y a deux cruches (fig. 8). 
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SUITE DE LA PAROI OUEST APRES LE RETOUR. 

Sur cette partie de la paroi, qui mesure 4 m. 76 cent. de longueur, se 

trouvent trois tableaux allant de gauche & droite. 

Le premier 4 gauche représente assis sur une chaise le (-—) 

uA 
tho 

et a droite, également assis sur une chaise, le (—«) 

WT 
LhL=) | 

gen 
WY, B\7 

tat JE 
derriére lui son fils ey 4 ot} ofie se tenant debout posant la 

main gauche sur la poitrine et tenant avec autre main mmm. Ces deux 

grands personnages ont devant eux de la volaille et un guéridon chargé 

doffrandes; sous chacune de leur chaise un lévrier est accroupi, et sous 

le guéridon, a droite, sont deux sellettes dont une porte quatre vases 

hes { et l'autre une aiguiére dans une cuvette, puis, a gauche, une autre 

sellette portant une aiguiére dans une cuvette. Entre le premier per- 

sonnage 4 gauche et le guéridon on voit prés du plafond, accompagnés 

de ces légendes, les trois personnages suivants : (—«) 

1s > = 
i] 

4.2. 
1 me 4 bo 

4 

i. 
De ces trois personnages le premier est assis et léve un objet indistinet 
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sur un vase ¥; le second se tient debout derriére le premier et lui verse 

de Peau par-dessus la téte; le troisiéme tient un long morceau de bois \ . 

Sous ces personnages on voit une table basse chargée de pains, de paniers, 

de fruits, etc. A droite de ces aliments, deux gerbes végétales de cette 

forme | sont peintes en noir, et 4 gauche il y en a une seule de la méme 
\ | 4 A , 9 

espece. Au-dessus du guéridon est gravée une longue liste d’offrandes 

dont nous donnons ici la reproduction : (-—) 

SPO a teal ae [Ala 
AN Ts SSeS ly 
=e cma eis 

“sx 

Se. 
> 

1 

x 

Yl | Ula | Wha ! Witt ! I 1 I I I I 

Q |e - | = te iid .. = | @ ah =e 
Mager esrtyy 

ica 7 & i Aeteleee | 

I 1 I I i PE REED] CEE PEED | TEE | GEE ae : 



— ie 

A avZ 

Wa \ Wl. \ Ul. \ Uh | Ua 

ae 

aie 

ah 

Wa 

Ort |= 

05 

A 

de 
Me 
gE 

~ 

Gea | - 
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Ti [ 

YW. 

Yy 

YY yy 

“FL set Jenne, wd 

[-xb os 
xf vi 

1 I I I I I Vt Yl \ Yl 

ys yj B | Cr ad Leiedenl | m O 

DY fm) | Ay |i 
Peg peer | qe" ) | powroon 4 

4 ’ { ry —t. peeay Yi 
v|- v Yj bf eta Y | 

d II | 11 11 1 Il il I! I 11 Yl: 

Derriére le grand personnage de gauche il y avait une série de figures 

détruites, mais il en reste quelques-unes avec leurs légendes. La premiere 

est assise : (<—«) Y st 7, la seconde est également assise et 

porte le nom de : GD Gerace 

Au-dessous de cette scene filent en marche dans le soubassement 
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huit porteurs d offrandes portant chacun une cuisse. Ils sont précédés de ; 

cette légende verticale (-—) rd ‘* (| fe ole et accompagnés de leurs 

noms que nous donnons ici dans leur ordre : 

il7-3 da oo 
Ife | ehoh 

Wy 2 ae ieee ei 

a }__.4I 
Vient ensuite cette Iégende : (—«) {I® al on rem N mone (A) Sf aa» 

=) a2 =), sous laquelle on a un Heed 7 ! mes |(1% conduisant un 
grand veau, de lespece blanche tachetée de noir et sans cornes 

et un oryx ss roo | =, puis un autre conduisant une gazelle B i | is a 

Le second tableau mesure 1 m. 52 cent. de la‘geur; il consiste en une 

grande stele gravée sur le rocher en face du puits sépulcral, et contenant 

des priéres adressées & Anubis et 4 Osiris pour accorder les dons funéraires 

 Pépi-dnkh-her-ab, le chef prophéte d’Hathor, maitresse de Cuse "). 

La stéle, en relief sur la paroi, est encadrée d'un boudin enrubanné et 

surmontée dune corniche a palmettes multicolores. 

Bandeau supérieur. Le défunt est représenté a Pextrémité gauche, la 

grande canne a Ja main, assis sur une chaise & pieds de lion. Devant lui, 

inscription horizontale de droite 4 gauche : | + si ies aa heir +7 sg 

" Le cercueil de Pépi-nkh-her-ab —_ répétée dans les proseynémes qui cou- 
nous donne pour la ville de &ye,3, outre —_ vrent les planches du cercueil romain 

le nom Wo. tat o> connu déja, la dans le puits du défunt, comme on le 

variante 4 \ (le. Cette dénomination est verra plus loin. 
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| RTOS YUISINW UT Weis: 
Tableau. Le défunt est assis devant une table a au-dessus de laquelle 

on lit [| $=“ f a |g 77, et sous laquelle sont deux aiguiéres avec leur 
bassin. Au dela de la table on lit : 

| “mses 
2929292929 

_ CS) eal 258 

Bandeau infériour : 209% TNT WSF a 

Colonnes extérieures. Gauche : })\ 7 $2 2977 & EMG 

OS STIN ILC FS E. Droite (IPH S2L 1 
INIT IVASLHATGUS. 

Colonnes intérieures. Gauche : te eh BA La 

Porieeh FeO As~—{- -W dU - Droite:;+ 7 ah 

ONSEN t ori T ABOS—iT. 
Au-dessous de chaque colonne le défunt est représenté debout, tenant 

la grande canne et le $, vétu d'une shenti d tablier triangulaire empesé. 

Enfin cette paroi ouest se termine, & droite de la stele précédente, 

par un tableau mesurant o m. 57 cent. de largeur, et donnant les essences 

canoniques rangées en six registres superposés dont voici copie : (=) 

2 3 

ID perh fnee 
#eoTi «yiy Tit 
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“he Ade AE hE 
TT7T Tete TTe¢ 

PAROI NORD. 

Cette paroi, qui mesure 5 m. 117 mill. de longueur, consiste en un 

grand tableau qui représente 4 gauche pres de 

2 y ry langle nord-est, le défunt (-—) assis sur une 

chaise devant un guéridon chargé doffrandes. 
pallies = ,| llest coiffé d'une perruque évasée, barbu, paré 

rT: | ! d'un large collier et de larges bracelets, vétu 

| ' maaccay Fe" d'un pagne; il pose la main gauche sur la poi- 

+a \ i trine et il tend la main droite vers le guéridon. 

ek Sa femme est également assise sur une chaise 

i* 8 placée en face de lui et surmontée de la légende 
*“ + ci-contre (—s). Elle 

tient & la main gau- ae 

che une fleur de lotus épanoui avec longue K | ° K Bi 

lige et ala main droite une autre fleur quelle | <= 

flaire. Elle est coiffée de la perruque =, wy 

parée d’un large collier, de bracelets, d’an- 

neaux aux pieds, et vétue d'une robe étroite. 

Elle est de belle taille et elle a le corps 1 ! 

to 

F 
4° 4 

tiennent, tracés 4 Tocre, trois hommes debout, les bras ballants; celui 

du milieu dépasse les deux autres en hauteur. fl ne reste des noms que 

fede PISS. 

bien modelé, sein arrondi, taille gréle, et 

ses traits sont gracieux. Sous sa chaise se 

“ Sur le monument la femme, qui a les bras écartés, tient un sistre dans chaque 
main. 
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Sous le guéridon dressé entre le défunt et sa femme sont placées deux 

tables basses : la premiére d droite porte deux aiguiéres dans des cuvettes, 

~ la seconde a gauche quatre vases hes j. L’espace au-dessus du guéridon, 

entre les deux grands personnages mentionnés plus haut, est occupé par 

une longue liste d’offrandes dont voici copie : (—*) 

1 a 3 h 5 6 7 8 9 10 11 12 

sae ae Aa 
ql Til} /¥ a)? sels 
} |... Mm v & e =. 

alee | # | | | i] 
heya yeti ++ 

ics h 

4 apg WD 
NY pal) eh 
Ie ee 



[32] — 0 = 

fies e 

aL a ome i A 

oP tl = | 
Sg] > (lc) | 7 

K 
4 

= lw-0 ih 
i I | |G\W\ \ i 1 |G]J\ Wd 

Wile sie | tty 
MANTIS OeSSS 
oye on b ~ eo 2 1° = 

levi jAls aa 
Sele | 

1 Wb. \ Ul \ Ul 

= ae 

ae 

i I W i i! i 1 1! | ZZ\G\&@ d 
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Derriére cette scene, a droite et faisant suite, sont rangés cing registres 

superposés, occupant en longueur le reste de la paroi; les deux premiers 

comprennent les objets d’offrandes, les trois autres des porteurs d’offrandes 

marchant a la file. Commencons par décrire les objets d’offrandes. Derriére 

la légende de la femme, pres du plafond, sont disposées deux rangées 

— Mobjets Coffrandes superposés. Dans la premiére on apercoit : 1° deux 

choux sauvages entourant trois vases; 2° une table basse portant deux 

Annales du Service, 1915. 16 
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paniers ronds, fermés par des couvercles également ronds, et, sous la 

table, une cuisse; 3° des fruits dans des paniers, des figues dans un 

large panier et des choux sauvages. Dans la seconde rangée il ya:1°un 

Z 

OXY 
xy se SS xy AX y 

<= JENS 2 Se 
SITET s me Py ON 

s Y KYy; *eae . * 

aa Vs Woo
n —— 

WY Z 

WOURRSS PRAMS \ VMI isd isd Willy 

Z WLLISELELELL WLLL 
y Z 

chou sauvage; 2° une table basse portant deux paniers chargés de fruits; 

3° trois vases ! ! ! suivis d’un chou sauvage; 4° des fleurs et des boutons 

de lotus alternés, avec des objets d’offrandes (fig. 9). 

Entre la figure de la femme et le bandeau de sa coiffure on lit la 

légende [ "7" {ax | * | 4 tracée en couleurs devant Je portrait dun — 
scribe qui tient une tablette. A la suite vient le fo | LI web qui 

apporte des oies et un cdne de fruits, et qui améne un beeuf sans cornes; 

devant lui se dresse une tige de lotus terminée par un fleur épanouie. 

