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gnltft{jI4tt~ 
1 ~ifft abet feine Ue1je~eu~un~ue .au f(f}it1}en. œ~ unb 

btt legenbiite~n~tt @ntt'baŒi~ unb bet ~a;ufmb auni a{1 tBetid)t .. 
IDlatfala. Q;ft fiel 6i3iUen, e~ fiel StaTautien, ~~~r~~fliJ~~-~~~ti~ ,~~~~~p.o~~]~e, ~* ,bit\tl' ~e~ 

s:.t+Otltlnnt+ J!)"ff"cto (1829-.1914). (l;Q~)Ua etgal) fiCfj ba~ nea~o!itanildje S>m. ~ttl)~ . fORenQnntelt:"PasiiZ~Utta, 
w JP", "' ", 1\- , ~v.1 ~~ l)on bu iU1JenMidjen Stoni{rin g'JlQttt, "hem ar he~loglca. ~Q(attn unb bet ' ~ott«"" eau 

mon ~r+ 2ubtuig \1,!oUIl! ORom). ,,, • IDlanne bes ~cete~N, geleitete m!i.betftcmb in ®aëta 6etaf~ano. Senate, roie non)et in btt Stammet, 
nidjts. $Da~ gtOae mei~) ma.t ett'bÇ\ümg gelaUen ltJtUbe if)m baR> baB Ouiiftoromt üOetttaAen uni) a{~ 

,- ~m ~o~en ~ftet bon fünfunba~~ig ~a~1ien ijat bel: roudle bOn @adlialbi filt miTtOt ~malluel anneltiett. for~et f~uf et bie fo~nnnnte 6ata Umtl\!rlo im ~alaM:) 
Seitatot ~aton @wtJanni mauacco am 14. ;:Januat 1914 mei ben gIeidj barouf füt ba~ ~utinet ~adament Ctu!3- !lJtabama, einen bem 12Cnbcnlen bcB n Re buono" ge .. 
il! ~om bie &u~en fÜt immet geidjIoHcn. Œin t.eidj aLL~~ gefdj'tievenen mlal)Ien ' rourbe am 3.' ije6tuat 1861 roibmeten 1RQum. Wlit ben ~aI)ten gatlen fiC!) ,cine ~(n .. 
gefu~te5, bem matetl(ln~e, .bet Sèunft unb> ~tiTen'd)aft ~attacco bon feil1et ' ~eimatïtabt geroüf)1t unl> roteroo~( fdjau.ungen übet ~taIicll~ iiuj3ere ~o{itif oo.bifai geitnbett .. 
geroet,~te~ ~e'b~n !:iat bamlt fetntn. 12Cbldj1uü gefunben;, unb ét dnes bet jüngften IDUtgHebet ber Shmmet 'ü'lierl)auVt t[u~ einem ~tanfoP9ilen ~ unb roet tJQU italienifrf)en. 
e~ I09,nt ,ftdj tU :t)ofJetn ®tabe,. btefe~ 2eoen noc9- emmru war, alB'Oalb tn roid)tige srommiff~onen eRtfanbt. SD IDat ~D(itifetn 3wifd)en 1859 lM 1870 ift e!3 nièfjt geroclen ~ -
tWt flof9. ahroUen au ..laffen. @wuanm ~a~,!cco roat am et aucq WOigIieb bet ~ommiffiDnen, rodcfje ü'Oer Œa,\)out~ routbe et luie bie üoertoti1tigcl1b gro~e IDlaiotitèit ,ctnet 
~. \2(~Jtt{ 1~ Q{~ fu~ftet 60gn untet aIDoIt ®el~)\l.J!iftetn i @efe~entroutt . ùes Regno d'ltalia 'ncrmen foUte, unb 2cmbB[eute ein übet3cugtct \2Cntidngct be~ ~teiBuni>c~, 
1~ Œotto,~e tn ~~I~i6.tten geooten, Ctuf ~em, @elilfte bet al iJ baiJ tomifdje miftOt Œmallue{,,~enlmal 1911 l'in" unb nidjt~ fdjmerate ign in ben aUede~ten ~al)ten mt.~t 
emft . gto~ten ~ed)tf~m. 6t~bt Untetltaltens: ~ton, gclueif)t mutile, lieteHigte fidj ~atl:acco Ctl~ ber einôine al~ ~~~ 6cfjicIfa,l be~ ti5mifâ)en ~a((lô30 jJ.Cttne~e. {~et 
unb. e~' lhng! ,mte ~CI;beftina.twn, ban. : et jcfjhe13It~ tn Uevetle'oenbe bet ~omrt1iHion unb eine~ bet a~t noClj ftanaOftld)er )Sel\~ \1)utbe.) . 
ï~a.fftj'!Jen ~tubten, aurgmg. î>et ,~mt(, e .mattact l) Çle.. leli'elùJ'en Wèitgri:ebet beiJ stutittet '~tlammt~ non 1861 ~e 3a.!Jte gingen ba~ill, et lurutbf Ciltet unb immet 
~Ot~ cm groaet stell ~on Dft~alafJtlen, unb .~an 'benegne~, an bet grof3en ~ciet, ancfj et ~ocfj$efeiet1t. mcIjt badjte et an bas ôutünftige 6cfjicIfal feittet 6amm~ 
!n lenen @.~ge!lben tetlmb, btefem .91amen uoetaU, fo ~le amt bem ' ~ati\tmente übetfiebeIte et 1865 na,~ lung. Unuetf)eita.tet, of)ne bitdte ŒrOelt, fütcf)tete et, l)a~ 
m bet tomtfdjen Œampagna bte ~~men 5tod,oma, monenq unb nad) hem 20. 6epiemliet 1870 nacfj mom. hiE;. uon 19n1 fo gelieliten &ntiten na.dj feinem stone hem 
mot~9~fe Dbet , ~0fonna ,eu~e~ entge~enf1lltgen: ~et }1~nge (fine eget befdjeibene Wofjnung im Œotfo, gegenüliet bem Aehtjj~lllidjen 6dj'icIfale, ndmlid) ber .Rttftteuun~, at~geh1t~ 
mattacco genofr eme fotgfa(f~ge ~t3~,ef)~ng. mte f{aITi\~en ~aIa330 iJiano, hidjt nefien bet 6teUe, roo bie Arapacis yaUen \1)ütben, UltO et TtlÎltc ben f)odj~cl,hi~en i@ntl~(ll~, 
~~raèfjen ternie .et burdj et!lcn tü~hgen affJa.nefifdJen hei'S ~aifet~ ~ugltftus nod) geu.te aum gro,aen 5tdle tier bie gan3c 6a.mm1un!J bet 6tabt 'ffiom aU ld)enfen. ~te 
:2epter, bet ~u~ emet, ~et: blef~~). fe,li . bem. ~nbe be~ in bet Œtbe ftecft, oe30 g ct. . !}tom, \ba~ . aIfe péiPlt1icfje 6tabt gab if)m eine gut gelegene ~allfteUe am <rotfo, 
IDlttte!,artctiJ m Sfalafinen, anfafltgen St'olo\l!cn ft~mmte. mOnt, veÇJunn fild) fiU teden unb au~~uoeI}l1è1t. ®a.n~e ~i.t1otio I®1nanue(e, ni'd)t roei! bO;\t bel: 1~Ç\el~bcii.de, unb 
,60 fuI)tte ~at't.ncco baiJ mdjt abmedjf~un'J§tetdje, aber ge- 6tta~en berjdjwanben untet bcm 6pit}f)aden, tua~ bOrljCt ~atracco lief~ bort auf ïeine ~often bUl:d) ben lleften 
f~!lbe ~ ,,2elien .. etttei3 \oof)(1)a&enben . Qanbebelmannes, bet illeillOetg{ailb roat obet )l)0 fia} (EinquecentouiUen mit tômiidj'en ~rd)itelten, stodj, eineu, .(Ente! bes 5titolet 
b.te ,@utet femet .~otfar)ten .lie\Dlt~~attet unb beHen Çfto§en \ @atten liefanbe~, )t)utbe l;J'et'baut, unb aU biefe 2anbfdlaft~malet~ ~'odj, etne'lt hlütbiÇ\e.n, i\w~di:>tcnlidi,en 
ttn31ge mejfoutce f)le unb ba etne metle nadj bem b~lIl1lI~ Œtbnelt\e!lUn~ litCllc1jte e'tne ffnen~e f,oft'futtet antifet ~au fjetfteUen, bet im ~al)te 1905 eutgewe# juutb.t. 
fetnen, gwfien mea.peI, luo methJanbte mol)nt~n, b~l[b~te. 6fllfptuten autage, bie gt:oJ3~enteiIf3 bie ftaatlidjen unb Wlem fann o!jnc Uef>etttei'fiung fagen, bCtal g.etabe m 
~n3roif~en liegannen. bie . ~been ber . Itaha g10vme ftiibtifd)cn ~\1feen filUte, fnouei aoet ~'odj bi~~ i~ ~ritJ.ate ~talien, roo bie W~ufeen meift eine UebetfüUe mtuher. 
'uvet. bte ganae ,SJa(otnfe! ftd) au uetotetten _ unb ba~ J;;l(inÙe üoetn11lg. $Det 9.Romel1t tuat ettl3tg gUllfttg, etne luetti~t nojefte {)aben, ba~ IDhtfeo 5Banltcco eine \uaI)te 
~ontifi,rat b~5 elie!! getuéif)ften · ne~nten $iu~ fCfjie!l eine fo(dje @e1enmI)eit nie megt tuie~et'fe~ten~t ma~t:~cco fauffe, ~rqutdun!J ift. maCb nad} bet ŒtôffnunlJ bel IDtllfeum~ 
neue ~,eta ,etnaule. tten. mattacco etH, 0011 bet nattonalen mit roeifem ®efdjmacIc ba5 IDhrrbcl.;uetitne vetfette la~enb ift in biefen ~(fittetn auBfüri~rid)et bariibet Çleid}tieuen 
mewegung etgtiffm, feine S)eima.t enbç,üTtig betlafT'enb, unb nut ba~ lIDertuoUe lui:Hjlenb, U11b fdjmücIte etne roorben. SDet freine lIafftfcije .!Sou mit bem fôftlid)en ~n" 
nadj meape! ,unb nimmt mit .petionfidjcm 9Jlut an ben !BOt- ~Dr)nun.$ mit einer gtOuen meif)e ~ra~tiget gtie'dji djet gaffe 'birbet, feitbem et bem ~Iifum Dffenf1egt, !lM 
~éinÇlen . bet ~a!)re 1848 uni) 1849 (yen .. leoI)afteften. '~nteit u~b t~~if~e~ . 6fu(~tute~. Dft ftieg~n tUufhe ~eîu'djet, Œntaücfen allet Jennet. 'ine 6tabt mom ttwie~ iI)te 
~m 3aglte 1848 fommt et, al)et nnt fut fIlme ,Rett, ~um rote bte ~ont!\tn 9.Ratgf)mta obet hte beutfd)e 5tton. ~a1\f6arleit hutdj bie œtnennung ~atta.cco~ gum Œ~ten .. 
etftenmal nadj !Rom. ~ie foIÇtenben df Saf)te ber ~ea{tion t,ltin3effin miftotia, tlit fpatete 5taifetin ~tiebtitlj, bie 6iitget. 6eitIJet betmef)tte et bie (5ammlunBt beten ' ~eitun9 
t>ewtinqt et in meape!. m:ftilJe ~ofi.tif 31.1: t~ei'fien! roat fteifen fd)maCen ~t'-e~lJen liii3 in ben btitten <Stod g~l1auf, fidj 5Bat:rncco füt ~eoen!3eit botlieqielt, nodj ftetig unh 
unmoqlicfj', unb mit fo biefcn anbmn ®tet~~efmn.ten um fiel) \Jon mattacco fenift feine 6djeiije ettlttten au fü~te Ilnd) feine ardjaologiidje, a.n fe1tenen mettcn tcidje 
t1etféJ.iwj3 et fidj in ein~ ftm1tnten, lltd)t hJ~nt~er IDttf~ raHet!. ~t , l ~ct 6amlll~ung~, bie e~ but~ gIüdlid)e Q3i6liot~ef r)tngu. 