Prés de cet homme et lui tournant le dos, un autre homme, accompagné 

de cette légende (—«) ® ins y 1 ® @. tient les deux cornes et la bouche 

(un oryx mrt lequel est ha wali un troisitme homme. Derriére celui- 

ci il y a un beeuf conduit par £4 — et surmonté d'une ‘os 

dont il ne reste que os pack 4 “ fs LZ WV/// 7} (ENN) 4: 

A la suite on lit : oie on dos Meee 

alll PB SA Coho 
ahve bas se trouve une bande de porteurs d’offrandes marchant & la file 

et qui commence aprés la cassure signalée plus haut. Nous les indiquons 

ici dans leur ordre : 1° un homme portant une oie, tenant le sceptre |. 

et qui a en plus trois vases pendus au bras gauche; 2° un homme portant ~_ 

une gazelle et tenant 4 la main droite une cruche et un sac attaché par 
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une corde au bras gauche; 3° un homme + ~ minal portant un mor- 

ceau de bois au bout duquel est suspendue une téte de gazelle; il tient a 

la main gauche une cruche attachée par une corde et au bras droit trois 

vases également attachés; 4° un homme + - rm rt portant un panier @ 

4 la main droite et une fleur ficelée sur le méme bras, puis un grand 

morceau de bois 4 la main gauche et un sac attaché & son bras gauche; 

5° un homme portant un veau et une cruche & Ja main droite, et levant 

_ trois vases attachés avec son bras gauche; 6° un homme portant une oie 

ainsi qu’ une fleur attachées & son bras droit, et tenant une cruche } sa 

main gauche; 7° un homme portant une cuisse sur l’épaule droite et tenant 

également une cruche 4 la main gauche; 8° deux bouchers, le premier 

HELE tenant & deux mains la jambe d'un beeuf et le second dépecant 

Vanimal. 

Plus bas figure une autre bande qui commence A gauche par un joueur § | § P J 
de flute, + AXE T J UTS. En face se trouvent deux mgrpiptes 

femmes accompagnées chacune d'une légende explicative : 1 2 et LS oeee es 

ae. OM NSS wt ee Se SUNS 
1 pal Ghacune Welles porte une chevelure noire finissant par une 

méche pendante et terminée par une boule de terre. A la suite il y a deux 

hommes assis et jouant aux dames; le damier porte des pions de deux 

formes différentes (fig. 10). 

Viennent & la suite sept hommes portant des offrandes, dont le premier, 

qui parait étre le chef, tourne la face vers les autres; au-dessus court 

cette légende : a 4 = <P xf xf te VES LS Oc}. Le premier 

“ Le déterminatif est un homme jouant de la longue flute. Ce signe manque. 

16. 
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tient trois oies de la main droite et un seau attaché au bras gauche; le 

second, } = plo ( Bal +. tient une tige de lotus ], trois vases 

attachés & son bras droit, et il porte un pamier 4 la main gauche; le 

troisiéme , + - mice .S $ re) LY porte un panier, une tige de lotus 7 

trois vases, une fleur; le quatriéme, ae cis cl m* (If), porte deux paniers, 

trois vases et une fleur; le cinquiéme, ne yt, porte une gazelle par le 

cou; le sixiéme, XN 4 Tr, porte une puvalle! un panier et une fleur; 

le septidme, Mh a ee porte une boite. Derriére Me vie t= 

on voit trois bouchers surmontés de cette légende : &\—!} 

OG ise ©. Le premier, Tl, tient 4 deux mains un a cou- 

teau; te radooua {m7 1 , , dépece un beuf et le troisiéme, ime @: 

tient la jambe de cet amimal. 

La derniére bande des porteurs d’offrandes est précédée de la légende 

écrite en une ligne verticale : om ( ee @ . Nous les donnons en ordre : 

Le ae homme, ©2 ek a alt= f a \ i, porte une cuisse; le 

deuxiéme, © = dealt ap a Pa Ad, tient un panier; le ee + ~ ie ® 

AIQA7Z |— Te porte une cuisse; le quatriéme, + 2 me Al, 
wu . ; . *\ eR Ym jew), “SB a . 

porte une cuisse; le cinquieme , by, | g> porte une cuisse; 
. . = A, . . 4 

le sixiéme, Se C4", 445", porte une cuisse; le septidme, +- 4. 

EF porte une cuisse; le huitiéme, += blo ° to d, porte une 

cuisse; le neuvieme, + =A ® — i — \, porte une oie; le diméme, 

+ - m \ e ivi ® I. porte une oie; le onziéme, + - nm \ ip 

porte une oie; le douzitme, 4 = a AG, | Q) & \ Ae ote}, porte 

une oie; le treiziéme, j- m ) eae - =p 77, porte une gazelle; le qua- 

torziéme,. & ff, tient un papyrus T 4 la main droite et un seau & la gauche; 
le quinziéme, XM | q ome porte une grue. Au-dessus des six hommes qui 

suivent on lit cette légende : f ne { = ee ~ e e = att <P xb xb 

ah IY. Le seizitme, & FAHY (Il, porte dans sa main droite 

un panier de fruits et tient & la main gauche un fouet Jia le dix-septieme 

porte trois oies, un panier de fruits et un sac pendu au bras gauche; le 

dix-huitiéme porte une oie et tient a 4 la main gauche; le dix-neuyiéme, 

+ mit >a l, porte sur ses épaules une gazelle et tient a la main droite 

une cruche attachée par une corde; le yingtiéme, xX C43—, porte un 

fouet, trois oles et un sac pendu au bras gauche; le yingt et unieme, 
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: aS, porte une oie; le vingt-deuxieme porte trois oles, un sceptre 

et trois vases pendus au bras gauche; le vingt-troisieme est un homme 

debout levant la main droite pour faire signe aux bouchers dont mention 

sera faite plus bas, et laissant retomber la main gauche. Cette bande 

_ dhommes se termine par deux bouchers dont les noms manquent, mais 

au-dessus d’eux court cette légende : | | \—? #4 @. Le premier 

tient d'une main la victime et de l'autre un couteau, en tournant la face 

___vers ’homme. Le second met le pied sur la victime et lui tient le cou a 

deux mains. 

4 : LE SERDAB D. 

4 Au milieu de la paroi ouest et 4 un métre environ de hauteur, on a 

évidé grossiérement une espéce de grand serdab d'un plan irrégulier™, On 

___y a déposé en face de la porte un groupe de deux statues en calcaire, 

9 représentant (EAN) % * et sa femme [7] 7 fA, et dont nous parlerons 

plus loin (voir p. 258). 

LE PUITS FUNERAIRE DE PEPI-ONKH-HER-AB. 

a Dans le coin nord-ouest on a creusé un puits qui mesure 1 m. 4o cent. 

de largeur sur 1 m. 4 cent. de lon- 

gueur et 10 métres de profondeur. I 

dessert un caveau d'une forme irrégu- 

liére : on y avait creusé d’abord dans 

le sol, en face entrée, une cavité rec- 

tangulaire pour recevoir le cercueil du 

défunt, mais lorsqu’on a vu que le pla- 

4 fond avait dans la masse rocheuse une 

grande crevasse qui pouvait menacer 

__ Lappareil funéraire d’écrasement en cas 

_  déboulement, on a ménagé une autre 

niche dans le rocher, au cété ouest de 

la premiére cavilé, et on y a déposé le cercueil du défunt. Les trois parois 

j " Ce serdab mesure gm. 20 cent. de — porte a o m. 60 cent. de largeur sur 
q longueur sur 2 m. 73 cent. de largeur; la 1m. 25 cent. de hauteur au dehors, 
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nord, ouest, sud de la niche préparée d’abord au-dessus de la cavité qui 

a recu le cercueil, ont été ornées de tableaux, aprés avoir été couyertes 

d'une couche de stuc. Nous en donnons ici la description. 

PAROI SUD DE LA NICHE. 

Cette paroi est ornée, a droite comme a gauche, d'une facade de maison, 

et l'on trouve trois registres superposés dans lintervalle compris entre 

les deux : au registre supérieur qui est en haut, on yoit, & droite, une 

cuisse sur une table basse, une table portant deux vases et posée sur 

une sellette, puis cing vases allongés de formes variées. Au second registre 

sont inclus, a droite, quatre vases suivis d'une sellette, puis cing vases 

ayant la méme forme que les cing précédents et un grand pain al au- 

dessus de deux cuisses. Le troisiéme registre commence a droite par un 

guéridon portant un pain conique entre deux tétes de beeufs; il est suivi . 

de cing autres vases, puis d'une table basse portant trois pains, enfin d'un 

panier contenant deux pains coniques et une téte de yeau, au-dessous 

duquel est figurée une cuisse. 

PAROI OUEST. 

Au registre supérieur on voit des amas de matiéres a. dans lesquelles 

sont gravées des inscriptions mi-hiéroglyphiques, mi-hiératiques, alternant 

avec d'autres noms de substances, toutes marquées du chiffre [e]. Le 

tout est peu net; on distingue — et done fe Ie Vers la gauche est 

tracée une grande table +e au-dessus de laquelle est inserit : | an t Mg 

em F., Th *.§ =<''J' également avec le nombre [e]. Au-dessous 
salignent six coffres |@ml et quatre tas a. 

Trois bandes rouge, blanche et noire ornent le soubassement. 

PAROI NORD. 

L'inscription + Aten tie ave —ww Tis est suivie 

de trois tables basses =x au-dessus desquelles étaient tracées des inscrip- 

tions hiératiques comprenant surtout des chiffres. D’autres séries de 

1 m. 10 cent. A l’intérieur; il ressemble cassure derriére le montant de la porte 

a unfond de carriére. L’ouverture de la est lar ge de 2 m. Aa cent. 
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nombres accompagnent trois piles de sept pieces d’étofle ==; sur les cdtés 

on voit deux facades de maison. ; 3 

LE PUITS FUNERAIRE DE |= f{[-]-, 

FEMME DE PEPI-ONKH-HER-AB. 

Le puits a été pratiqué dans le coin sud-est de la chambre funéraire; il a 

4m. 30 cent. de longueur sur 1 m. 20 cent. de largeur et 5 m. 64 cent. 

Fig. 12. 

de profondeur. Il dessert un seul caveau dans le sol duquel on a creusé 

au cdté ouest une niche, puis une cavité rectangulaire ot l'on a déposé le 

cercueil de la dame. Les parois de la niche sont ornées de dessins et 

@inscriptions comme pour le mari (fig. 12). 

PAROI OUEST. 