~
men ~tJ)teft, lieffere ~al\ e etioattcnb. 6eme (~mtqte Wtlfiiufe ut ~(tL"'_!3 'befonllett. ln beren oue-nf.altfdrem 5teile Sn ben re~ten Saf)ten ~in~ et ein.entH~ Hue tn ben 

uCLJ±e unb fanD anbere lffieAe. Œ1.: rou be ein emaqierler (llrr~rifdje, éig~ptifdje,. pl)onififdje unb f~tifdje mntilen) Setlltt. 'œt: neigte fid) nidjt mefJt in ber ~ieUfd)C!!, in ber 
"et5eôiicqtet, benen ~at6en îidj lie~l'e i dj aui b~m Œa:nvo ftat! ber!1lefj;±e,. btCtllg tn "tuelte~_e Sheife, fa bafi fidj bie et eh'ft oriUierl ~atte, nicfjt megt in ben 6aloni 9hmt'~, 

bi 9Rmtè bei m ctpe! bcyall~ en, \tnb ~ocij Uri. r~iiten motltlenblgfe,tt ettlet Q3~to~en.tftd)ung ~.et:~u~fleUte. B.ut l'Uo im ®eAenfa6 au ftü~et jebt lIber Reifti;: ~nl)a(t nul!j 
~lter ôei~e et mtt 6tol3 bte tJom ID~etftet ~a1133t Çl'e. 6iŒedjo'dj3ett be6 tta,1temfdjen ~oma~~aa.tes lm bütmet fei atè bet fettJierte t'ee"'. ~n~ te~iemal ~i~-et 

58ifbet feinet melln~ferbe. $Dallei i~idie e' in bét ~ 1893 publGi~de et fie in muftetgüIttnet m!eife bd fiel) lm qto13en ~ub(ilutn 6ei bet l!nt!)üUun!'l be6 ~ittOt 
Htanifdjen, ®eleHfdja}t ber fü~f3iq~t Sa'fjt }ine mt~cfmann in 9.Rüm~en. Bu ben ()tielltaIif~en ~ntifen ,@jm.anuel. ~enfmar~. @;3 lnmen bie ~efd)roetben be? 

!R()f(e, bIC manade be Œefate tn femem ±teffhëIJen fdjtteo ~(m(tcco fcl(11 t ben 5te~t, 3u ben f(aH1ldjen 6Iu!p" \2C(ter~ unb e~ routbe tmmet eiufamet um ign . . 'Etinen 
nLa fine di un regno" mit bttebtcn m30ticn turcn S)eUiig. ~nt 3al)te batQuT luutile ~attacco 3um ~toft fud)te ltnb fanb et !ici ben ~to§en bet r;fd)etl 

fd)tlb.ç,1ct. m,Hero.og{ ~Qttacco aI~~i'[Jetaret bctblid)tigt )1)at, ~Ijrenboltot bet ~çHolop~ie bon beF Uniuctfittü ~aae unb itali!nifdjen ·~ite~~~. ~ie. o~ faI) if)n ~et' ,ewet 
'if)m bc4J, .a(!'S nad) bel1t 5tobe ~etbinanb;s rI. bet etltannt, cine !&f)tUng, bie U)n, ben qtünblidjen ~e11l1et ~qet[en, bet ftdj ÇJ'(udltclj fii)élM, non l~m ' t . ~en 
iJtance~co, ~rancei3djierro, ben :tf)ton li eftieg-, ein bet bclttfdjen 6~ta:cf)t, unb ben ~emunbetet beutf'djet leBten ~e~n ~a1)ten au ben ~ntimen ~t~lil)It tuotbett ~u 

~ot.amt an!'lcttanen. ~lt einem relpett\.loHen, abn: frei:" lffiiiienIdjaft, T)odjetfteute. UntedJeffen luQ1: ~r 1886 untet rein, Jeinen ~met, feinell 18itA'f1 unb befonbeti i>ante, 
muttnE~n. lBciefe an ben ~oniq tefiifiede ~attacco, unl> bet , ~epteti~ in ben 6enat oetufen motben. 6etnen ~oHtifdjen ben ~nttacco faft Aann Qu~!Uenbi!l lonnte" .1efen! ~mnttt 

. lten, tlim faÇten, et biUifie aluat n@t feine ®riinbe, 1 !&nfiditen entl'tne:djenbL naqm et aUI ' b~t: ~ten feinm unb tmmet rotebe1; IQ~ et fte unb etfteute fufi I1n ilinen 

~n Dti~Jtt' .r.~_ ~ lM JW~liratlatt .I~ 
~uunbe gu\d)tetu: ~.,êttbtudt, ·bit ~loRifdji ullb 
IIbtft!erifdje 'jltaAtn bef}nnbdtcn, bù et bit I8ott~_te 
llem !litel "Lattera d'a.rte ed arclleologia." gl'lammdt , 

failleR liea. Sijon tmt~et, unb ~luat im ~~te 10, 
&Haiette et eine ~OrA't ttefflid}et, fotlllRtroa~ ab 
(b.rre~, bet 2ôni!lin .. IDlutttt pbmetet Scmctte, bit. et 

"Re#2.a.ba" 6enannte. marlj eintt ftijroeun ijt'fandung lllll 
fSotiabtt btaifjte if)m bie ~hlo~nte 60mtttttUiUe ,iatut in 
Sortent bie ~iunbl)eit roieber. ,met· bn: t~e ~at. 
~ft waq ~n auf ba3 Shanlert{a~et, bOn ban et nid)t m. nufftef)en foUte. ruB fuq ber ~ob nui iqn llemiebet. 
rentte, bef~~en ru!; ieine leMtn (Jebclnlm uub 
!niinfdje nu . mit fmenr mbtfeum. tic iutftan~ ben 
leidjten stolS, 'gerolif)tten i~ffi Nt ~ottet n~t, lLnh cift· 
narlj ran~et ~AOnie ~nn et in baB 6d)Qttentei~ du.. 
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AVANT -PROPOS. 

Le cabinet de marbres antiques, dont l\[I~ BRUCKMi\NN 

entreprend la publication, est le fruit de vingt années de recherches 

actives et laborieuses. Grâce à la persévérance que j'y ai mise, 

cette collection a pns un caractère qui lui a signe une place à 

part au milieu des nombreuses galeries d'antiques, dont la ville 

de Rome peut s'enorgueillir à bon droit. Nos collections romaines 

se sont formées peu à peu, à mesure que le hasard ou d s 

fouilles heureuses faisaient sortir de terre les monument- en

sevelis: jamais une pensée scientifique, suffisamment nette et claire, 

n'a présidé à leur formation. Il en est résulté un encombrement 

fâcheux et de fatigantes répétitions d'un seul et même type, 

qu'on retrouve vingt fois dans une même salle, sans utilité pour 

la science et sans plaisir pour le visiteur. Ma collection, au con

traire, a eu l'avantage de naître et de se développ r ous l'influence 

constante de la science moderne. Voilà pourquoi, tout en appréciant 

les traditions honorables, quoique incompl tes, de l'ancienne école, 

je me suis exclusivement attaché à réunir des pieces marquant , 

et dont la suite donne une image pre que compPtc des progr s 

successifs de l'art. Il est inutile de faire observer, que j'ai r e

ligieusement respecté ces précieuses reliques du passé, et que 

jamais je n'ai permis ni de le. repolir ni de les restaurer. 

Mais ce n'est pas là le caractère spécial de ma collection. 

Depuis que l' l~gypte et l'Asie sont entrées dans le domaine de 

l'archéologie classique, et que la haute importance de l'art oriental 

_ importance trop longtemps méconnue - a été constatée, j'ai 

pensé qu'il n'était plus possible d'étudier à fond la sculpture 

grecque sans tenir compte de ces courants d'art plus anci 'ns 

qui ont donné la première impul ion à l'art hellénique. Il m'a 

fallu élargir mon cadre, et joindre à ma collection que1clu 

spécimens instructifs de la plastique égyptienne, assyn nn \ 

cypriote. Profitant de circon tances favorables, j'ai pu former 

comme un petit musée de sculpture antique comparée. A part 

certaines lacunes, que j'ai l'espoir de combler un jour, les écoles 

les plus importantes de l'antiquité s'y trouvent représ nté s 

convenablement: l'art égyptien, clans presque toute ses phas .

principales, depuis l'âge des Pyramides jusqu'à l'époque où la 

terre des Pharaons perdit son indépendance; l'art assyrien, dans 

ses deux périodes, celle d 'Assur-nazir-habal et celle d s Sargonides; 

enfin l'art cypriote, qui n'est pa le :r..Giil~ Clineux des trois. 

Quant à la Grèce, la période archaïque, les grand s école du 

cinquième et du quatrième siècle, puis l'époque hellénistiqu . ont 

ROME, 1892. 

représentées par des pièces remarq~ables. 11 en est de même 

pour l'li trurie. Une petite place a été réservée à la sculpture 

palmyr\ne qu'on peut considér r comme un ] s cl rnierS r nets 

de l'art c1a sique. 

C' st ici que ma collection s'arrête, ~\ plusieurs milli r 

d'an né s de son point cl départ, qui remonte aux pr mières 

d yna ties d roi ' d'Égypt . 

Il va sans dire que clan la publi ation d'un p tit musée 

ain i conçu, la suite chronologique des planches est inuispensable. 

Ces planches paraîtront par fa ci ul :-;, dans l'or 1re qu l'éditeur 

Jugera le plus convenabl , mais, lorsque l'ouvrage s ra ach vé, 

la .. éri de numéros montrera d'e]] -même la marche progressive 

de l'art ~t trav rs 1 âge ' . Tout naturellement l'or 1re chrono

logique ne sera pas interverti pour épuis r une série de monu

ments qui se rapportent à une mêm contrée. Ainsi un portrait 

de Jules César, n porphyre noir, trouvé dans le Delta, prendra 

la plac qui lui appartient historiquem nt, ne suivra pas les 

planches qui l' pré entent l'art égyptien. Les pièces al' haïstiques 

seront classées immédiaten~nt après les archaïque~, car elles ne 

sont, en somme, que de reproduction tardives et plus ou moin 

modifiées de types primitifs. Quant au p tit nombr le sculptures 

étrusque t italiques, nous l s avons réservée pour la fin, sans 

tenir compte de leur époque. 

On le voit, ma petit collection est aux grands musées 

e qu'un préci d'hi toire univ rselle est à côté d'une ri he 

biblioth :\'que d'hi ' torien d tou. peupl 

Je m'en remet au mond avant pour décid r SI, dan 

queJ1 me ure, j'ai att int but que j m SUI proposé. ""u 1 

qu soit . on v rdict, la publication de MR. BRU .K :MANN aura 

l'avantage d rair connaître un séri de monuments inédit 

d'un ~;rand intér ,t arti ,ti lU t arché 1 gi lue. 