Cette paroi est ornée A droite et a gauche d'une facade de maison 
+s . : - bows coloriée. On lit sous les deux le proscyntme : (—*) + 4 \ ene ee 

I> HS! TI Aihl-- 
Au-dessous, sur une méme ligne, on voit de gauche a droite : deux 

a 

= 

2.8 

: : 
4 

; 
j 
i 

piles de six paquets d’étofles «=, deux tabliers J, une paire de sandales, 

un bracelet en forme d’anneau fendu, deux objets J. Les inscriptions 
numériques accompagnant ces dessins ne sont pas nettes. ) 

a 

q 
4 
4 q 

q 
. 

: 
a 
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PAROI SUD. 

Un texte vertical : ive \ e@ \ er i ym 4 preg TA 

précede quatre grands coffres fi et huit tas 2 accompagnés de légendes 

explicatives en hiératique. 

PAROI NORD. 

Les tableaux qui ornent cette paroi sont rangés sur deux registres su- 

perposés sans étre accompagnés d’aucune légende. 

Dans le premier registre on voit des vases portant des offrandes et des 

liquides, des quartiers de viande, un guéridon chargé d’offrandes et enfin 

Xd 

[ 

Salley ay 
SS S NSSsssssss3 ) SS — yp. 

ULIMIT 

RSs 

LL bbdddddddddddddaididddd 

OY 

hb bdddddddddddaddaa 

AB SSSssssssss 

er 
Zg 
Z COSSIASTSISSASSSSSS TAA S TA, 

Z WEARAAAAN 

Fig. 13. 

deux tétes de beufs placées au-dessous du guéridon. Dans le second registre 

ést figuré également un guéridon chargé doffrandes et suivi des vases ainsi 

que d'une table basse portant trois pains et un panier. Sur le cété est de la 

cavité out était déposé le cercueil on voit tracée a Pencre noire cette priére 

adressée A Anubis : & + ee. gaa 4 % —Y, Thies Te 

| | (17. Enfin, on a décoré la paroi est du caveau d'une inscription 
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q comprenant la grande liste d’offrandes. qui commence par cette priére 

a + he BD STI mr. laquelle est suivie a 

3 gauche des beufs, des fruits dans leurs pamiers, des vases, et a droite 

des cuisses de victimes. 

Voici la liste des offrandes : 

STM AtelAlm sine 
erases) Fone Ts awa lee a vemeyt 

ese >—1| E F => 

= t 

lis 4 4 SP gabe lee tial coe Doe eT 
nel gil feel |, Man = N eg aan 

ef LA pe ab b= 
Mead! aRieae I = 
Tit |e AS Ales ees A) | paste |” 



250 — [42] 

es
 

P
A
T
E
 

E
S
 

oe 
l
e
 

le
li

le
li

al
 

se
ee
l=
 

o
e
 

o
e
 

o
c
t
 

- 

l
e
 

>
 

FW
 

E
A
E
)
 

oe 
3 
S
l
 

B
e
l
 

i
t
s
 

=
|
 

en
 

f
e
a
r
 

= 

LM
 

p
e
 

[e
le
s 

: 



ca ~ Yanan 3 [43] 

LISTE DES OBJETS TROUVES 

DANS LE PUITS DE PEPI-ONKH-HER-AB. 

Vingt pains conservés dans des soucoupes rondes en bronze, objets 

rares. Six vases en albdtre dont cing sont de cette forme I ( trois ont o m. 

41 cent. de hauteur et deux o m. 12 cent. de hauteur ) et un de cette 

forme W qui ao m. 065 mill. de hauteur. Douze vases en terre cuite de 

la forme . dont quelques-uns sont encore bouchés avec un morceau de 

terre cuite fixé avec de la glaise, tandis que autres ont été débouchés 

déja dans Vantiquité. Ils portent écrites 4 Pencre noire des légendes hié- 

ratiques, et ils contiennent l'espéce d’orge connue en arabe sous le nom 

de «a5 yard. Ils varient comme hauteur entre o m. 24 cent. et o m. 

2q cent. y compris les bouchons. 

Quinze vases de la méme forme que les précédents, variant entre 

o m. 26 cent. et o m. 28 cent. de hauteur. Ils renferment une espece 
—— | 

. 7 — . : ‘ . 

de farine pétrie appelée {- Elle ressemble au pain de Nebak ou a celui 

i on 

de Doum. 

Huit vases en terre cuite de la méme forme que les précédents; ils 

varient de hauteur entre 0 m. 27 cent. et o m. 30 cent. et contiennent 
*y " —— ° ° = . 1 

une matiére appelée (=, qui ressemble au pain de graine de lin ou de 

sésame. 

Sept vases en terre cuite, méme forme que les précédents et dont 

quelques-uns sont bouchés et portent le nom répété sur chaque vase 

en hiératique. Ils varient comme hauteur entre o m. 24 cent. et o m. 

29 cent. 

Deux vases en terre cuite : lun est de cette forme w et servait de 

soucoupe a Pautre qui est en forme de coquille. 

Une grande cruche en terre cuite de 0 m. 50 cent. de hauteur. 

Quelques planches du cercueil de ce défunt, brisé par les anciens yo- 

leurs, subsistent encore. Sur une planche détachée d'un des cétés latéraux 
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on lit: (—)+ 7 AVP det do Ti tth-Sy Ae if 

Mm k Oamt aM APSO IAP IFIiala ys 
Kyl HZ T-MeC<Wyes *. Ce proscyneme nous 

donne le prénom du roi Pépi a la place de son nom et 4 i | @ comme 

variante de We Cuse“), Sur la face interne de cette planche on lit : 

1 2 3 A 5 6 7 8 9 10 

{Sethe bald ole zs oj—H 

as, —_ | <——— ~ | ~m 

THIER S| a tA ssl “ 
saul oe 4 4/0 ee" 
v Jewwon 4 

V1 I I I I I FEET | UPd | veda | aad 

lols TMT ay ayaa © j3m) | Q SS | || = | — 

‘ iN ++ h a ca 8 cd 6 x 

dl 

Vv | | >—d | + a ~~ 

aval | 5 | T Ps | 
al ale 

Vv pd W é ¥ 

& + 

+ — 
WV 

1 11 1 | 1 11 11 11 11 ll h 

“ On remarquera que dans les ca- _entiers; ¢énéralement on n’en représente 

veaux funéraires on évite de faire figurer que la téte et les bras, ainsi que Ta 

dans les inscriptions des personnages signalé derniérement M. Lacau. C'est 
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“he “{E 

par une préoccupation de cet ordre que 

pour éviter de reproduire le signe ivi 

on en a donné la lecture 4 i (, et de 

own, 

méme dans le nom de (EN) © : 

le cartouche renfermant le nom terrestre 

Pépi a été remplacé par le prénom © <= 

| | assimilation au soleil, qui ne peut 

porter aucun maléfice. 

G. D. 
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Sur une autre planche on lit h Vextérieur : (—*) + oe \ i i \ ar 

Ft $B dth- SY 2 es tel SBA 
eet bab Vee a bee Sabo Chet Lares 

A Tintérieur on lit: (+) TAT TS ¥ itt-# WM F's 
YPLT A AHPRAL-MOAN Eas 
FLEA AKL A-LLT Melos Pe. 

A Vintérieur sur la face d’une planche latérale on lit : ( —s) see Ka 

The tS tth-S Ae Wie ea ha 
P= 2 THR IMIMO RIMSII ATW S 
GSD pce 

Ae nel ereia tel 
Ici Pimage de wis all is A ay ¥ §\ ere 

deux colliers =|! we! F [= h LN 

oe frirasis"* 
babs CD 
\ | | 1 v Vv v v Vv Vv Vv 

aro, Olea e ab 
! SSE ila lS 
‘s AVS | = 
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ie |A2e| + (S 
wees feiss 

Neuen 
A Vextérieur d’une planche du cété des pieds on yoit : (—«) ja] 

EAFEATICSUI ER. 
Sur le cété intérieur de la méme planche : ( —+) \ at (B Sows “f a | 

LNVAICSH) Re. 

le ié 
ra N 
47) |} 

A Yextérieur du cété de la téte : (+) —@ % $7747 774 11133 

1! dX] ! ( eo | ' 14.5%. A Vintérieur de cette ‘planche est peinte 

une facade de maison en couleurs sans tre accompagnée d'une inscription. 

= — = ee 
ls 

Inscriptions 

en creux 

nel fe 

rehaussées de bleu. — 

. val = 

ah 
pe 
~|% 

~<a 

LISTE DES OBJETS TROUVES 

DANS LE PUITS DE LA FEMME DE PEPLONKH-HER-AB. 

Un disque de miroir en bronze avec le haut du manche en forme de 

fleur w. 

Deux bras de statuette, en mauvais état; longueur o m. 24 cent. 
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Deux couteaux en silex, taillés 4 grands éclats; ’un a o m. 17 cent. 

de longueur et l'autre o m. 125 mill. 

Pot a collyre en albatre de la forme i; hauteur o m. 08 cent. 

Un vase en albatre de la forme 1. om. 10 cent. Le bord en est ébré- 

ché, mais il est de bonne exécution. 

Onze petites soucoupes rondes de o m. 05 cent. de diamétre chacune; 

elles contenaient des pains, comme les grandes soucoupes ramassées dans 

le puits du mari et dont mention a été faite plus haut. 

Un pot a collyre en bronze, avec baguette également en bronze, forme 

eylindrique J; hauteur o m. 065 mill. 

Cing lames de haches en bronze de la forme @. 

Sept lames de couteaux ou de lances; longueur o m. 192 mill. 

Sept lames de ciseaux en bronze; longueur 0 m. 082 mill. 

Sept autres lames de ciseaux en bronze; longueur 0 m. 0g cent. 

Huit lames droites en bronze; longueur 0 m. 072 mill. 

Onze pointes mousses a collyre; longueur 0 m. 085 mill. 

On a recueilli également dans ce puits funéraire quelques planches du 

cercueil qui nous donnent les formules écrites sur les cétés des pieds et 

de la téte : 

M(-) ELANTRA} 2814 228-1 Sh 
(=) }LAVT th URS 2 a4. 
Une seule planche pourrie provenant du cété longitudinal du cercueil 

de cette dame subsiste encore. Elle est décorée dune seule ligne de gros 

earactdres rehaussés de bleu: + 7 | "a cet th- 11 t$g—v 

Toed— iy off-FAlT ALAS A-$ 211 

Toe-MO—illninZ. 
Le cercueil était en bois mince et dur, mais celui de son mari était en 

bois dur et épais. La gravure était dans l'un et Pautre soigneusement faite 

en creux et rehaussée de bleu. Les voleurs, qui ont violé ces deux puits, 

y ont détruit tous les objets de valeur et n'y ont laissé¢ que ceux que nous 

avons notés plus haut. 

Annales du Service, 1915. 17 
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LES STATUES DU SERDABD. 

Dans le serdab ou niche de forme irréguliére D, placé 
salle C., se trouvait & 1 m. 80 cent. en face et 4 1 m. 80 cent. 

un groupe de deux statues en caleaire (hauteur de la ch ‘ise 

longueur o m. 63 cent.; hauteur du groupe au-dessus de la ch: 

et sa femme | ——"'} ff] =. Le mari est coiffé de %, vétu du 
les mains sur les genoux; la femme, qui est grasse de cor 

droit derriére le dos de son mari pour l’embrasser, ta 
gauche est plié et que la main tient le bras gauche du 

témoigner son tendre amour. Elle est coiffée d'une perru 
vétue @une robe étroite, 4 la mode des dames égyptiennes. 

-ronds et la figure est gracieuse, mais les traits du mari sor 

recu une petite cassure au genou droit. Aucune inscription. 

th 
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MONUMENT DU TEMPS DES HYKSOS 

PAR 

M. GEORGES DARESSY. 

Parmi les objets sortis des fouilles de M. Naville 4 Tell el Maskhouta 

en 1883 figure un monument quil a mentionné comme suit dans son 

mémoire The Store-City of Pithom”) : «It does not appear that the kings 

of the twentieth dynasty did anything for Pithom. Itis possible, however, 

that to the reign of one of these sovereigns we may attribute a calcareous 

stone with three faces on which there is represented a king worshipping 

Horus. This king had evidently returned from a successful campaign, for 

on one side he is seen bearing his mace and his bow, while, on the other, 

he holds by the hair a prisoner with his hands tied behind his back. The 

two broken cartouches, traces of which are still visible, are impossible 

to decipher. » 7 

Je ne suis pas d’accord avee Pauteur de la découverte sur Pépoque a 

attribuer a cette pierre a laquelle je reconnais un intérét bien plus consi- 

dérable que celui que lui-méme y avait attaché, 

Il est assez difficile de définir le monument, qui est en calcaire blane 

assez tendre et dont, la partie supérieure étant brisée, la hauteur maximum 

est de o m. 34 cent. C’est une sorte de borne dont la face principale (A), 

verticale, mesure o m. 395 mill. de largeur 4 la base eto m. 28 cent. 

vers le haut; les arétes latérales B et CG ne sont done pas paralleéles : 

elles présentent une inclinaison telle que si elles se prolongeaient en ligne 

droite elles se rejoindraient 4 environ 1 m. 10 cent. de hauteur. La face 

postérieure est a peu pres paralléle a la face antérieure, mais n’a que o m. 

115 mill. de largeur a la base; quant aux cdtés ils noffrent.pas des plans 

réguliers, comme dans les stéles égyptiennes de type courant : un panneau 

de o m. 18 cent. de largeur est contigu a la face principale et rejoint 

arriére par des pans taillés irréguliérement en forme de triangles, de 

() 4” édition, p. 11; 4° édition, p. 14, pl. VI. 

Bee 
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trapézes, etc. Il est regrettable que la partie supérieure du monument soit s 

détruite et n’ait laissé aucune indication sur la maniére dont elle était 

comprise. Méme en admettant qu'un cintre s’arrondissait au-dessus de ce 

qui nous reste, l’épaisseur de la pierre, o m. 25 cent., nous défend de la 

placer & cdté des stéles ordinaires et si les faces latérales montaient jusqu’a 

se rejoindre, ce monument a front triangulaire n’en offrirait pas moins 

un aspect insolite en archéologie nilotique. . 

Trois cdtés seulement sont sculptés : les planches I et If donnent la 

reproduction photographique des scénes qu’on y voit actuellement. A pre- 

miére yue on apercoit en A un roi faisant offrande 4 un Horus hiéraco- 

céphale couronné du pehent; en B et C le souverain est debout, tourné 

vers la face principale; en prétant un peu d’attention on remarque que le 

tracé n’est pas net dans aucun des tableaux; les membres paraissent dou- 

blés, les attributs sont confus et l’on reconnait vite que tous les person- — 

nages ont été retouchés; on avait sans doute rempli de platre les traits 

inutiles qui n’avaient pas été grattés, mais le masticage est tombé et les 

tracés s’enchevétrent actuellement. Si l'on cherche a reconstituer les sujets 

tels qu'ils étaient primitivement et aprés les modifications, on retrouye les 

marques de deux époques différentes et je vais indiquer les résultats de 

cette étude d’un véritable palimpseste. Les croquis qui accompagnent le 

texte permettront de se rendre compte des transformations subies. 

TABLEAU A. 

Erar ancien. — A droite un roi est debout, adorant une divinité qui lui 

fait face. Il a la téte nue et les cheveux ras, ou bien est coiffé d'un serre- 

téte; son costume est une chenti dont Tétofle transparente laisse voir les 

jambes; un grand poignard 4 large pommeau plat est passé presque hori-. 

zontalement dans la ceinture. Le mauvais état de la pierre ne permet pas 

de déterminer exactement ce que tenait la main droite : quelques traits, 

dont ceux caractéristiques d’une base, semblent indiquer que le roi pré- 

sentait un brasier J. La main droite ramenée sur la poitrine serrait un 

objet 4 long manche qui me parait avoir été une rame dont des vestiges de 
la pale subsistent devant la chenti. La rame se voit fréquemment tenue dans — 
cette méme position par le roi sur les bas-reliefs représentant la course 
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-traditionnelle du souverain autour du terrain des édifices 4 fonder"); le 

_ brasier ne m’est pas connu comme figurant dans les mémes scones mais 

cecil rappelle le sceau (?)[ que les pharaons tiennent parfois dans les 

__ mémes occasions; si l’on veut admettre qu’au lieu du brasier on avait sur 

~ notre pierre un vase i. au lieu d’étre tenu par le pied comme d’habitude 

a: 

3 

a 
- y > 
2 
4 c ‘ 
4 

Fig. 1. 

ce vase aurait di étre tenu par la partie la plus large ou par le col. Une 

_autre différence entre notre tableau et ces représentations c’est que le roi n’y 

est pas figuré courant, mais marchant simplement a grands pas (fig. 1). 

La taille du dieu est un peu supérieure a celle du roi; comme lui il 

est vétu d’une chenti légére, il tient en mains le sceptre { et le signe de 

la vie 4. Ce dieu a une téte de faucon, mais je crois que le pehent qui la 

surmonte n’appartient pas 4 l'image premitre; au-dessus de la téte on 

" Cf. A. Morer, Du caraciére religieux de la royauté pharaonique, p. 262; H. Kexs, 

Der Opfertanz des agyptischen Kénigs. 

a ni at all ell i Sill 



[4] $0 

reconnalt les traces de deux lignes droites formant un angle : je crois” 

quil y avait la une figuration de Hor-Soupti, qui est en effet représenté ; 

coiflé J. Le dieu Soupti, protecteur du XX° nome de la Basse-Hgypte et 

vainqueur des Asialiques, avait comme symbole une figure triangulaire 

i ee 

dont la nature n’avait pas été déterminée jusqu’a présent; il est possible 

{  syeyayt 

Fig. 2. 

que ce symbole, qui était conservé dans le Sérapéum du nome Arabique, 

ait été une pierre sacrée, vaguement pyramidale, sur le modéle de laquelle 

aurait été taillé le monument qui nous occupe. 

Erar recent. — La chevelure du roi est retouchée de maniére & former 

une perruque coupée droit en dessous pour dégager le cou; le profil du 

visage est probablement modifié : un léger encrodtement salin de la pierre 

empéche la vérification. La chent est prolongée en avant en un tablier 

empesé, en utilisant une partie du tracé de la rame. Les jambes sont 

rapprochées, rendues moins épaisses et Varriére de Vancienne jambe 

JD 
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devient la queue appendue a la chen’ du souverain. Les deux bras sont 

refaits; ils sont relevés et portés en avant : la main droite présente une 

fleur de lotus tandis que la gauche fait un geste d’adoration. Devant le 

roi on grave trés légeérement un 

vase 4 eau lustrale @ posé sur un 

autel et surmonté d’une fleur de 

lotus (fig. 2). 

L’état du monument laisse difh- 

cilement reconnaitre les modifica- 

tions subies par l'image du dieu; 

il me semble y distinguer quel- 

ques éléments, menton, cil, d'une 

figure humaine. 

Le bas-relief qui avait été scul- 

pté, peut-étre a Saft el Henneh, 

avec représentation du dieu Sou- 

pti protecteur du XX° nome, au- 

rait été changé, apres son trans- 

port a Tell el Maskhouta, pour se 

rapporter a Toum, le dieu du 
; “ee Fig. 3. 

VIII° nome, et c'est pourquoi I’on 

aurait la téte humaine coiflée du pehent"), En méme temps on allégea les 

membres, on rapprocha du corps le bras droit tenant le 4, et le sceptre 1, 

qui était trés incliné, fut rapproché de la verticale. 

Je reviendrai plus loin sur les fragments de légende gravés vers le haut 

du tableau. 

TABLEAU B. 

Erar ancien. — Personnage debout tourné vers la droite; le haut de la 
téte, qui était rasée ou couverte d'un serre-téte, est brisé (fig. 3). La chenti 

semble avoir été tripartite; dans la ceinture devait étre passé un poignard 

“ Le transfert du monument n’est — Soupti s’était répandu dans le Ouady Tou- 

cependant pas certain : le culte d’Hor- milat comme le prouve la statue trouvée 
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dont la moitié supérieure a été effacée plus tard; la main gauche tient 

par le milieu un boumerang — 

ou casse-téte, la droite serre un 

baton. 

Erar nécent. — La téte est tra- 

vaillée de facon a ce que le roi 

paraisse coiflé du nemes dont la 

patte tombe sur la poitrine; la 

ceinture de la chenti est élargie de 

Parriére; les jambes qui étaient 

trés fortes et écartées sont amin- 

cies et rapprochées. Le casse-téte 

que tenait la main gauche est 

élargi et devient un lien SS pour 

attacher des prisonniers; quant au 

bras gauche, il est légérement al- 

longé et au baton primitif on subs- 

titue une massue. Fig. 4. 

la Sepeee = le signe final ‘e derriére lui on lit verticalement : [RF] 

TPP ® (fig. 4). 

TABLEAU C. 