L plan hes s ront ac mpa né s d'un t xt XlIi atif tr:\'s 

succin t. Ion ami t Hab rateur, MR. IIEl.BlG, dont p r onn 

n'io-nor la haut om o 

t xt r latif aux s ulptur. d'art 

mati r 5, s' 'st chargé du 

la, ' iqu 

On voudra bi n m' x 'us r, si j'ai tr insisté, p 'ut- 'tr , -ur 

l'importan d ma coll ti J1. J' l'aim , 

marbr , à cau , J x.qUl ' <j u' 11 

m'y attache d'autant plu. tu . J ur , qu 

;urêt(oe 1 la légu('r tout nti r i\ 1110n pays. 

tion d VI lL ' 

m procur, et je 

j'ai l'int ntion bi n 

V NNI RI{AC O. 



INTRODUCTION 

CE fut en Égypte et en Mésopotamie que les écoles-mères de 

la sculpture antique (je choisis à dessein cette expression) pn

rent naissance. En Phénicie, à Cypre, dans les îles de la mer 

Égée, de même qu'en Cappadoce et chez tous les peuples de 

l'Asie Mineure, - Phrygiens, Lydiens, Lyciens, - l'art n'eut pas de 

véritable originalité. Il dériva d'éléments assyriens et d'éléments 

égyptiens, mélangés dans des proportions diverses~ Pour dresser 

sommairement l'inventaire des emprunts CJue la sculpture grecque 

a faits à ses devancières, il suffira de se borner aux deux sources 

prim itives que je viens d'indiquer. On peut laisser de côté les 

écoles intermédiaires, qui ne sont que les étapes du chemin par

couru par l'art oriental pour arriver des vallées de l'Euphrate 

et du Nil jusqu'en Occident. 

Ce que la Grèce dut exclusivement à son génie, ne rentre 

pas dans le cadre que je me suis tracé. 

Chez tous les peuples de l'antiquité, sans en excepter les 

Grecs jusqu'au cinquième siècle avant notre ère, l'art est resté 

archaïque et conventionnel. La diversité des conventions artis

tiques constitue d'un peuple à l'autre la variété des styles. Si 

l'on veut comprendre les écoles primitives, il faut rechercher 

les causes générales, qui on produit cette tendance commune 

à la convention, et, avant tout, se mettre d'accord sur une dé

finition scientifique de l'archaïsme (r). Pour y parvenir, com

mençons par fairé une distinction entre la ronde bosse et le 

bas- relief, car c'est ce dernier qUl se prête le mieux à l'étuùe 

de la convention archaïque. 

* * * 

Les premlers dessinateurs, qui ne pouvaient se serVlr que 

de deux dimensions, hauteur et longueur, ont dû éprouver de 

grandes difficultés en cherchant à reproduire ce qu'ils avaient 

sous les yeux, les objets ne se trouvant pas sur un même plan 

et chaque objet se développant dans tous les sens. Dès lors 

il leur fallut recourir à un subterfuge: étudier séparément chaque 

(1) L ' arch:ùsme, tel que nous l'entendons, est toujours conventionnel. 

Les tâtonnements individuels et isolés de l'art à sa naissance ne sont pas 

encore le véritable archaïsme, et ne peuvent être l'objet d'une étude comparée 

de la sculpture antique. 

partie de l'objet et la présenter en largeur plutÔt qu'en pro

fondeur. En plaçant ce produit de leur analyse sous les yeux du 

spectateur, ils comptaient sur son imagination pour reconstruire 

l'objet tel qu'il existe en réalité. 

Le style archaïque est donc un procédé essenlùllement ana

Iytùpte, qui fazl valoir les parties aux déPens de !' ensemble, en 

s'adressant directement à !' imaginaù·on, pour que cette faculté 

souveraine et toute -puissante remette à leur véritable Place les 

éléments que l'artz"ste a représentés dans un ordre différent de celui 

de la nature. 

Voilà pourquoi l'art archaïque a tant d'attraits pour un 

esprit cultivé; il ne s'arrête pas aux yeux, mais, par leur lll-

termédiai re, il parle à la faculté la plus mobile et la plus active 

de notre âme, si bien qu'une entente s'établit bientÔt entre l'ar

tiste et celui qui, regardant et comprenant son œuvre, devient 

par 1'imagination son collaborateur. 

A l'appui de ce que je viens de dire, la glyptique fournit 

des exemples qu'il me serait impossible de passer sous silence. 

On conna'Ît les pierres gravées de forme lenticulaire, qm pro

viennent de la Crète et d'autres îles de l'Archipel. Sur ces 

petits monuments, le graveur a souvent représenté des bouque

tins, des taureaux, des lions, toutes sortes d'animaux, rarement 

des hommes. Les différentes parties du corps, prises séparément, 

sont parfois rendues avec une finesse extrême et une vérité 

surprenante; mais elles sont d'ordinaire si maladroitement pla

cées, qu'il en résulte un ensemble hybride, un être tout cl fait 

en dehors des conditions de la vie organique. 

Un autre moyen d'esquiver l'embarras que l'ignorance de 

la perspective causait aux artistes des âges primitifs, c'était de 

ne pas trop compliquer le sujet en l'encadrant dans un milieu 

difficile à rendre. 

Le système d'analyse et d'élimination, que nous venons de 

signaler, se trouve dans son application la plus rigoureuse, la plus 

complète et la plus rationnelle chez les Égyptiens. Les Assyriens 

avaient un nombre de conventions plus restreint, comme nous 

le verrons dans la suite. 

En Égypte, on renonce volontiers aux accessoires pittores

ques du bas -relief. La plupart du temps, les hommes y sont 

représentés dans des actions diverses, sans indication, ou avec 



l'indication strictement nécessaire, du lieu où ils les accomplissent; 

mais le ja)/sage proprement dit manque. Cette sobriété de l'art 

égyptien peut être constatée même sur les grands tableaux histo

riques et sur les compositions compliquées à plusieurs registres. 

L'artiste assyrien, au contraire, se plaît à reproduire des batailles 

ou des chasses, en représentant non seulement les forteresses et 

les rivières, mais les forêts et les montagnes, au milieu desquelles 

l'action se passe, et cela non par juxtaposition sur un plan 

horizontal, ce qui lui eût été impossible, mais par superposition 

dans les sens vertical. C'est l'exemple donné par r Égypte que 

la Grèce a SUIVI en conservant au bas-relief son caractère stricte-

ment sculptural; plus tard seulement, à l'époque hellénistique et 

aux siècles de décadence, l'art grec crut devoir adopter la 

tradition assyrienne du bas-relief pittoresque. 

Quant à la figure humaine, il n'est pas indifférent qu'elle 

soit vue de profil ou de face. La tête en profil permet de bien 

distinguer le contour du nez, des lèvres, du menton et de l'oreille; 

vues de face, toute ces parties s'aplatissent et présentent une 

masse mOIns distincte. Le torse, au contraire, ayant peu de 

profondeur en comparaison de sa largeur, gagne à être vu de 

face, d'autant plus qu'on aperçoit alors simultanément les deux 

bras, détachés du corps, tandis qu'en profil on n'en voit qu'un 

seul adhérant au flanc, et le corps lui- même se présente en 

raccourcI. Par la même rai on, chez l' homme vu de face, les 

pieds, 5' il se tient debout, les pieds et les jambes, s'il est assis, 

sont très difficiles à dessiner l)our ]' artiste (ilil 1 Ignore a 

perspective. Voilà POU[(luoi le dessinateur égyptien 'uit la règle 

de mettre la tête de profil, les épaule et tout le corps d face, 

le jambes et les pieds de nouveau en profil (1). 

(1) C'est la règle générale telle q ue ~ l. Lepsius l'a établie dan son cata

logue du Musée de Berlin. Il faut dire pourtant que les exceptions abondent. 

Les têtes de certaines di\·inités sont presque toujours représentées de face, 

celle, par exemple, de la déesse Hathor aux oreilles de vache. J) ' autres divinités 

ont le torse en profil, comme Ptah, la déesse la, Osiris, les Juges de l'Amenti. 

Puis, sur les grands tableaux de batailles, à Thèbes et ailleurs, on peut 

compter par dizaines les figures vues de face: guerriers morts ou mourants, 

défenseurs de villes précipités du haut des remparts, prisonniers liés ensemble 

et formant comme un cercle de leurs têtes que le glaive du Pharaon va trancher 

d 'un seul coup. * A toutes les époques, et surtout dans les bas -reliefs lie 

l'Ancien Empire, on trouve un grand nombre de personnages, occupés à des 

travaux divers, qui sont placés de profil. T ,eurs mains se portent en avant 

vers un même point; il en est ainsi chez les rameurs, les moissonneurs, les 

laboureurs, les pétrisseurs de pain, les joueurs de f'llIte, etc. On comprend 

aisément que dans ces cas, si les épaules se présentaient de face, l'un des 

deux bras, pour se rapprocher de l'autre, aurait une longueur llémesnrée. 

Pour y obyier, on supprime, pour ainsi dire, l'épaule correspondante. Le bras 

devient alors moins long, mais en revanche il prend l'aspect d ' un appendice 

inorganique sans attache naturelle. QllelljL;ef8:s, au contmire, on fait fortement 

ressortir les deux épaules, en les dessinant si près l'une de l'autre, que la 

poitrine se creuse et disparaît. Toutes ces imperfections font voir à quel 

point l'ignorance de la perspective a rendu nécessaires les conventions artisti

ques, et les exceptions, si nombreuses qu'elles soient, ne servent qu'à justifier 

la règle que nous avons enoncée plus haut. 
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Mais la convention ne s'arrÛte pas là. A la dif{;"rence de 

la plupart des ammaux, dont le yeux sont placés sur les faces 

latérales de la tête, les yeux de l' homme se rapprochent sur le 

devant du visage, et pour bien connaître une personne, il faut 

la regarder dans les deux yeux. L' œil humain perd toute son 

importance comme reflet de l'âm , s'il n'e t pas vu de face. 

De 1;\, la nécessité absolue pour l' artist d dessiner l' œil sous 

cet aspect, même lorsqu'il ne donne que le profil du vi ag . 

Cette convention se retrouve chez tous les peuples primitifs. 

Les f~gyptiens poussent leurs analyses plus loin encore. 

Ne sachant pas rendre la transparence des formes du corps à 

travers le vÛtement, comme les Grecs le firent plu tard, ils de -

sinent à la fois la robe lui tomb ju qu'aux pieds, et le corps 

comme s'il était nu, en réunissant ainsi deux aspect divers d'une 

même figure, lesquels dans la réalité ne peuvent co ·xister. 

Dans leurs sculptures, les mains se présent nt constamm nt de 

face, de sorte qu'on peut en compter les doigts, ce lui a donné 

lieu à l11:lÎnte: gaucheri s de dessin. - La poitrine de face ne 

permettant pas de distinguer les sein, l'artiste qui tient à les 

indiquer, n'en dessine qu'un eul et en profil, celui qui se trouve 

du côté v r, le luel la figure dirige son regard. 

l\1ais il y a un autre ~étai l intéressant: que cette figure se 

tourne ct droite ou à gauche, le pied qui occupe le premier 

plan présenterait trop de profond ur, du petit doigt à l'orteil. 

Pour éviter cet inconvénient, il n'est pas rare, surtout aux époques 

le ' plus anciennes, que le dessinateur termine l s deux pieds 

par le mGme doigt. 

Du reste il est à remarquer CJue le pied a toujours em

barrassé les artistes qui ignorai nt les règles du raccourci. -

Dans les statue primitive de Cypre, qui sont un compromis 

ntre la ronde bos e t Je ba -r li ef, 1 pied touche le sol par 

la pointe t s r drcss sur un plan in cliné. - ur les 1 as -

relief; de l' ln do- hin , les fi~:;ur ont l'air de march r SU l' les 

bords extérieurs des pi ds. Dans 1 s statues qui dé or nt 

de c"thé IraI s du Moy n - âg , le pi d, au lieu 

d'être 1 0 é à plat, s'apI uie sur la p int , mÛm qu dans 

les tatu S YL ri t s, tune dern i r trac d c nv ntiol1 

apparaît dan c rtains bas r lier..~ du xv",e si \ le, où il arrive 

qu'on l r nd pour d la r ch rch' et d l'affe tation ce qui n'a 

été qu'un mo)' '11 d' tourner la diffi ulté. st qu la nce 

de la p rsp 'ctiv , dont t ut 111 nc.1' possèd aujourd'hui 1· 

secret, est une de' c l1<lu·t s du (renre humain, qui ont coûté 

le plus de tâtonnements t d' fforts. 

Arr0ton - 11 us un in tant J our 'xaminer l, avanta
b 

du 

système égypti n, omll t t si 1 o-iqu , sur le sy t m as-

synen, lui est 1 cau up moins rich n traditions onvention-

nclle·. Un t,t' Il profil sur un '01'1 s pla" de fa e n'a rien 

., 
.' ..... 



cl' anormal en soi, vu l'extrême flexibilité des vertèbres cervicales; 

au contraire, cette attitude donne à la figure un air d'aisance 

et de liberté. Le grand Raphaël lui-même a souvent recherché 

cet effet. L'art assyrien représente les épaules de trois quarts 

ou de profil; mais, en ce dernier cas, lorsque la figure se 

retourne - chose qui arrive souvent dans cet art énergique et 

mouvementé - on dirait que le visage se trouve du côté du dos. 

Ce défaut produit une impression des plus pénibles, et fait penser 

à ces malheureux de l'Enfer du Dante qui, pour avoir voulu 

pénétrer les secrets de l'avenir, sont condamnés à ne voir jamais 

devant eux, ayant le visage tourné du côté des reins. 

Ce qui peut choquer dans le système égyptien, c'est l'as

semblage de deux moitiés de corps disparates, qui s'unissent à 

la ceinture: le torse de face et le bas de profil. Du reste, le 

même parti pris se rencontre dans les sculptures grecques 

archaïques, telles que les plus anciennes métopes de Sélinonte, 

et dans ces Génies ailés ou ces étrangleurs de lions, en très 

haut relief, qui décoraient les façades du palais de Khorsabad. 

Il faut dire néanmoins, à l'avantage de l'Égypte, que la con

torsion, dans ses sculptures, paraît moins violente que dans celles 

de l'Assyrie et de la Grèce, parce que le bas-relief égyptien 

a beaucoup m01l1S de saillie, et que l' exécution en est plus 

sommalre. 

- 4 

Un autre caractère spécial de l'art égyptien - caractère 

commun au bas - relief et à la ronde bosse - est la suppreSSIOn 

des détails et une manière pour ainsi dire abrégée de traduire' 

la forme vivante. L'art égyptien est le plus abstrait de tous. 

Je crois que ce fait peut s'expliquer par des raisons d' ordre 

purement philosophique. Les objets qui frappent nos regards, 

et les images que nous en gardons dans notre mémoire, ne sont . 
pas identiques. Celles - ci ont un caractère vague de généralité 

qUI manque aux premiers. Les souvenirs sont aux objets ce que 

l'espèce est à l'individu, le portrait à la photographie, la lettre 

algébrique au chiffre. Ce sont ces images, et non les objets 

réels, que l'art archaïque s'attache à traduire dans une langue, 

famil ière à l'imagination, incomprise des sens. Les paysages 

qUI nous charment dans les tableaux des anciens maîtres du 

xvrne siècle, avec leurs arbres fins, élégants, presque mystiques, 

ne ressemblent guère à la nature, mails ils correspondent à l'idée 

que notre esprit s'en est formée, mieux peut-être que l'œuvre 

savante d'un paysagiste contemporain. Les mosaïques byzantines 

de nos vieilles églises, où le Christ est plus grand que le rives 

du Jourdain, que les villes de Bethléem et de Jérusalem, peuvent 

paraître absurdes au point de vue du réalisme, mais elles n'en 

sont pas moins vraies au point de vue psychologique. 

J'ai là-dessus une autre explication, explication tirée de la 

nature même de la sculpture, comparée aux autres arts. Il est 

certain que son mérite dépend exclusivement de la ligne et non 

du fini de l'exécution, 111 des traits mêmes des personnages. 

Tel bas-relief qui nous est parvenu de l'antiquité dans un état 

tout à fait fruste, où l'on n'aperçoit plus rien, excepté les lignes 

maîtresses de la . composition, comme, par exemple, le bas-relief 

de Médée et des Péliades au Latran, est encore regardé comme 

un legs précieux du passé, tandis qu'une peinture qui se trou

verait dans le même état de dégradation, aurait perdu beaucoup 

plus de sa valeur. J'ai toujours pensé que c'est par là qu'on 

peut expliquer le grand nombre d ' œuvres inachevées qu'a lais

sées Michel-Ange. Dès qu'il avait arrêté cette ligne, si fière, 

qui caractérise son style, averti par son instinct de grand artiste, 

il sentait que toute peine ultérieure pour finir et détailler 

l'ébauche n'aurait ajouté que peu de chose à l'effet. C'est que 

la sculpture, bien plus que les autres arts, suppose chez l'artiste 

une énorme puissance d'abstraction. Parcourez l' histoire mo-

derne, et sur dix peuples qui ont eu d'admirables écoles de 

peinture, vous n'en trouverez qu'un ou deux qui aient excellé 

dans la sculpture. 

Voyons maintenant comment ces pnncIpes trouvent leur 

application dans les procédés employés par les sculpteurs des 

ages primitifs pour rendre l' œil, soit de l'homme, soit des animaux. 

Plus on remonte dans l'antiquité, plus on constate que l'artiste 

s'est borné à la simple reproduction du contour général de cet 

organe, sans indication de la prunelle. Il n'entre pas dans notre 

sujet de parler du secours que le statuaire a souvent demandé 

au peintre ou au lapidaire pour donner de la vivacité au regard. 

Les yeux incrustés de différentes matières, et la peinture de la 

cornée sur le globe cle l'œil n'ont rien à voir ici. Ce que nous 

tenons à faire remarquer, c'est que le ciseau ne s'est jamais 

permIS de tracer la prunelle, si ce n'est aux époques relative

ment basses. En Égypte, les statues en pierre dure ont des 

yeux où le pinceau n'est pas venu en aide à l'artiste. En Grèce 

et dans tout le développement de l'art classique, jusqu'au temps 

d'Adrien, il n'y a pas l'ombre d'une prunelle tracée à la pointe. 

Enfin - chose curieuse .- en Assyrie, une des différences 

caractéristiques entre l'époque d'Assur-nazir-habal et celle, plus 

récente, des Sargon ides est précisément celle-ci, que les maîtres 

assyriens des premiers temps n'ont jamais indiqué la pupille 

ni chez l'homme ni chez les animaux tandis que sous le rèo-ne , b 

de Sargon et de ses successeurs elle est rendue par le ciseau, 

comme au temps de la décadence de l'art romam. 

En passant de l' œil aux cheveux, nous trouvons que 

l'Égyptien, fidèle à son système d'exécution abrégée, n'aimait à 

trop détailler ni la chevelure ni la barbe. Dans les sculptures 

de l'Ancien Empire, on ne trouve que des têtes chauves ou 

coiffées d'une perruque, dont les cheveux sont indiqués par de 
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légères stries parallèles ou au moyen cl' u n quadrillé. Sous la 

12 me dynastie, la chevelure des statues consiste en une masse 

lourde qui descend sur les épaules à angles' plus ou m01l1s 

aIgus, Chez certains animaux, comme les cynocéphales, le poil 

le plus long est indiqué par une masse qui le fait ressembler 

à un vêtement épai ', Ce fut peut-être à l'époque des Hyksos 

qu'avec tant d'autres éléments asiatiques s' introduisit en Égypte 

le goû.t des longues chevelures à tresses pendantes, En effet, 

nous voyons sur les rares monuments des Rois Pasteurs, que 

le klaft égyptien est remplacé par la torsade, d'un usage si 

général dans les bas-reliefs assyriens, Les belles et longues 

chevelures à tuyaux de la 18me et de la J 911le dynastie, sont aussi, 

je crois, une importation asiatique, L'art saïte reprend la che

velure à grandes masses, qu i retombent ju (lue ur les épaules, 

malS ces ma ses ont alors arrondies, non an<Yule uses com m 

sous la 12 Jlle dynastie. Les Grecs ont suivi, pour la chevelure, 

le système asiatique plutôt que l'égyptien. Il y a pourtant des 

cas, comme dans quelque sculpture d'Olympie, où les cheveux 

sont rendus par des mas, es non détaillées. Dans la suite de cet 

ouvrag , à la planche XXVII, on trouvera une statuett grecque 

de style archaïque avancé, dont la chev lure descend sur les 

épaules en paquet uniforme, comme dans les sculptures de 

l'Égypte, 

Résumon tout ce qui précède, et prévenon une objection . 

Jusqu' ici nous n'avons étudié les caractère' du style archaïque 

que dans les bas- relief, parce que dan ce genre de culpture 

l'i g norance de la perspective il. obligé le de sinateur de recourir 

à un plus grand nombre de convention, Mai il ne faut pas 

oublier CJue dès le commencement nous avons tâché d 'établir 

une théorie philosophiquc de l'archaïsm , en le fai:ant dériv r 

des tendances et des habitude de l'esprit humain à une crtain 

phase de son développement. Il suit de b définition que nous 

avons donnée du style primitif, que toute œU\Te d'art soit 

statue, soit bas-relief - où l'analyse prédomine, et où l'{- tu le 

consciencieuse des éléments l'emporte sur celle de l' en mblc, 

est essentiellement archaïque, Les œuvres des poètes et des 

historiens des âges les plus réculés ont, elles-aussi, le m0m ' 

caractère. La Bible, Homère, H érodote aiment il faire parler 

leurs personnages les uns après les autres, sans se préocc u[ cr 

des redites, et sans vouloir les éviter par la synthf.\ 

sumé de la narration. 

ct le r{' -

Après cela, on nous dispen. ,, :-21. J' entrer dans le détail 

de tous les caractère spéciaux des statues archaïque': de parl 'r 

de l'oreille placée trop haut, des yeux à fi ur de tNe, de la 

raideur des poses et d 'une foulc d 'autres imperfe tion, . es 

défaut proviennent tous de la m"'me sou rce' c' t - à- dir ~ de , 
l'étud analytique des diffé rentes partie ' du corps, san' tenir 

comptc d leurs rapports r "c1s t d 1'harmoni le l' ensemble. 

Ce que nous pourrions cn dir de plus, n'ajouterait absolllm nt 

rien aux idées ,f!: ' nérales qu nons avons 'm lS 's. 

* * * 

Pour la ronde boss il serait superflu le 1 culer de l'art 

assyrien, cet art s'étant spécialem nt complu dans le bas-relier. 

Les rares statues parvenue jusqu'ici à notre connéllS anc man

qu nt de profondeur à un tel point, qu'on peut 1 s r bard r 

comme destinées à s'ados r contre une l aroi. C tte tendance 

sc trouv déjà dans les statu chaldéennes de Te110, dont lc 

revers st légèrement ar1ati, quoique d'un travail soigné. L s 

statues de Cypre - nous l'avons dit plus haut - sont un moy n 

termc entre le bas-r li 'f t la ronde ho ·s . La n1'-'m Imp r-

~ tion reparaît clans l'art 'trusqu " dans tout s figures cou-

chées sur leur ,arcophages, et qui ont l'air cl' être écrasées, 

On voit cl' après ces considérations, qu' l s Grecs, à la 

re h rche de mod\les pour leur art, ne purent s'adrcss r qu'à. 