Exar ancien. — La téte du roi, qui ne semble pas avoir été retouchée 

depuis, est d’apparence trés énergique et dépourvue de coiffure. La chent 

a fente verticale et en étoffe transparente a une ceinture assez large dans 

laquelle est passé un poignard & pommeau plat. La main droite tient une 

longue canne et en méme temps saisit par une méche de cheyeux un pri- 

sonnier qui est soulevé de terre, la pointe du pied touchant & peine le sol, 

dont les bras sont liés derriére le dos J. On ne peut distinguer les carac- 
téres ethniques de ce captif dont le crane est tres développé en arriére 

4 Tell el Maskhouta par M. Naville (pl.5) le prince > était chef des prophdtes de 

portant des inscriptions démontrant que —_ces deux divinités & Ja fois. 

Devant le roi il ne subsiste de 
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et qui est vétu d'une chenti. Il se pourrait que cette scene appartint seu- 

lement au second état et que le roi edt tenu primitivement une simple 

- eanne; pourtant le groupe du roi et du prisonnier tenu par la chevelure 

est Vorigine si ancienne, puisqu’on le voit déja figurer dans les bas-reliefs 

7 iS RP 
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f Fig. 5. 3 Fig. 6. 

de Snefrou au Ouady Maghara“, que je ne trouve aucune difficulté a 

Pattribuer au sculpteur originel du monument (fig. 5 ). 

La main gauche tenait obliquement une arme, baton ou casse-téte, 

dont, 4 part le manche, il ne subsiste que de faibles traces. 

Erar récenr. — La coiffure est modifiée pour représenter une masse 

de cheveux tombant sur le cou; le buste et les bras sont amincis; les 

jambes sont rendues moins massives et celle en arriére est légerement 

avancée. Le bras gauche est allongé et la main serre une hache dont la 

lame se profile sur la pointe empesée quia été ajoutée a la chenti (fig. 6). 

“) Ces bas-reliefs du Sinai sont maintenant au Musée du Caire. 
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De la légende qui fut inserite devant le roi il ne subsiste que V7) Y 

=), tandis que derriére lui on lit la formule merece |) © j 
—— q = | pwd ee 

Il est trés regrettable que ce monument ne nous soit pas parvenu dans 

son état primitif; cependant les restes de la gravure originale sont assez 

nombreux pour nous permettre de rétablir dans ses grandes lignes le 

premier aspect et nous montrer que le roi ici figuré avait tous les attributs 

caractéristiques des ceuvres du Moyen Empire postérieures 4 la MII* dy- 

nastie. Bien plus, si au lieu d’Hor-Soupti j’avais pu distinguer parmi les 

images divines des traces de animal symbolique du dieu Set ou Soutekh, 

je n’aurais pas hésité, étant donné surtout la provenance du monument, 

4 Pattribuer & Pun des rois Hyksos. 

Si lon compare les tableaux avec les figures d'immigrants asiatiques 

des tombes de Béni Hassan ou avec celles gravées sur le poignard de y 

) ee on ne peut manquer d’étre frappé de la similitude des détails : 

la coiffure et le vétement sont les mémes, le boumerang, qu’on ne yout — 

guére dans les mains des rois purement égyptiens, est représenté dans les 

deux cas : ce que the pris pour un carquois est manifestement un poi- . 

gnard porté de la méme facon en travers de la ceinture. 

Il ne subsiste rien des inscriptions primitives : celles qui restent datent _ 

de la réfection du monument. La légende du dieu est totalement détruite; 

quant a celle du roi, qui est trés fruste, comme en fait foi le croquis de 

M”* Naville, il n’y a aucun doute qu'elle ne doive se compléter | VY 

| 7), é. : 3 \ ! oe | \ + L C'est donc a Séti I* que l'on doit la retou- 

che du monument; il semble, du reste, que sur le tableau A on ait alors 

tenté de donner au souverain le profil bien caractérisé de ce roi, tout en 

lui ajustant la coiffure 4 la mode de son temps. 

Si done il nous est interdit d’attribuer carrément la pierre 4 un roi 

Hyksos, il est & peu prés certain qu’on doit la reporter 4 une époque ou 

la pepwetn asiatique était prépondérante dans la Basse-Kgypte a un tel 

point qu’on mhésitait pas 4 représenter le Pharaon avec les attributs des 

princes étrangers. 

© Daressy, Un poignard du temps des rois Pasteurs, dans les Annales, t. VII, p. 115. 
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Sur la face principale a défaut de texte officiel on peut distinguer avec 

quelque attention des graffiti : un certain % ~~ y a tracé légére- 

ment son nom .a deux reprises. Malheureusement ce nom n'est accom- 

pagné d’aucun titre et l'on ne sait sil a été mis peu apres la dédicace du 

monument : on peut seulement remarquer qu il a été porté au Moyen 

Empire et semble n’étre qu'une variante de celui du Divin Pere Tee 

qui fut pere de Néferhotep-o wed et de Sébekhotep-o ™, 9. Les noms 

des Pharaons de la XIII* & la XVII° dynastie recueillis dans le nord de 

lEgypte sont tres peu nombreux; or parmi eux se remarque justement 

ce Sébekhotep dont on connait un sphinx trouvé 4 Atfith “), une pierre 

provenant apparemment d’'Héliopolis, et une grande statue enlevée a 

Tanis ®), L’hypothése serait-elle trop hardie de supposer que la pierre de 

Tell el Maskhouta a été sculptée en Phonneur de ce roi, 4 la suite dune 

campagne dans laquelle il aurait refoulé les Hyksos déja maitres des fron- 

liéres orientales du Delta et réuni tout le pays sous son sceptre? Mais alors 

pourquoi Sébekhotep se fait-il représenter sous les apparences d’un de ces 

étrangers abhorrés? Tout ce qui concerne les Pasteurs est encore entouré 

de mystere et ce serait un point historique important qui serait fixé si 

lon pouvait étre certain qu’a l’époque de Sébekhotep-o aj les marches 

nord-est de Egypte étaient déja sous Vinfluence des Asiatiques. 

On voit sur les planches représentant les faces gravées de grandes 

lignes sans rapport avec les scenes en travers desquelles elles sont tracées 

tres Iégerement; ce sont des marques faites par des visiteurs antiques. 

Sur les cétés non décorés le nombre de lignes ainsi creusées au hasard 

est bien plus grand encore et la pierre en est éraillée en tous sens. Au 

milieu de cet enchevétrement on peut cependant reconnaitre quelques 

véritables dessins. Sur le cété adjacent a la face B une sorte de damier 

dont les cases sont alternativement unies et marquées (une croix x semble 

étre la robe dun personnage phallique d’un tracé trés primitif, dont nous 

© Musée du Caire, Guide 1910, om 7 : le bloc employé dans la 

n° 263. muraille du Caire est 4 restituer 4 Aah- 

Annales, t. XII, p. 285. Dans le més I", 

méme article, ¢’est par un facheux lapsus ®) Musée du CGaire, Guide 1915, 

que j'ai attribué a Ramses I" le cartouche n° 622. 
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n’avyons pas la partie supérieure. A cété on voit le croquis d'un homme 3 

debout, une grande canne 4 la main droite et une massue (?) dans la 

gauche : ce serait une imitation du tableau C. 

Dans le voisinage du tableau C sont groupées trois esquisses aussi sim- , 

plistes (fig. 7). En bas un homme tenant un bAton et une massue (?) 

tourné 4 gauche : juste au-dessus on a 

figuré un quadrupéde qu’a sa queue tom- 

bante et a sa criniére hérissée on ne peut 

hésiter & prendre pour un cheval; le 

profil de la téte est du reste assez bien 

rendu, tandis que les sabots sont mar- 

qués par de simples traits en spirale. De 

la téte du cheval partent deux traits qui, 

sils ne sont pas accidentels, figureraient 

0 des rénes venant se réunir dans la main 

d'un autre personnage placé un peu au- 

dessus et en arriére, qui ne semble pas 

avoir été terminé; on ne distingue rien 

Fig. 7: qui puisse faire supposer l'existence un 

char. 

Si l’on songe que Vintroduction ou tout au moins la multiplication du | 

cheval en Kgypte est généralement attribuée aux Pasteurs, on conviendra 

que c'est une coincidence étrange que celle de la représentation de cet 

animal sur un monument orné de figures offrant les attributs caractéris- 

tiques des conquérants asiatiques. Je crois donc pouvoir affirmer que si 

cette pierre n’a pas été faite pour un roi Hyksos, elle a été sculptée 4 une 

époque oil l Egypte luttait pour maintenir son indépendance contre le flot 

des populations étrangéres venues de Orient. 

G. Daregssy. 
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PREMIER PROPHETE D’AMON 

AP-OUAITOU-MES 

Wiel v = ff 

M. GEORGES LEGRAIN. 

En mars 1914, je dénichai chez un marchand d’antiquités de Lougq- 

sor, le bon vieux Haggi Mohammed Moasseb, quatre petits morceaux de 

bois dont il me fit cadeau «pour ma collection». N’ayant jamais eu la 

moindre collection, je ne puis mieux faire que de les offrir, au nom de 

Mohammed Moasseb, au Musée du Caire"), 

Ces quatre morceaux sont taillés dans un bois trés dur, brun foncé, qui 

parait étre de l'acacia. Je ne suis pas botaniste. 

Le plus grand est brisé et ne mesure plus que o m. 186 mill. de lon- 

gueur, 0 m. 037 mill. de largeur et 0 m. oo4 mill. d’épaisseur. 

Une inscription horizontale dont les hiéroglyphes gravés en creux sont 
encore remplis d'un mastic qui, jadis jaune, est aujourd’hui blanchatre , 

montre que le morceau A doit étre placé horizontalement. 

Les morceaux B, C et D mesurent o m. 073 mill. de hauteur et o m. 

o12 mill. de largeur; leur épaisseur (o m. 004 mill.) est la méme que 

celle de A. 

Une inscription verticale gravée sur la face extérieure des morceaux B, 

C et D montre qu’ils devaient ¢tre placés verticalement par rapport a A. 

Les hiéroglyphes sont gravés en creux et remplis du méme mastic que 

ceux de linscription de A. 

Le morceau D a gardé sur ses tranches latérales des traces de sciage 

qui ne se retrouvent plus sur les autres morceaux. Ces traces sont visibles 

“) Numéro d’entrée 45386. 
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sur les deux tranches : elles sont obliques et font, avec Phorizontale, un 

angle d’environ 60 degrés. Leur parallélisme est parfait et nos machines — 

perfectionnées d’aujourd’hui ne feraient pas mieux. Elles sont plus rap- 

prochées sur la tranche gauche que sur celle de droite. A gauche, on 

compte environ dix traits par centimetre et, 4 droite, moins de huit. L’in- 

clinaison va de bas en haut, de la face extérieure vers l’intérieure. Ce trayail 

est si parfait que nous aurions pu croire 4 une retouche moderne & la 

lime ou a la scie si ces vieux morceaux de bois ne gardaient encore des 

morceaux de paille trés fine (morceau B) ou des résidus provenant de la — 

décomposition de matiéres organiques putrescibles. 