1'1~g'yp t , où la rond bo 'se, d s le début, r\g ne Jans toute sa 

splendeur, malg ré la raideur d s pose ' trop souvent répé tées. 

Le nu ne pouvait être é tudié qn ur les bords du Nil, où les 

populations, vivant dans unc..pemi-nudité, fournissaient aux ïrtist s 

d'excellents modèles, et en Grèce, où les exercices oymnastiqucs 

prêtaient au sculpteur le même secours. 

, e t en transformant ucce, ivement .la donnée égYl tienne 

de l'homme n marche, que les ·culpteurs. archaïques d Théra, 

d T énéa et d 'autres localit s de la (lr \ce ont l l' duit cette série 

d'éphèbes ou cl' Apollons, qui vont se perfectionnant sail.' cesse 

ju flu 'au canon de P olyclète, 'routes ces statues primitiv .- 1 r '" n

t nt un parti ula rit inguli \ 1' , 11 d 'avancer uniform "m nt le 

pied gau h - trait camcté risti(lue de la ' cull tur égYI ti nne à 

tout , S ~poqu 's. Nous Y voy ns un indi nouveau de l'origine 

d la statuaire g rec lU. L s ur pr mi rs modèl 

n .;'(Yypt ,1 fait onfinn l' aill ur par iodore'i', qui raconte 

que le' [lus ~ lèbres des pl' miers sculptcurs gr cs avaient vécu 

dan la vall du Nil. ]1 it notamm nt T lécl t Th odore, 

fils cl Rho cus, qui s ulpt\r nt p ur l s ami n l'idole (;oCtJloJ/) 

d'Apoll n l ythi n, pl' p cl tt . tatu, il dit llus 1 as 

CJllC le Égypti ns la trouvai nt tr\s semllabl aux 1 ur , {J~ {'Ill 

ne reconnaîtrai l dan ' c lt d ~ ri l tion l l'Apollon d amos le ' 

millc statues éo"n tienne ' aux bra ' l ndants 10nO' du Ol"} S 

taux jamb l( mal' h ? 

11 ·t un fait di<yn d r marqu : la tra liti on "gypti 'nn " 

du mouv m nt d la ma l' 'h mm nçant touj urs par le 1 i d 

o"auche, Ip r i ta jusqu'au t 'mps d· Poly '1 \t '. L rsque e grand 

• 1) 10llOIU" l , 98, 5 9· 
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artiste voulut affranchir ses statues de toute raideur archaïque, 

en les faisant reposer sur une seule jambe, ce tut ce même pied 

gauche qu'il mit en liberté, et tout le poids du corps porta sur 

la jambe droite. 

On sait que dans la sculpture grecque primitive sont em

ployés deux procédés techniques différents. L'un se sert de 

plans à angles non . émoussés, et paraît provenir directement de 

l'ancienne sculpture en bois; l'autre rend mieux les rotondités 

du corps, et témoigne d 'un art plus avancé. Les exemples les 

plus caractéristiques de ces deux genres de sculpture sont: 

d'un côté, la statue de Délos, dédiée à Diane par Nicandra, 

qu'on pourrait comparer à une planche grossièrement équarrie; 

et de l'autre, la statue acéphale de Samos, portant l'inscription 

de Chéramyès: celle- ci semblable à une colotIne parfaitement 

ronde, dont on aurait tiré l'image de la figure humaine. 

On est convenu de donner au premIer de ces deux styles 

le nom de dorique, et celui d'ionùn au second; mais ces 

dénominations, à vrai dire, n'ont pas trop de rigueur scientifique. 

Ce n'est pas seulement en Grèce qu'on trouve ces différences 

fondamentales d,ms la statuaire. Dans tout l'extrême Orient, 

depuis l'Inde jusqu'au Japon, la forme ronde domine, et ce n'est 

qu'au Mexique que la sculpture carrée et anguleuse se retrouve. 

Or, si les Grecs s'éloignèrent de plus en plus des procédés de la 

sculpture en bois, et s'ils arrivèrent à donner 'au marbre la forme 

parfaitement arrondie, ce fut aux leçons de l'Égypte qu'ils 

durent ce progrès. De l'Égypte aussi ils apprirent le modelé de~ 

membres, en le portant plus tard à une perfection telle, que 

dans leurs œuvres le sang semble circuler sous la peau. Certes, 

sous ce rapport, ils ne purent rien apprendre de l'Assyrie, où 
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la musculature des membres est indiquée par de longs et pro

fonds sillons, avec une exagération si grande, gu' on se croirait 

en présence d'un écorché. 

* * * 

On peut donc affirmer que la sculpture égyptienne fut 

supérieure à celle de }' Assyrie, et qu'elle exerça sur l'art grec 

une influence bien autrement sensible. Elle est plus calme, plus 

élégante, plus idéale, tandis que la sculpture assynenne, tout 

incorrecte et monotone qu'elle soit, l'emporte sur elle par sa 

pUIssance et son élan. L'art égyptien, qui a poussé si loin la 

science des proportions, et a su répandre tant de charme et 

de sérénité sur ses têtes aux traits purs et souriants, est à l'art 

assyrien, si riche en accessoires et si dramatique, ce que la 

peinture toscane est à l'art vénitien. 

Pour atteindre à la perfection, il fallait tempérer la fougue 

assynenne par la correction de l'art égyptien, et arriver à la 

pleine liberté sans tomber dans la licence. Ce fut ]' œuvre du 

génie de la race hellénique, et son titre glorieux de noblesse 

jusqu'à la postérité la plus éloignée. L'art grec devint l'héritage 

de l' humanité tout entière, et survécut au paganisme qui l'avait 

inspiré. Lorsque l'art chrétien, issu des grandes et puissantes 

écoles du Moyen-âge, voulut prêter à ses conceptions religieuses 

la beauté plastique et des couleurs plus riantes, ce fut encore 

à la patrie des dieux d' Homère qu'il demanda ses modèles. En 

sacrifiant ainsi le mysticisme à la forme, il ne fut plus que le 

réveil de l'art classique sous le nom de Renaissance. 

GIO. BARRACCO. 

--_ .. _- ----- - - -
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ÉGYPTE. 

PLANCIIE J. 

Fonctionnaire de l'Ancien Empire. H. 0,83. L. 0,86. 

C:1kaÎre . 

Ce frao-ment de bas- relict remonte cl. la plus haute ;lnti-
b 

O 1 1 - IJlus bas (lue la Ville d)'nastie. quit6. Il 11 ' peut e p acel 

Ses hiéroglyphes sont en relief, comme aux ('poques les plus 

reculées de l'écriture é0"yptienne. 

Un fonctionnaire du nom de J-/éfo' y est représenté assIs 

devant une table d'offrandes. ~fais ces offrandes, au lien d'être 

déposées sur la tahle même ou sur le sol, sont disposées avec 

une régularité géométrique dans tout le champ du bas-relief, 

accompagnées de leurs noms et d'un hiéroglyphe 'xprimant le 

nomhre ?lullc. Ce n'est pa.c..; la représ 'ntation ré 11 d 's pro

V1Slons qu'on offrait au défunt, mais plutCit un liste sculptée 

sur la parOl, énumérant tons les dons funérair 's: Je pain, l , 

V \11 , la bière, des têtes de yeau ou d'oies, des étoffes, des par

fums et mille autres ohjets. 11 n'y a que deux lign s horizon

tales d'écriture, l'une tout à hit dans le has et l'autre dans It' 

haut du fragm ent. Ces deux inscriptions donnent l, nom du 

Il 1. ' 1. l' 
défunt avec ses titres et ses emplois. dalt prepose a une 

certaine classe de scribes, celle de l'équipement, surintendant 

du trésor, chef des scrihes du royal /..:Iter-a et su te Jl-re/..:Id. L'inter

prétation du groupe k/ter-a a été donnée par 1\1. J\faspt'ro (1) 

qui le traduit par «archives »; Néfer était clone archiviste en 

chef du roi. Le groupe suten-n/..:/û revient som-ent dans les 

inscriptions de l'Ancien Empire_ Champollion le traduisait par 

parent 7'o)'a! et le Vicomte de R ougé par pc!d-fi/s du roi (2)_ 

Sans contcstcr cette dernière interprétation, qui est juste pour 

certains personnages historiques, l';a.n;).1yJ ~ grammatical onduit 

à unc explication moins précise. Le pr micr mOL sulen ne p 'ut 

pas faire de d ifficulté: il signifie royal. Quant au sccond, re/dl 

(1) /I/{<I.:,[ ~n,/>Iienms, tome II, p. 215, 216, 232, 233. 

(2) E. DE RoucÉ, fil/moire sur les 6 premières rI)'Iloslits, P.41, 43, 44, 50, 52, 

85, 96, 97, cie. 

connaître,. rcl.:/d en est le participe' passé (roJlll7l),. ()n p 'ut donc 

traduire le groupe par COmtal~çSa1lCC ou jallldicr dlt roi. Sans 

être appar ' Iltés r', ,11 (,111 ' nt ù leur roi, l 'S 0"ran<.ls d ignitaires de 

l' I~tat portaient ce titre de fm7ll//crs dit j/Lanroll. Ll 'S fcmmes 

aussi l'ont souyenl t ct quelquefois (''l'st ;\ dles S('u!es (Ill'il r 'vient, 

non cl. leurs pères ou ,\ l 'urs maris. 

N '·fer est assis sur un siége cl'une él{~gant' simpli ' Îte- ( Itll 

se compose de quatre jamhes cie g-a7.('lle, réunies ;\ leur sommet 

par deux harres transversal 's fi g urant s titres de lotus. ( hl 

remarquera la coiffure rcn4uc lXlr de pctits carrés, les épaul 'S 

pla "cs de facc, les jambes et les pieds de profi l, ct ccs derniers, 

longs et ambrés, sc terminant tous les ci eux p< l' l' rteil. Les 

mains sont très gauchement dessinées. 

Cc morceau, précieux par sa haut antiquité, fut donné 

par le Khédi\r Tsmaïl - Pascha au Prince Napoléon et j'c'n fis 

l'acquisitinn plus tard <'t Paris, lnns une vent' publiqll '. 

Tête de Scribe. fI. 0,1 l. 

dt' t~t, appart 'nait '\ un' statu elle de l'An ' i ' Il 1 ~ Il1J>ir(', 

'ommc ,t'II '5 qu'on a tn uv(cs n si grand nomhr' clans Il 's 

tomheaux des qualril'l11c, c in ql1i(\me <'l sixi(\m \ dy nasties. On 

sait qu'<\ " ttc ('p0<! l1 1(j;\, l '5 (~gypti('n s cl '-posai 'nt dan ' la 

tomhe un porlrait aussi (1 (](\I qu ' possible du dNunt, pour 

qu' son la pOt y trouver un appui t vivre une s 'conde vic 

souterrain '. 

L ' la de. J'~r,. 'ptiens a ,té <l(-(1ni par 1\1. l\laspc-ro Ol11m 

étant 7tJlC projectt'olt dans l'espace de la Jt:r:'urc /mma/J1c, pro

lect/Olt vivantc cl colorée, formée d'Nnc substa llrc Plu .wb/de (J7l1' 

celle dont est péln' te corps (1), En ffl 't, l·s artist qui l'onL 



quelquefois représenté sur les monuments, l'ont figuré sous la 

forme d'un personnage identique au personnage qu'il accompagne. 