Si nous cherchons a reconstituer l'objet dont firent partie ces quatre | 

morceaux de bois, nous aurons bientdét Pidée qu'il s’'agit d’un coffret con-— 

struit avec quatre angles verticaux reliés entre eux par des bandes hori- 

zontales semblables 4 A. Les piéees B, C, D, convenablement espacées, 

sont placées verticalement entre ces bandes horizontales. Nous obtenons 

ainsi une sorte de silhouette, de carcasse a claire-yoie, qui ne peut étre 

qu’un meuble inachevé. 

Ceux qui s’occupent d’archéologie égyptienne savent que les traces de 

travail telles que les traits de scie ne restent pas visibles 4 la surface d'un 

monument pharaonique achevé. Nous concluons de ceci que, entre les 

pieces verticales B, C, D, épaisses de 0 m. oo4 mill., il dut exister des 

panneaux intermédiaires de méme épaisseur que les montants verticaux 

et hauts comme eux de o m. 073 mill., dont la face extérieure s‘alignait 

avec la face extérieure des montants verticaux dont ils cachaient les tran- 

ches latérales et les traces de fabrication que nous y avons constatées. 

Ces panneaux ne peuvent pas avoir été du méme bois que les montants. 

Aprés avoir vu et étudié les meubles qui sont gardés dans nos Musées, je 

ne crois pas me tromper en pensant que, selon la mode de la XVIII 

dynastie, ces panneaux intermédiaires étaient en verre, en émail ou en 

terre émaillée. 

Si, d’autre part, nous examinons la tranche de la piéce A supérieure et 

les tranches supérieures et inférieures des montants B, C, D, nous ne 

trouvons ni tenons ni mortaises, d’oi nous coneluons que bandes hori- 

zontales, montants et panneaux étaient placés les uns contre les autres 

formant ainsi une sorte de mosaique. Mais, si bien qu’aient été collées par 
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leurs tranches les pidces de cette mosaique, elle était trop grande en méme 

temps que trop mince pour pouvoir durer quelque temps. Comme toute 

mosaique, elle devait étre appliquée sur un fond plus solide et, dans l’occur- 

rence, celui-ci était composé des planches formant Vintérieur du coffre dont 

la mosaique était le revétement extérieur et la décoration. Des meubles 

et des fragments de meubles nous ont appris que le platre fin servait de 

liaison entre les piéces de la mosaique et le support. 

Ces faits étant acquis, pouvons-nous savoir quelle était la destination 

et la forme de ce coffret? 

On remarquera que les textes verticaux font toujours précéder les titres 

et le nom du propriétaire du coffret du titre funéraire entre tous : « L’Osi- 

ris» auquel en B vient s’'adjoindre celui non moins funéraire de Makhérou 

«Juste de voix». 

Linseription de A vient confirmer Vindication fournie par les textes de 

B, Cet D: «Proscynéme & Ptah-Sokar-Osiris dans le sarcophage et aux 

dieux qui sont dans la nécropole thébaine. . . ». 

Si, maintenant, nous mettons les quatre piéces 4 la place qu’elles occu- 

péerent probablement jadis (toutefois ’écartement des montants et la largeur 

des panneaux est arbitraire sur notre dessin) nous obtenons le résultat 

suivant : 

—— oe 

----------5 Bacrhisendas 

Nous observons alors que les quatre textes se lisent dans le méme sens, 

de gauche 4 droite, ce qui indique quils proviennent d’une seule paroi 

du coffre, probablement la gauche. 

La disposition obtenue par le rétablissement de cette paroi nous fait 
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penser a celles des grands sarcophages de Youa et de Maherpra qui 

comprennent cing panneaux divisés par quatre montants dorés. Il nous 

manquerait done un des petits montants pour avoir la série compléte 

formant la paroi gauche de ce sarcophage votif qui, si nous prenons le 

texte au pied de la lettre, renferma peut-étre(?) une image de Ptah-Sokar- 

Osiris ou quelque offrande. 

Nous avons remarqué déja deux fois que ce monument devait dater de 

la XVIII° dynastie par certaines particularités archéologiques que nous 

y avons relevées. Le style des hiéroglyphes, le mastic jaune qui les remplit 

jadis, indiquent encore cette époque et le tout fait penser a ce coffret 

d’Amenophis III dont Mariette trouva les fragments dans la Vallée des 

Rois et quill publia dans ses Monument divers, pl. 36, a. 

Tous ces faits permettent de penser que le propriétaire du petit sarco- 

phage votif dont il nous reste & nous occuper vécut a la -fin de la XVILI° 

dynastie et probablement avant la révolution atonienne. 

Les textes B, CG et D sont ainsi concus : 

Texte B. S21 F— IY Ss - § = 

Texte C. EW Foie ht 
Texte D. PQQ m= TTL ft ih. 
Piéce B. «L’Osiris, Prince héréditaire, Premier Prophéte d’Amon AP- 

OUAITOU-MES, juste de voix. » 

Piece C. «L’Osiris, chef des Prophétes des Maitres de Thebes, Premier 

Prophéte d’Amon AP-OUAITOU-MES. » 

Piéce D. «L’Osiris, favori du dieu bon, Premier Prophéte dAmon 

AP-OUAITOU-MES. » 

Voila, pensons-nous, une titulature réguliére qui donne plein droit a 

inconnu AP-OUAITOU-MES de prendre rang dans la liste déja longue 

et toujours incompléte des Premiers prophétes d’Amon. ; 

M. Daressy a bien signalé dans le Recueil de travaux (19-20) un Pre- 

mier prophéte d’Amon Api-Mes qui parait avoir yécu sous la XIX*dynastie. 

Il ne peut ¢tre confondu ayec Ap-ouaitou-mes que nous croyons étre le 

premier a signaler au monde savant. 

G. Leerain. 



LA LITANIE DE OUASIT 

PAR 

M. GEORGES LEGRAIN. 

" Jusqu’en 1902, le sol antique situé 4 langle sud-est de la Salle Hy- 

postyle du temple d’Amon de Karnak était couvert d’une couche de décom- 

bres qui, en quelques endroits, atteignait jusqu’a sept métres de hauteur. 

Une série de photographies faites 4 cette date et avant, le liséré brundtre 

qui court encore sur les murailles me rappellent et montrent I’état dans 

lequel se trouvaient alors ce chaos et ces hautes buttes de décombres sous 

lesquelles je devais découvrir, en 1g04, la cachette de Karnak. 

Sur et dans les décombres gisaient des blocs provenant des murs écrou- 

lés aujourd’hui. Ceux du nord avaient jadis surmonté le texte fameux du 

Poeme de Pentaour quillustra M. le vicomte Emmanuel de Rougé. Geux 

- provenant du mur de louest qui rejoint la Salle Hypostyle avec l’aile 

ouest du septiéme pyléne furent découverts l'un aprés l'autre. 

Tous furent ttansportés dans un magasin provisoire d’ou ils reviendront 

en temps voulu reprendre la place quils occupaient jadis dans le monu- 

ment. Je ne traiterai aujourd’hui que de ceux du mur ouest. 

Je remarquai, parmi ces blocs, quelques-uns qui, sur leur face exté- 

rieure, gardaient gravés des fragments d'une litanie dans laquelle étaient 

énumérées de nombreuses déesses égyptiennes et le lieu ott elles recevaient 

un culte. Je classai ces blocs et, grace a ce travail, ingrat entre tous, je 

rebatis le pan de mur détruit comme j’en ai rebdti bien d’autres non 

moins intéressants. 

En copiant et traduisant les textes gravés sur ces blocs alors épars, 

je m’étais apercu quiils n’étaient autres que des fragments d’une litanie 

récitée par la déesse éponyme thébaine Ouasit. Elle datait de Ramsés II, 

mais elle avait été usurpée, quant au cartouche, par Séti Il. Je m’a- 

percus aussi qu’elle se retrouvait presque entiérement dans le sanctuaire- 

reposoir de la barque sacrée d’Amon dans le temple de Ramses III du 

grand temple d’Amon 4 Karnak. Nous possédions ainsi deux éditions d’un 

Annales du Service, 1915. 18 
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texte dont si l'une était déja connue et publiée™, autre était digne de 

l’étre aussi. La comparaison des deux textes me permit de constater que le 

texte de Ramses II, tout incomplet qu'il fit, comblait en plusieurs endroits 

quelques-unes des lacunes de celui de Ramses III. Cest pourquoi nous 

avons pensé qu il était utile de les éditer parallélement. Ces genres de 

travaux apprennent toujours quelque chose de nouveau”), 

Les deux éditions sont sensiblement semblables comme rédaction et 

comme orthographe, mais l’édition de Ramses Il donne toujours laa 

quand celle de Ramsés HII fournit la formule abrégée lintgs Une légére 

défaillance de mémoire du scribe-graveur de Ramses II est corrigée par 

—_—— Ramses it et le texte original de la premiere édition we ee 

are, = yyy, *e\rouve sa forme premiere dans celui de Ramsés III, 

rétabli grace au précédent : it ce = at = ne 44 = a i 

«lu lui donnes toutes les victoires, tous les glaives, toutes les vaillances, 

toutes les forces». 

Dans l’énumération des noms des déesses et des lieux ott elles sont yéné- 

rées, 1° mls 3 4 téte de lionne, la déesse d’Esneh, reprend son déter- 

minatif de serpent et = hh: 2° Gébélein est écrit aren dun cdté et de 

autre preston’: montrant ainsi que cles deux montages; Gébélein 

csys », n’est que la traduction du vieux nom pharaonique : |= = war cles 

deux pierres» ou «les deux montagnes» d’ou lon extrait les pierres 

qui serviront 4 Védification des monuments du Pharaon. Plus loin, le 

texte lacuneux 7) < se compléte heureusement en WI" = « Hathor, 

qui domine 4 Thebes» et la lacune du texte de Ramses III est comblée 

par la mention de [\] —_ WY ~— «Hathor, dame de la nécropole thébaine ». 

Plus loin encore, he kextt TacuneuxY Vite 7 est rétabli (a) = stg Hathor, 

dame d’ Egy pte», et la localité Z® | @ est orthogeapaee moo et 

la déesse | m 4) Y Ala tete Iéonine est }a $443 = 7, 44g <Apoui, 
dame de Khait», et le site de Als est écrit fat a. 