C'est là qu'il faut chercher l'origine du nom de double qu'on 

a donné au ka. Mais je pense que l'idée attachée à ce mot par 

les Égyptiens était beaucoup plus abstraite. Ce n'est pas d'après 

les représentations plastiques qu'on peut s'en rendre compte. Le 

ka a dû correspondre au mOl' des philosophes modernes. Sur 

les couvercles de sarcophages, où les quatres génies funéraires 

protégent la momie, Amset lui apporte le ka, tandis que Kebsenouf 

lui apporte la forme (sahou). Cela prouve que le ka ne peut 

pas se confondre avec la forme, et qu'il diffère de l'Image (eloCùÎ.ol') 

des Grecs ou de l'Ombre des Latins. Qu'il me soit permis de 

rappeler ici le passage de Dante expliquant la formation de 

rOm bre (1). Ce rapprochement éclaircira ma pensée. D'après le 

grand poète, l'âme, séparée du corps, rayOl;ne autour d'elle et 

se forme un corps aérien tout à fait semblable à celui qu'elle 

avait animé dans ce monde. Ce corps, impalpable et subtil, 

mum de tous les organes d'autrefois, lui permet d'exercer ses 

facultés, qui sans cela resteraient à l'état latent et virtuel. Pour 

le ka des Égyptiens les choses se passent différemment. Ce n'est 

pas lui qui se crée des organes et se compose une image à l'aide 

de l'air ambiant; c'est le sculpteur qui lui prête un corps, le 

plus ressemblant possible à celui qu'il avait habité sur la terre, 

et cela au moyen de statuettes cachées ~ plusieurs exemplaires 

dans le tom beau. 

De là, la nécessité pour les artistes du Premier Empire 

d'imiter fidèlement la figure de l'homme qu'ils voulaient repré

senter, et cette préoccupation constante explique l'admirable 

réalisme des statues de l'âge le plus reculé de la sculpture 

égyptienne. Le peintre, lui aussi, prêtait son secours au statuaire 

et donnait aux yeux la vivacité du regard, vraiment saisissante 

dans les œuvres les plus soignées de cette époque. 

La petite tête qui nous occupe, peinte en rouge, avec les 

cheveux, les cils, les sourcils noirs et les yeux d'un jaune clair, 

est assez remarquable par son air de vérité. Elle est en calcaire, 

comme la plupart de ces statuettes de particuliers trouvées dans 

les champs funéraires de Gizeh et de Saqqarah. 

PLANCHE III. 

Égyptien en marche. H. 0,60 sans la base. 

Bois. 

Pour les statuettes dont nous venons de parler on se servait 

non seulement du calcaire, malS aussi du bois. L'admirable 

climat de l'Égypte et le sable du désert nous en ont conservé 

(1) Pmgatol'io, cant. xxv, v. 79- 108. 
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bon nombre qUI, malgré leur prodigieuse antiquité, ont résisté 

à l'action lente du temps. Il faut pourtant ne pas oublier que 

presque toutes ces sculptures en bois étaient anciennement cou

vertes d'un léger enduit de stuc, qui permettait au sculpteur 

et au peintre de donner à leur ouvrage sa dernière perfection. 

Privées de cette couche par un nettoyage mal entendu, elles nous 

sont arrivées sans épiderme. 

Notre statuette est du st Y le de l'Ancien Empire, malS le 

socle, les deux pieds et le bras droit sont dûs à une restauration 

moderne. Il faut dire à ce propos que les restaurations des 

statues égyptiennes ne tombent pas dans l'arbitraire, comme 

celles des marbres grecs ou romains, parce que les poses sont 

toujours les mêmes et qu'il est difficile de s'y tromper. 

PLANCHE IV. 

Pétrisseuse de pain. H. 0,225, L. 0,29. 

Calcaire. 

Dans les mastabas, ou tombeaux de particuliers, de l'époque 

memphitique, on ne se contentait pas d'enfermer la statue du 

mort et de sculpter sur les parois des scènes de sa vie passée, 

mais on y ajoutait souvent les statues de ses serviteurs pour 

qu'il pût continuer de vivre au milieu des siens. Entre autres, 

on y trouve des figurines de femmes pétrissant le pain des 

offrandes. Notre statuette est de ce nombre. La justesse de ses 

proportions, l'aisance de sa pose et la liberté de ses mouvements 

sont dignes de remarque. Dans l'Ancien Empire on trouve un 

art réaliste qu'on chercherait vainement dans les siècles suivants. 

PLANCHE V. 

Scribe de la 12me dynastie. H.O,35. 

Granit. 

Il s'agit d'un scribe accroupi, qui de ses deux mams dé

ployait un rouleau de papyrus sur ses jambes, croisées à la 

mode orientale. Quoiqu'il ne reste plus que la partie supérieure 

de la statuette, la direction des avant-bras ne pen:net pas de 

douter que la pose ne fût telle que nous venons de la décrire, 

et qui est identique à celle du fameux Scribe accrouPi du Louvre. 

Le travail a beaucoup de rudesse, les oreilles sont très grandes, 

les cheveux, enveloppés dans une pièce d'étoffe, retombent en 

masse compacte et à angle aigu sur les épaules. Comme nous 

l'avons fait remarquer dans l'Introduction, c'est un des signes 

caractéristiques des sculptures du premier Empire thébain 



Le ventre est obèse, le dos n'est pas soutenu par ce pilier S1 

fréquent dans les statues (-gyptiennes l'n pierre dure: les crochets 

qui attachent le pagne sur le devant du ventre sont très accentués. 

Tout porte ;\. croire que c'est un ouvrage de la fin de la 

1 r me dynastie ou, tout au moins, du commencement de la I2
me

• 

A u Louvre il y a une statuette en diorite repré entant un 

homme assis, dont le nom U'ierfescn indique clairement la 

I2 me dynastie (1), et dont le style ressemble à celui de notre 

fragm ent. 

PLANCIIE VI. 

Petit buste. H.0,20. 

Calcaire, 

C'est probablement un oU\Tage de la [ 2
me dynasti : les 

formes sont beaucoup moins anguleus s CJue dans la statu pré

cédente, et la figur ne manque pas d'un certain charme. 

Le calcaire de ce petit buste est tr's riche en parties 

ferrugin euses; ce qui lui donne une ouI ur rougeâtre ,t une 

dureté s'approchant de celle du o-ranit. omme le Sl1j ,t cl, la 

vme planchc, il n'est pas non plus adossé contre l1n pilicr. 

PLANCIIE VIT et VJP. 

Sphinx de la reine Hat-shepou. H. 0,54. L. 0,77, 

Gr:tnil noir, 

On sait que l'imagination oricntale s' 'st plu à tTl:cr d 'S 

êtres fantastiques par la combinaison de form 'S disl arat 'S, 'm

pruntées à la ftgure humaine et au règ-nc animal. I\rOn1(' Sllr 

nous, ces êtres produisent une impression favorable, lorsque ùans 

l';lsscm bbge de leurs partie ' diverses la tête humaine a ét(

conservée, comm , par exemple, dans les sphinx "Q)'pti ' ns cl 

dans les taureaux ailés de l'Assyrie. Lorsque, au contrair', sur 

le corps de l'homme on il greffé une tête d'oiseau, de s 'l1)('nt 

ou de quadrupède, il en est résulté un' formc infiniment moins 

esth6tique. 

Le sphinx égyptien diffère du sphinx gr' en CCCI: le 

premier n'était qu'un symbole, l'autre corrcspond:tit ;\ un être 

fabuleux, sinon réel. Le symbole consistait clans la réunion de 

la force, figurée par un corps de lic~~, :l\'Ct.: i'intelligen " , figurée 

par une tête humaine. C'est pourquoi e t)'l e fut employ" de 

bonne heure pour représenter les rois. Qu:tnt aux dieux, 1, 

seul Horus - qui, du reste, était le prototype des rois - s' trou\' , 

(1) E. DE Ro ' C:É, l\'"tic.:, n . 48. 
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r présenté sous cette form , clans le colosse de Gizeh. L( sphin,' 

passait pour la plus h:tute xpr s. ion cle la r yaul6, ;\ tel poinl 

qu'en règle gén6rale il 'st affecté aux pharaons, mais non ;\ leurs 

épouses, Les SI hinx symbolisant cles r ,in s sont (h très rares 

l'XC l tions. On n'en connaît qu'un p ,tit nomhre et d'un' époque 

relativem nt bass , où le typ traditionnel s'était transforme, e n 

substituant au orps d lion un orps cl' li onne, av'c d 'S 111<\

mell 's, des ai l 's ,t l 'S mains à b pla (' cles pattes (le dc\'anl. 

L 1 hinx r l roduit sur nos d'ux planches il {'l' trouvé ù 

Rom' en 1856, il\TC d'autr s fran-lTIellts d' s lllpturc égyptienne, 

en cr ' lisant les fondations (l'UI1<' maison, près dc l'(glise de b 

1\fin ' n T . Les fouilles, pratiqu(:cs ('Il 1882 sur h pbce qui 'st 

cl 'vant c ,tt, maison, mir 'nt au Jour un 01 6Iis( ju' de Rarns('s 11, 

un sphinx rcr r6sentant le roi saït' Amosis ('t d'étutr 's pièces 

'ncor '. Ces d6couv'rtes ont confirm é' l'opinion cl ' S ar bén1 gues, 

qu'an temps cl 'S Romains il xistait '11 cet 'nelr it un temple 

d'Isis, où l'on avait rass '111 blé 1 s sculptur s {'gyptiel111C's d'époqucs 

différentes. 

Par un' heur us 'xc l tion, notr' SI hin ' cst 1, portrait 

d'une re1l1 " ,t la dcscription suivante nc laiss 'ra <ll1cnn clout, 

,\ 'et égard. Les trait , du \'isél(l'c sont cmpr 'ints d'un grand 

caract 'ore d'individualité; 1 s chcv nx d sc nd ' nt su r la poitrin' 
.., 

cn tresscs, qui sc terminent l)ar dcs 'nroulements, comlll' c 'll 'S 

d'IJathor. Par d rri "re, la oiffur s' pr long' sur l > dos d, la 

lionne, ' 11 formant c tl queu qui st caract6risti<lue d '5 coiffurcs 

royal s. Le vautoll r - attribut or linaire des lécsscs ,t d '5 

rC1l1 5 - couvr cl' ses ail ' éployé 's la t~t, lu sphinx; sur 

le fr nt s"\ dressait l'uraeus. L corps st d'un' cx6cution maO'ls-

tral '; l 'S p:tttes antéricllr ' S m::lnCJu nt, av UI1 partie de la 

bas '. n ' ins ription hi6roglyphiqu ', gravé' sur la poitrine, sc 

ontil111ait horizontal ' 111 nt ntr' l 'S ux patt s de l'animal. e 

qu'il en r s t , s' tra luit par s m t5: (, l [ mmag' ù Aillon-ra 

(, [par?] 1 li 'u hi nfai. ant, l; n ur ] s d ux r "gi ns, Rfl -lIlCll -

(d'/Icper " . 'st l , arton 11(' prénom cl, Thoutm 'os 111. II ('st ;\ 

r 'l11arquer qu ' 1 s trois sio'n 's du nom d'Amon sont martclé-s, 

" qui 6tahlit un' limit, l',î.g', alI -dessous cl ' laquelle 011 n ' p ' ut 

des 'n Ir ': la r{:vo1ution rC'ligicus pé r6 contr l , di 'U Amoll 

par Aménophis TV. Toute hypotht\sc pour altribu '1' ., monunwnt 

;\ un pharaon l'époqu Il st 'ri 'ur', p rtant auss i l , pr6norn 

royal d ' Ra-Ill n-khq> ' r, par l'X '111]>1(' ;\ lin roi 1, la 2 111I~ dyn;lstie, 

gnnd pr~trc d'Aillon Pillo/hml (1) - cst d on 'x ' lue. Le 

pharaon de notre ins ripti Il t st hien le fan1 'ux conqu '-rant <.h 

la ./VI [I e c1yn astie, 'lui qu' Brugs'h ap!> 'lit, 1',\lt'xandrc d, 

l'{~gypt(' (::?). Sur la \);lS' ('st r st(-c la moitiL' d'un hiC'rngl )'phe, 

• 1 • 1 1 t 1, si ,!2'n ' q 11l 'st '\'1 ' 111 m ' J . , du Il om de la d(l'SS(' Hathor, li , 

( 1) .I.RI'SI 5, AÎ'/I~::sll/l,.h, Tnf, XI.IlI, Il, 5 

(::1) Bil U(:~ II, C(,d,ù/lft' A~::I '/,f<'lls. p. 21) (. 