Si l’on suit le texte de Ramsés II on s’apercoit ensuite qu'un des yersets 

fut oublié a cette époque ou ajouté sous le reégne de Ramsés III, car la 

( H. Bruascn, Recueil de Monuments ) Ces textes sont publiés pages 276 
égyptiens, 11; Diimicnen, Geographische et 277. 

Inschriften , 1, pl. XCIII. 
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litanie de Quasit, qui commence par la formule Br ~ «te rend favorable, 

propice », et a son corollaire par sy oe cet Vadore», ne se juxtapose plus 

exactement dans les deux éditions. Entre les deux dynasties, une déesse 

oubliée ou négligée a repris place dans le cortege des dévotes d’Amon et 

a détruit les répons de la litanie. Ainsi quand le vieux texte donne ef 

iNeed) - celui de Ramsés II fournit : pee) || ae et 

désormais la juxtaposition est rompue, et elle continuerait de cette ma- 

miére si, apres une mention importante qui ne se trouve pas dans le texte 

de Ramses III, celle de aee=hiew tte «Maout dans Hat-Shet- 

Abot» ott fut découvert PApis IV de la XXII* dynastie en an 2 de Pimai, 

le texte de Ramses II ne s'interrompait brusquement et ne reprenait qu’a 

la formule finale : «Ils te disent : Adorations de propitiation, Amon, chef 

de la Compagnie des dieux ». 

Les quelques mentions qu’ajoute le texte de Ramses II a celui de 

Ramses III permettent, on le voit, de publier un texte presque définitif et 

assurément plus complet que celui qui fut copié et publié avant nous. 

Le tableau du mur au sud de l’Hypostyle contenant ce texte représente 

Ramses II apportant des offrandes 4 Amon. Le roi est suivi d'une sistro- 

phore, d’une iil \ ~'f ahit parée des insignes qui caractérisent la déesse 

Ouasit : le K sur la téte, la hache m, l’are et les fléches dans la main 

gauche. Dans le temple de Ramsés III nous la retrouvons encore derriére 

le roi qui brile de lencens et verse une libation devant la barque sacrée 

d’Amon. Ce tableau ne représente pas des choses fictives mais réelles. La 

prétresse (qui dans l’occurrence semble avoir été la * ig femme du dieu) 

est toute aussi réelle que le roi officiant. Dans la cérémonie qui s’accom- 

plit, elle jowe le rdle de la déesse Quasit dont elle porte les insignes, et 

cest elle qui récite la litame. L’introduction a la litanie est ainsi concue : 

«Discours de Ouasit, la forte, la maitresse du glaive, la régente du dis- 

trict : Toute ville plie(?) sous toi, Maitre des dieux, Amon-RA, maitre 

des trdnes des deux mondes. La compagnie (Paout) des dieux en entier 

te rend propice. Leurs deux bras sont levés en adoration a ton apparition. 

Ils font tinter les sistres 4 ta belle face. Je viens courbée (?) pour rendre 

propices les beautés de Ta Majesté. Tu protéges ton fils Ousirmara“) en 

©) Ramses III. 
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vie, stabilité, sérénité : tu lui donnes toutes les victoires, tous les glaives, 

toutes les vaillances, toutes les forces. » 

Est-ce par une simple coincidence que, sur le mur opposé ow le roi 

est représenté, comme surle mur ouest, vénérant la barque sacrée d’ Amon, 

lendroit ot était représentée Ouasit et gravée la litanie, est oceupé par 

quinze dieux et déesses en trois registres de cing chacun, dont, comme 

dit le texte, «les deux bras sont levés en adoration », tendant vers la barque 

sacrée ? 

Ces quinze divinités eases: l'assemblée (la grande © Paout) d’Amon. 

Ce sont : ae, =P, ox. SE °*, 73: 12: 3: ee 

ld, — Se ij ‘=, »: Montou et Toum, Shou et Tefnout, Geb et 

Nouit, Osiris et Isis, Set et Nephthys, Horus et Hathor, Sebek avec Tanent 

et Anit. On rencontre ces divinités rassemblées dans de certaines circons- 

tances. Elles paraissent soit assises et momiformes, soit anthropomorphes, 

soit, enfin, avec le corps humain, téte animale et emblémes typiques. C'est 

ce dernier cas qui s’observe ici : Montou et Horus ont la téte d’épervier, 

Sebek celle d’un crocodile. Cette constatation ne m’empéche nullement de 

reconnaitre dans ces quinze personnages composant la Paout, quinze 

officiants, portant masques s'il est nécessaire, qui jouent le rdle des 

membres de la Paout, qui lévent réellement les mains pour adorer Amon. 

Les murs des temples avec leurs bas-reliefs et les textes qui les expliquent— 

ont gardé, pour nos générations, le souvenir exact, le croquis des céré- 

monies qui se célébraient devant eux et recueilli les paroles liturgiques, 

hymnes, louanges, litanies qui firent vibrer leurs parois. Ils ont yu et 

entendu et n’ont pas oublié. Is nous les redisent aujourd hui. 

Tous ces rois, femme du dieu, sistrophores, prétres jouant leur réle 

dans les mystéres et placant devant leurs figures humaines les masques 

quils transmettront aux Grecs tout d’abord pour la célébration des 

mystéres de Bacchus, puis pour les tragédies ot les héros grecs sont can- 

didats 4 un état supérieur qui les rapproche des dieux, ont existé réelle- | 

ment jadis. Sil était permis de parodier ici ce qui exista réellement jadis 

dans ce sanctuaire, nous pourrions trés facilement reconstituer le dais a 

la frise dureus, la barque avec la chdsse dans laquelle était gardée pieu- 

sement la relique du dieu, le mobilier, les hauts bouquets factices, les 

vases ou s’entassent les concombres, les raisins, les figues et les grenades 
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dont la relique n’a que faire, mais dont les porteurs de la barque sacrée, 

buveurs de vin rouge, feront ripaille. Un figurant remplacerait le Pharaon 

brilant l'encens; derriére lui, une femme, dont les insignes indiqueraient 

quelle représente la déesse ¢ponyme Ouasit, au moment voulu, réciterait 

la litanie, et les répons, comme de nos jours encore, seraient entonnés 

4 Poctave par les quinze choristes masqués selon leur role et leur fonction. 

Quoique lendroit s’'y préte le mieux du monde, nous nous contenterons 

de faire descendre des parois des murs tous ces personnages assez sem- 

blables aujourd’hui a ces génies qu’un conteur nous réyéle compressés et 

gardés entre les pages d’un vieux grimoire magique. Je ne crois pas faire 

acte d'imagination en voyant le roi, pontife, accomplissant les rites de 

Pencensement et de la libation devant la barque sacrée. Pendant ce temps, 

les prétres-porteurs, las de l'avoir charriée du sanctuaire jusqu’a ce reposoir, 

boivent autant qu'il leur plait, ainsi qu'il est accoutumé, en attendant 

quils 1a rechargent sur leurs robustes épaules pour aller la déposer dans 

la cabine de la grand’nef Ouser Hat. Celle-ci, amarrée au quai, l’attend pour 

la mener, par les canaux, au temple de Louxor et aux autres reposoirs ou 

elle sera vénérée. En attendant, la prétresse qui représente la déesse 

Quasit entonne la litanie que les quinze choristes représentant les dieux 

de la Paout amonienne, adorateurs d’Amon, reprennent a leur tour. Les 

textes hiéroglyphiques, grecs et latins et les représentations nous autorisent 

largement et abondamment 4 faire revivre ainsi la représentation du 

mystére qui, comme ceux des Grecs, des Romains et du moyen age, 

était réellement joué en cet endroit. En Egypte il n’exista pas de mystéres 

au sens catholique, on en joua, on en représenta et la tradition se pro- 

pagea jusqu’au jour ott les tragédies et comédies les rendirent laiques. 

Dans sa litanie, Ouasit énumére longuement les déesses qui rendront 

Amon propice et celles qui lévent les bras vers lui pour l'adorer. Ce n’est 

pas phraséologie creuse ot saccumulent des noms bizarres 4 souhait, 

mais une liste géographique indiquant, depuis la premiére cataracte jus- 

qu'au Delta, les déesses qui chérissent Amon et constituent peut-¢tre son 

harem de Karnak, les Apitou célébres ou vivait une épouse humaine du dieu. 

Parfois la localité ott ces déesses sont vénérées est indiquée. Quelque 

progres qu’ait fait Pétude de la géographie pharaonique, je ne me flatte 

pas, quant 4 moi, didentifier exactement tous ces noms de localités. 
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D’autres le feront assurément mieux que moi qui me suis encore peu 

occupé de ce genre d'études, mais on peut constater facilement, au 

moins pour la Haute-Kgypte, que des repéres certains se trouvent assez 

souvent dans la liste et en conclure que, les sites non encore identifiés 

exactement peuvent et doivent se trouver entre ces deux reperes. Ce sera 

aux fouilleurs futurs qu’appartiendra de retrouver sur les monuments 

quils découvriront le nom des localités que nous ne pouvons identifier 

exactement aujourd’hui. . ) 

Je n’ai, pas plus que d’habitude, d’autre but que de publier un docu- — 

ment qui pourra étre utilisé par d’autres que moi. Je me contente faci- 

lement du réle d’éditeur. 

LITANIE DE OUASIT. 

1. Te rend propice ta fille auguste Maout, dame d’Asherlou ( Karnak). 

T’adorent Satit et Anoukit ( Cataracte). 

2. Te rend propice Nekhabit. 

T’adore la dame de Ro-anti ( El-Kab). 

3. Te rend propice Anoukit dans Pa-mer (Koum Merreh?). 

T’adore Menhit, dame de la salle de prééminence. 

4. Te rend propice la fille du Soleil, dame de Agno. 

T’adore Hathor, dame de Anerti ( Gébélein). 

». Te rend propice Ra-tooui. 

T’adorent Tanent et Anit. 

6. Te rend propice Amonit dans les Apitou (Karnak). 
T’adore Hathor qui commande Thebes. 

7. Te rend propice Hathor, dame de la nécropole thébaine. 

T’adorent les seigneurs de la montagne de louest. 

8. Te rend propice Heqit. 

T’adore Isis de Coptos (Qou/t). 

9. Te rend propice Hathor, dame de Anti (Denderah). 

T’adore Hathor, dame de Hatsheshesou ( Hoouw). 
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Te rend propice Isis... .. 

| T’adore| Tefnout dans Abydos. 

. Te rend propice Hathor, dame des Arbres. 