, 
." ... 



sorte qu'on pourrait compléter l'inscription par ces mots, à la 

suite du cartouche royal: Hathor 1zebt Pount merzt, c'est-à-dire: 

«(Ra-men-khcper) aimé par Hathor, dame de Pount ». 

On chercherait vainement une analogie pour admettre 

que le roi ait dédié ce monument à la déesse elle -même, et 

d'ailleurs, en ce cas, le nom d'Hathor occuperait sans doute la 

place de celui d'Amon. La personne royale en l'honneur de la

quelle ce sphinx a été sculpté, reste donc cl retrouver. Je n'ai 

jamais douté que ce ne fût la reine Hat-shepou-Kh1zoumt-Am01Z, 

au prénom de Ra-1J'ta·ka, régente pendant la minorité du même 

Thoutmès. Il existait à El-Assassif une double rangée de sphinx 

représentant cette reine célèbre. 

«Elle avait été associée à la couronne par son père Thout

(' mès Ter, quelque temps avant qu'il mourût. Hat-shepou, tenait 

« de sa mère Ahmès et de sa grand'mère Ahmès No/ert-an 

«des droits au trône supérieurs même à ceux de son père. 

« Aux yeux de la nation elle était l'héritière légitime et le repré

« sentant direct des dynasties anciennes. Chargée de la régence 

« pendant la minorité du leune Thoutmès III, elle ne tarda pas 

«à mettre de côté le roi enfant et à s'attribuer la plénitude 

(, du pouvoir » (1). 

Son long règne marqua pour l'Égypte 
, 

une ere de pros-

périté et de grandeur. Ce fut elle qui lança sur les mers loin

taines une flotte montée par ses mcille~rs guerriers, à la recon

naissance du pays légendaire de Pount, qu'on place autour de 

la Mer Rouge et de l'Océan, sur les côtes de l'Arabie GU de 

l'Afrique. Les bas-reliefs du temple cl terrasse de Deïr-el-Bahri -

la merveille des constructions d'Hat-shepou et de l'art égyptien 

tout entier - malgré leur état de dégradation, nous ont conservé 

le souvenir de cette expédition aventureuse, qui précéda de 

plusieurs siècles celle du roi Salomon au pays inconnu d'Ophir (2), 

et l'autre plus récente qui, par ordre du pharaon Nekao, fit le 

tour entier du continent africain et revint par les Colonnes 

d'Hercule (3). 

L'entreprise d'Hat-shepou ajouta aux régions tributaires de 

l'Égypte le pays de l'encens et des aromates, cette terre bénie 

de Pount, que les textes appellent To-nuter ou la terre divine. 

Les inscriptions des bas-reliefs de Deïr-el-Bahri disent expressé

ment que les princes de la contrée reconnurent la suzeraineté 

de la reine d'Égypte. Voici, d'après M. I3rugsch, la traduction d'une 

de ces légendes: « Chacun des princes du pays de Pount s'approche 

« de l'envoyé royal avec de riches et précieux dons, hommage à la 

« sainteté d'Hathor, dame de Pount, dont la reine d'Égypte est l'image 

« vivante » . Ce sont les derniers mots de ce passage qui nous 

(1) MASPÉRO, Hist. anc. des peuPles de l'Orimt, pp. 201-202 , 

(2) l, Rois, IX, 26 - 28; II, CIl1'on., VIII, 17-18, 

(3) IIÉRODOTE, IV, 42, 
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ont fait remarquer que les tresses de la tête ' de notre sphinx 

ressemblent à celles J'Hathor, et qm nous ont amené à com

pléter l'inscription mutilée de la base par les mots: dam,e de 

Pou nt, à la suite du nom, encore lisible, de la déesse. Arrivés 

cl Thèbes, ces mêmes princes se prosternent aux pieds de 

l'orgueilleuse Égyptienne et, se déclarant ses sujets, l'appellent 

leur reine, « maîtresse de Pount et soleil qui resplendit comme 

le disque rayonnant » (1). Tout cela fait comprendre qu'on ait 

traité, par exception, la reine Hat-shepou, comme on traitait les 

pharaons, en lui donnant le sphinx pour symbole. La reine Ti-i, 

malgré le rôle très important qu'elle a joué sous le règne 

d'Aménophis III, son man, ne se trouve représentée que sous 

la forme d'une lionne en marche. 

M. Lepsius - dans un article sur notre sphinx, inséré dans 

la Zezlschrift de l'année 1882 - a contesté l'attribution de ce 

monument à la reine Hat-shepou I{"hno21mt-Amo71 , sc fondant sur 

deux arguments. D'abord, il prétend qu'il serait improbable que 

le jeune Thoutmès eût dédié un portrait aussi jeune à sa sœur 

beaucoup plus âgée que lui. En tout cas, à l'époque où il fut 

fait, le portrait n'aurait pu ressembler cl la personne. En second 

lieu, M. Lepsius dit que Ra-rna-ka se trouve toujours représentée 

ell homme, avec la barbe et en costume d'homme, quoique ses 

titres et ses noms dans les inscriptions explicatives soient au 

féminin. En conséquence, le savant égyptologue suppose que 

Thoutmès III n'a pas voulu donner par ce sphinx le portrait 

de sa sœur aînée, mais celui de sa jeune épouse, Hat-s!tepou 

l//lent-ra (2). 

Les considérations relatives à l'âge n'ont pas une grande 

valeur, parce qu'on sait que les portraits des rois étaient sculptés 

d'après un type idéal, qui ne se modifiait pas suivant le cours 

des années. Toute l'Égypte est remplie de statues de Ramsès II, 

jeune, quoiqu'il soit mort très vieux, après un règne de soixante-

sept ans. Quant à l'autre objection, l'absence de la barbe, elle 

ne me paraît pas plus difficile à réfuter. Sur les deux obélisques 

de Karnak, dont l'un est encore debout et l'autre par terre, sur 

trois faces du pyramidion, notre reine est représentée sans barbe, 

cl genoux devant Amon (3). On la voit aussi quelquefois sans 

barbe sur les bas-reliefs du temple de Deïr-el-Bahri, consacré 

par ,elle-même àsa propre gloire. Au musée de Leyde, un 

des deux torses de la reine Ra-rna-ka, aux formes féminines, n'a 

pas de barbe. Du reste, on sait que les Égyptiens se rasaient; 

la ?arbe qu'ils ont sur les monuments était une barbe postiche. 

Les rois la mettaient lorsqu'ils accomplissaient certains actes 

(1) BRUGSCII, Ceschichte A egyptens, pp, 282-285; DÜMTCJTEN, Die Flotte eÎne!' 

aegyptisc/ten .I0jnigin al/S dC/il X VIlm .Iahrllzmdert V Ol' ume?'el' Zeit? 'echmmg, 

(2) LEI'SIUS, Kiinigsbudt, Taf. XXVI, n,350. 

(3) LErsIUs, Dmkmiile?', Abth. III, BI. 22, 23 et 24, 



religieux; malS dans mine autres cas leurs statues n'en ont pas. 

Nous pourrions citer le Sehek-hotep du Louvre, les magnifiques 

statues royales du musée de Turin, Thoutmès l et Thoutmès Ill, 

celle de Ramsès Il du même musée et hien d'autres encore. 

Pour s'identifier complètement avec les Pharaons de sa race, 

Ra-rna-ka n'avait donc pas besoin de recourir à la barbe. 

Cependant, on pourrait nous objecter que Thoutmès III, 

loin de vouloir perpétuer le souvenir de sa sœur Ra-rna-ka, qu'il 

regardait comme une usurpatrice, en fit marteler les 1 \~:endes 

royales et les cartouches, dè ' CJu'il eut ressaisi le 1 ouvoir. Mais 

il ne manque pas de monuments, comme les deux ohé1isqu s 

cités, où les cartouches de Thoutmès et de la Régente se trom'ent 

intacts. Cela prouverait qu'à certains moments la concorde s'6tait 

rétablie entre eux. Soütenir que le contraire a dC't avo ir li 'u 

tous les jours, pendant une longue érie d'année, c'est él\'o ir la 

prétention de connaître en détail, à la distance de 35 ou 36 

siècles, les événements intimes de la maison royale de Thèh s. 

Et pourtant, notre connai ance de ces ternI . r u1" est tellement 

imparfaite, qu'en déblayant, en 189 l, le tombeau d'A Illla, on a 

mis à découvert une stèle, disant qu'après la mort de Thoutmès JI, 

S01Z fils (Thoutm III) monta sur le trône t que la régence 

fut confiée à R a-ma-ka, sœur de Thoutmè II et tante du jeune 

rOl (1). D'après cette découverte, le degré même de parenté 

entre Ra-rna-ka et Thoutmè. III ne serait plus ce qu'on l'a 

supposé jusqu'ici. 

Selon ma traduction, le dédi ateur aurait été Thoutmès lIT. 

M. Lepsius , sans donner la traduction littérale de la olonne 

hiéroglyphique, l'a interprétée dans le même sens. l'.1ais l'in -

cription est susceptihle d'une autre version, d'apr'.s laquell 

l'offrande royale serait faite au dieu Amon et à Thoutmès nT, 

l'aimé d'Hathor. A vrai dire, cette 'ccondc tradu tion st 

grammaticalement plus exactc, en réunissant Amon-ra et Ra-men

khepcr par la conjonction et qui, en égyptien, est pr S'lU tou

jours supprimée, tandis (lue dans notre premiL're lcctur, 

Thoutmès III étant l'ao-ent il devrait être relié à Amon au mO)'en 
b ' 

de la préposition sous-entendue par. Or, cette 61i ,ion est un 

peu forcée. En adoptant la seconde interprétation, lc sl~et serait 

Ra-ma-ka elle-même, faisant l'offrande de son portrait au dieu 

de Thèbes et à son frère, ou à son neveu d'a.près la stèl d'Anna. 