T’adore Isis de Panopolis (Akhmim). 

. Te rend propice Hathor, dame de Paoudj (Aphroditopolis). 

T’adore Hathor, dame des poissons(?). 

. Te rend propice Hathor, dame V'Egypte. 

T’adore Maout, dame d’Emgabit (Mangabad?) 

. Te rend propice Ouadjit, dame des offrandes. 

T’adore Hathor de Uady. 

. Te rend propice Apoui, dame de Khait. 

T’adore Hathor, dame de Qesni ( Qousteh-Cuse). 

Tee pacifie Nohemaoui. 

T’adore Safkhit, dame des écritures. 

. Te rend propice Heqit, dame de Hat-our. 

T’adore Pekhit, dame de l’étoile Orion. 

. Te rend propice Hathor, dame de Ro-anit (Tourah). 

T’adore Hathor, dame de Aakhi. 

. Te rend propice Hathor, dame de Tep-neb (Batn el-Bagarah). 

T’adore Hathor, dame du Sycomore (Saqqarah). 

. Te rend propice Hathor dans Memphis. 

T’adorent Bastit et Ouadjit les prééminentes. 

. Te rend propice Hathor, régente de..... ? 

T’adore Maout qui prédomine dans le temple de Ptah. 

Te rend propice.... 5. 

T’adore Maout dans le temple des dieux. 

. Te rend propice Hathor, dame des Champs de Ra. 

T’adore Maout, maitresse des trénes des deux mondes. 

. [Le verset «Te rend propice» manque. | 

T’adore Maout dans Hatshetabot. 
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25. Te rend propice Aqtait dans Memphis. 

T’adore Sokhmit, maitresse de toute déesse solaire(?). 

26. Te rend propice Maout de..... 

T’adore lousdas. 

27. Te rend propice Nebithotepit, régente d’Héliopolis ™. 

Ils te disent : Adorations en paix, 6 Amon- Ra prince de l'assemblée 

(Paout) des dieux. 

Ce texte fournit le nom de cinquante-cing divinités se décomposant 

ainsi : 

Hathors. . ...)3s sees: cbpebe ua ee Gees ae 18 

Maout . .. .:. s:six's shee nro ele eecasee = eve oie 7 

Tsis ... vu.0 sicla arn shire tie bos eed eee de cee 4 3 

Déesses diverses.. o.0:5'+ 4s» « #.4» Wo bos de ace oe 26 

Un pase: PP re een tf 

TOTAL .55 5 55 

Aux 18 Hathors on pourrait ajouter la «Dame de Roanit», qui est une 

Hathor (verset 9), et la «fille du Soleil» qui est dans Agni (verset 4), 

car d'autres textes nous font connaitre une A. Hue qui parait étre 

la méme. 

Cette petite statistique permet de constater combien le culte d’Hathor 

fut populaire en Egypte : sous les Ramessides, c’est elle la déesse mére 

par excellence, bien plus que Maout et Isis. Ce n’est qu’a Pépoque gréco- 

romaine qu’lsis Péclipsera et pourra dire : «Je suis la Nature, mére des 

choses, maitresse de tous les éléments, origine et principe des siécles, 

divinité supréme, reine des Manes, premiere entre les habitants du ciel, 

type uniforme des dieux et des déesses. C’est moi dont la volonté gou- — 

verne les votites lumineuses du ciel, les souffles salutaires de Océan, le 

silence lugubre des enfers. Puissance unique, je suis par lunivers entier 

adorée sous plusieurs formes, avec des cérémonies diverses, avec mille 

noms différents » (Apu, Métamorphoses, XI). Elle est la déesse de Pessi- 

monte et mere des dieux, Minerve Cécropienne, Vénus de Paphos, Diane 

® Le verset «T’adore» manque. 
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| Proserpine Stygienne, Géres; Junon, Bellone, Heécate , Rham- 

1ais seuls les Egyptiens connaissent son véritable nom: la reine Isis. 

ue une déesse nationale. | 

litanie de Ouasit est pour histoire du culte d’Hathor un document 

—G. Leerain. 



LA 

DEESSE ttt — —"\N* 3 SHAHDIDUT 
PAR 

M. GEORGES LEGRAIN. 

La déesse tri = oe \y 3 Shahdidut ne nous est encore connue 

que par les noms théophores. Elle n’a joué, que je sache, aucun réle 

important dans histoire religieuse d’Egypte. Elle n’est intéressante que 

par son nom bizarre qui semble indiquer une origine étrangére. Peut-étre 

quelque philologue pourra-t-il la rencontrer dans quelque autre panthéon 

que celui des bords du Nil et nous dira son pays. C'est dans ce but que 

je réunis ici ces notes qui la concernent. 

1. La collection Posno renfermait (n° 57) une trés belle statuette en 

diorite représentant un homme accroupi gf. les bras croisés sur les ge- 

noux. La téte est chargée d’une perruque rejetée derriére les épaules; par- 

dessus est une étoffe lisse qui couvre la plus grande partie du front et la 

moitié supérieure des oreilles. Les yeux et les sourcils sont rubanés. Une 

barbiche courte, trapézoidale, pend au menton. Un jupon a ceinture large 

couvre le bas du corps, des hanches aux chevilles. Les bras, le torse et 

les pieds sont nus. ; 

Ces caractéristiques sont celles que présentent les statues des parti- 

culiers qui vécurent 4 ’époque de Montouemhat et au début de la XXVI*dy- 

nastie, sous Psameétique I* et ses premiers successeurs. 

Un texte de six lignes horizontales est gravé sur layant du jupon, des 

genoux jusqu’au bas du vétement : | + “SR ims sl Sia Hie. 

MINIMSIMT IML IWATE WS 7-05 

fe SANIT RAS aL a ee 



ne OE [2] 

«Proscynéme & Ptah sous son arbre, Anubis sur sa colline, le secré- 

taire prééminent dans la salle du dieu : mille pains et boissons, mille 

heufs et oies, mille étoffes et tissus, mille parfums et onguents, mille 

choses bonnes, pures et agréables dont vit un dieu pour le double du 

prince héréditaire, chancelier, ami unique, général en chef des archers 

de Sa Majesté Petshahdidit (Le don de la déesse Shahdidut), juste de voix. » 

On voit que le scribe graveur pour transcrire le nom de Shahdidut s’y 

est appliqué comme s'il s’agissait d’un nom géographique et, comme plus 

tard, quand il faudra transcrire les noms grees et romains. Ceci indique 

la nouveauté de ce nom de déesse pour une oreille égyptienne. 

Le fait certain que les statues telles que celle de Petshahdidit ne se 

trouvent 4 la mode qu’aux débuts de la XXVI*° dynastie, me fait penser 

i ces mercenaires ioniens et cariens que Psamétique I* prit a sa solde. 

Il leur donna des terres et remplit les magnifiques promesses qu'il leur 

avait faites (Hitrovore, II, 159-154). Ne serait-ce pas dans ces régions 

dlonie et de Carie que se trouverait le culte primitif de la déesse Shah- 

didiit? Il était facile de créer un nom égyptien théophore pour un nou- 

yeau venu en faisant précéder le nom de la déesse vénérée dans son pays 

Worigine de la formule ,™ «le don de>» et ainsi s’obtient le nom « Le don 

de Shahdidut », comme nous furent créés Padoubastit, Petisis, ete. «le don 

de Bastit, le don d’Isis (Isidore), ete. ». 

2. Le nom de Petshahdidiit se retrouve aussi sur une petite statuette 

en pierre saponaire, haute de o m. 30 cent., d’époque saite tardive, que 

jai copiée au Musée de Naples. 

Elle représente un homme agenouillé, tenant un scarabée sur ses cuis- 

ses. Cet homme s’appelle : aD) roe SP Ge om MB tito | | 43 « Psien- 

maout, fils de Petshahdidiit ». 

3. Une statuette de Khonsou du Musée du Caire fut dédiée par un 

Om | 4 jr. Un génie funéraire un qualificatif de Ptah. Le |. : serait 
portant ce nom est parfois représenté sur —_ 1a Moringa aptera (Loner, Flore pharao- 
les sarcophages. Ici la formule parait étre —nique, § 145). 



[3] a 

SM ttt fa | | -'’\) | 44, Petshahdidiit dont le pére portait un nom pu- 

rement égyptien, Horoudja". 

4, La stéle C. 113 du Louvre me parait devoir étre transerite ainsi : 

me ET he A RT Hef = Wad Amon le 
funéraire donne la vie 4 Petshahdid fils de Hor, fait par Ptarnai». 

M. Pierret®), qui la publia, observe, comme nous, que PetiSahatet est 

un «nom propre Vorigine étrangeére », Je remarquerai, de plus, que M. de 

Rougé®) classa la stéle 113 dans les derniéres de la série : «Stéles entre la 

XIX° dynastie et les Ptolémées », qui comporte les n* 109 4 118. D’aprés 

la disposition anormale du texte, nous la placons apres la XXVI° dynastie. 

5. Nous croyons pouvoir encore retrouver le nom de la déesse, mais sans 

I'ma, qui est une des caractéristiques de ce nom, sur un oushebti du Musée 

du Vatican émaillé de vert, pouvant étre daté entre la XXVI° et la XXX° 

dynastie. Cette statuette funéraire est celle du Fg! (variante 1G 
mit 

M5 a capitaine Pakhtis fils de =“ iu— | | — J (variante -h 

tit \ _ Tashadid “, Ce nom de Pakhts est, je crois, 4 retenir lui aussi, 

car il semble n’étre qu'une transcription). 

Telles sont les piéces qui peuvent é¢tre versées au dossier de la déesse — 

Shahdidiit. | 
On remarquera que tous les documents ol parait ce nom sont ou sai- 

tes ou postérieurs & la XXVI° dynastie. Cest, faute de documents anté- 
rieurs, ce qui me fait croire, comme je le disais au document n° 1, que 

cette déesse serait dorigine ionienne ou carienne et quelle fut importée 

en Egypte par les mercenaires de Psamétique I", 

| G. Leerain. 

Karnak, 28 mai 1915. 

( Daressy, Catalogue général, Statues (°) Notice des monuments, p. 120. 
de divinités, n° 38182. () Maruccut, Museo egiz.Vatec.,p. 181. 

®) Prerrer, Recueil inscriptions iné- (°) Serait-ce la transcription de Ma- 
dites du Musée du Louvre, p. 36 et 148. xutns, ntos, «épaisseur, grosseur, em- 

Ce document m’a été rappelé par MM. Da- — bonpoint, corpulence» et, au figure, 

ressy et Munier. tlourdeur d’esprit, stupidité» ? 
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