Sous les premiers règnes de la XYllIme dynastie, la cuIp

ture égyptienne atteignit un degré de perfection qui n fut plus 

surpassé. Au point de vue de l'art, qui nous tient principal ment 

à cœur, il est donc indifférent qu'on voie dans ce sph in.' IJat

shepou Khn oumt - amon, ou Hat-shepou I\Ierit-ra. I\Iais le prestige 

d'un monument augmente en raison des pensées accessoires 

(1) RCClieil dé tnn/flux "('fl/ifs 1/ la plli/III, et li 1'(//"("- /;:)'/,/. ct assy!'., etc., XIIe :tnnée, 

fase. 3 et 4 . 

qu'il réveille dans notre esprit. 

s'app1icluant également an spe ta 

'st un loi psychologique, 

des beautés d la. nature t 

a.ux œuvr s de l'art humain. L' 'icI (-toi lé parle à J'illlag'ination 

de l'astronome bien autremcnt qU'il ' 11 cl l'ignorant. Une 

citation, inter aIée avec goût dans un texte, 1 al' 1 s som' nirs 

lointains (lu'elle évoque, a plus d' frl 'a ité que la. phrase tout 

simp1 de l'écrivain. La grande utilit, cl l'histoir le l':trt 

consiste 1 récisém nt n c ln, qu'Ile élargit l'h rizon du sp ctat ur 

et en augmente la jouissan Il déroulant d "ant son 

esprit toute la série de. pr OT\S successifs par l 'squ '1s on 'sL 

arrivé à l'ouvrage placé sous son r ga.rd. J croIs que la 

critique fait fausse l'out tout 'S l 'S fois qu' ' II ' s'altache ;\ dé

poui ll er un monument du corLéo-' de' i lé ' ~ con lair s (lui n 

rehJ.u sent l'importan' , à moin' qu' 'li e n'y soit forcée par cl s 

hits ou de argumcnt pér mptoires. Dans notr cas, 11 csL a isé 

de compr ndr (lU pour l'il11aginJ.tion la c1iffér nce st Cnorme. 

e10n qu'on retrom'e clan ce -phinx 1 porLrait cle la rell1 la 

plus glorieuse de l'J'~gypte, ou s ul ment l'ima:; cl la jeune 

femme de Thoutm \5 In, Jlh'n'f-ra, p rsonnage dont on ne onnaî:t 

qu le a rtouchE'. 

PLp"NClTE VlII. 

Stèle au cartouche d'Amen-set. H.O,45. L. 0,27. 

:tlcnire. 

St\le intré . Deux 1 i1iers en forme le tige de lotus, re

liés par un ar d rcl, n adrent la rcpré entation. n dirait 

un kiosqu, analogue ù. c me. qui ·tai 'nt en usage clans 1 jardins 

é(yypt i n. Le 1 cr onna e prin il a l, tourné ù. gauch, st as i 

l 'yant Ul1 tahl d'offrand . Il ' t V 'lll d'une longue tuniqu , 

aUa 'h 'e au 0,1, ,t n laissant à 

d "c uv rt qu l e~ pl ds t 1 s hras. L si ~ge il dossi r r po. 

su r d s (r rif~ s d li 11 . L _ pi c1s du dNunt s t rmin ent Lous 

1 s d -':lL' 1 ar l' 1rt il t S'<1.1)1H1 i '11 t su r 1111 b . sca au. a ma l n 

(rauche ti nt un fl ur cl tus, t sa dl' it 1 r nI la 'oupe 

qui lui st 1 r'S nt'· par sa ~ ml11 (7 dires). ] 'rri \re 

on \' it un J un fil!, qm al P rt un a. ;\ parfums, t d nt 

le nom, é rit au-d 'ssus d a t 'l, 'st JJektl-mllcll. A côté du 

siége se ti nt un 5 nnd J un fi11 " lIns l ,titI,,;, al P ,l, No/rc

amen. L n m du p rsonnag' prin ' il '\1 st SJ'CJl/flla. ous J, 

intr, ' 111'1 10nn s d'hi Togl)l h ' cl nn nt 1 's n ms t 1 s 

titr :; du mort t d sa ~ mm . T ut ù fait an bas s dév 1 ppe 

une inscripti n 11 d ux 1ign s h ri zo nta1 s, qui souhait J 

funéni r s au k(~ cl SIIl'mc/ta, dé7'olté à SOIl c/(rllCUY. l armi 

e titre on lit lui ùe j.'alf /t' d'Am n. La nature de cetL 

~ n tion n' '.' l P;)S li 'l rmin{" ' 11 or'. l ans l li tionnaire de 

. ., 
." .... 



Bn!gsch le mot kautz' manque: mais dans le papyrus d'Orbiney (T) 

se retrouve - avec la signification certaine de blanchisseur -

un groupe, dont la transcription en hiéroglyphes la plus probable 

donnerait le mot kautz'. Shemena donc aura été blanchisseur 

du linge servant au temple d'Amon. Un second titre le désigne 

comme fournisseur des denrées alimentaires de la maison royale 

d'Amen-set. 

Nous connaissons deux princesses de ce nom: l'une était 

la sœur d'Aménophis l, l'autre la fille d'Aménophis III (2). Il ne 

paraît pas qu'elles aient régné effectivement. 

Le style du monument est celui de la XVIIIme dynastie; 

le figures sont sculptées en relief dans le creux, et les hiéro

glyphes étaient rehaussés de vert. 

PLANCHES IX et IXa. 

Buste saïtique. H.0,53. 

Basalte. 

Ce beau buste, dont le vIsage a été impitoyablement mar

telé, appartient évidemment aux derniers temps des Saïtes. 

d d ose de trois colonnes d'écriture, L'inscription u os se comp 

dont la première nous apprend le nom et les titres du per

sonnage. En voici le commencement: « Le noble prince, grand 

chef de soldats, Hoy-se-ùit (Horus fils d'Isis) dit ... » 

L'élégance un peu molle et la rondeur des formes corre

spondent à l'époque à laquelle nous l'avons assigné. Les yeux 

étaient incrustés d'une autre matière. 

Il a été trouvé, dans les premières années de ce siècle, 

au fond d'un puits de la ville de Chieti, dans les Abruzzes. 

PLANCHE X. 

Petite tête de roi. H.0,16. 

Granit. 

Elle porte l'uraeus au front et la coiffure royale appelée 

nemmes. C'est un charmant ouvrage, dont -il serait difficile de 

déterminer l'époque. Les yeux ont été évidés pour recevoir 

une incrustation. 

(1) X - 1. 9, XI - 1. I. 

(2) LEPSIUS, Kihtigsbuch, Taf. XXIV, XXVIII, n' .332, 380. 
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PLANCHES XI et XIa. 

Fragment de v~se, d'époque ptolémaïque. 
H.O,38. 

Basalte. 

Il représente Ptolémée Philadelphe (User-ka-ra-meri-amon) 

faisant des offrandes à plusieurs divinités. 

Dans le haut, trois frises parallèles d'étoiles, alternant avec 

deux lignes d'écriture, enveloppent horizontalement toute la sur

face du vase. Deux autres zones d'étoiles encadrent l'inscription 

du bas. Les deux légendes supérieures partent d'un point de la 

circonférence, marqué par la croix ansée - hiéroglyphe dont 

la signification . est bien connue - et qui équivaut ici à un 

souhait de longue vie. Elles se développent à droite et à gauche, 

jusqu'au point oppos6. Aussi les deux moitiés se lisent-elles 

dans deux directions différentes et sont identiquement les mêmes. 

Elles donnent les titres du pharaon, avec les éloges pompeux 

qu'on prodiguait ordinairement aux rois, et parlent - autant qu'il 

est permis d'en juger, car le texte ne subsiste pas en entier -

d'un monument élevé à son père Osiris, maître de 7o-ankh 

(pays de la vie), et de ce vase à remplir d'eau, fait en pierre 

noire (basalte?) par ordre de Ptolémée. Les cartouches du roi, 

nom et prénom, y sont répandus à profusion; de même dans 

la légende inférieure, qui ne diffère des deux premières que par 

le point de départ de ses deux moitiés, marqué par un espace 

vide. La partie centrale a été réservée aux représentations prin

cipales, à droite et à gauche de l'étendard royaL Celui-ci, répété 

deux fois, se trouve au-dessous du point de départ des in

scriptions, c'est-à-dire sous l'insigne de la vie. Il ne reste que 

trois de ces sujets. Celul de gauche montre le pharaon accom

pagné de la déesse Tefizout et faisant une libation à Ptah dans 

un naos. Des deux sujets de la droite, le premier montre Pto

lémée en compagnie de la déesse APet-Honis. Celle-ci porte sur 

la tête la couronne rouge de la Basse Égypte, caractéristique 

de la déesse Nez·t. D'une main, le roi offre l'encens; de l'autre, 

il fait une libation devant le dieu Ra-Hor-khouü' (Ra-Horus 

des deux horizons). Le second sujet reproduit le même pharaon 

qui, escorté du dieu Hor-/(hent-khetz', présente un pain au dieu 

!(!zonsolt, dont la tête est surmontée du disque lunaire et du 

croissant. 

Ce vase a été trouvé à Rome en plusieurs fragments qu'on 

a rajustés. 



ASSYRIE. 

PLANCHE XII. 

Génie ailée H. 0,74. L. 0,71. 

Dans l'art assyrien on \'oit SOll\'ent de grandes figures, <l 

deux ou quatre ailes, av c une tête humaine ou une tête d'aigl '; 

elles paraissent avoir représenté difterents G "nies. 11 n'y Cl p ib 

de sujet plus fré<lu nt dans la décoration des palais assyriens. 

Général ment deux de ces génies ail" ', affrontés et à genoux, 

sont placés à droite et à gauche d'une plante biz,lrr' qu'on 

appelle l'arbre sacré. D'une main, il ' tiennent une pomme de 

pin; de l'autre, une situle à anse mobile. C'Ue tradition d , 

l'arl re sacré était répandue dans tout l'Orient. Sans parler ùe 

l'arbre de vù, que la Bible place au centr du Paradi', nous 

rappellerons les scenes fun6rair ,. de l ' J~gYlJt , où la déesse N out, 

du haut de son sycomore, verse l'eau célest ' ur le défunt. Dans 

plusieurs bas-reliefs égyptiens, les dieux écrivent sur 1 S braneh s 

d'un arbre le nom du roi pour lui assurer l'im mortalité (1). 

Thoutmès III, par exemple , est conduit \' rs un arbuste par 

Tourn et Hathor, pendant qu'Amon, assis ùu côté oPIos6, écrit 

sur les branches le cartouche du roi. La lég nde qui 'urmonte 

la tête du dieu est ainsi conçue: «0 fils du :::,oleil, cigneur d . 

«deux régions, Ra-men-kheper, que ton nom reste à jamais sur 

«le sycomore vénérable ». 

Notre fragment représente l'un des deux génies ailés, celui 

q Ul est tourné vers la droite. U ne de ses ailes se redresse, 

l'autre s'abaisse vers le sol. La tunique, bordée de houppes, <lUl 

s'arrête au genou, est serrée à la taille par une ceinture qUL 

retient en même temps deux poignards dans un seul fourreau. 

Une seconde tunique en laine descend obliquement de l'épaule 
". 

gauche sur la poitrine, enveloppe le bas (lu corps et tomb 

jusqu'aux chevilles. La tête est coiffée d'une tiare hfmisphériqu 

ornée à sa. base de deux paires de cornes. Les cheveux t]a 

barbe, frisés, descendent sur les épaules et sur la poitrine n 

( 1) ROSIlLLINI, Ar. R., Lay. 43; LEPSIUS, Denlwllull!Y, Abth.lII, BI. 37. 169. 

longu 's nattes t rminé s par de p tit s 1 ucles. L'il nous 

fournit l' eeasion d faire une remarque général. r.a sculpture 

assyncnn , non S u1em nt représente 1'<. ,il de face, comme le 

fait l'art primitif de tous 1 s l 'ul1cs, mais un d s s tra.its 

aractéristir ples est de le placer de manièr q lle la caroncule 

lacrymale mpi '.te touj urs sur le n '2 . N us l'av ilS dit lans 

l'1ntroductioll, 1'archaïsm représente 'h;HJue parti SL ns sc s uei ' r 

de son rapport avcc les parti 's voisines. Jei, par 'xcmplc, l'artiste 

a laissé ù. l'imagination du sp 'ctat 'ur l ' soin d, déplacer, pour 

<linsi lire, 1\ 'il en l l rtant plus ;\ g< uch ct de l' ' I1G I1cer 

. da.,'antag clans son orhit. 1. Géni port un colli ' r cl p rI s ., 
,t d s p ndants cl'or ' ill s dont l'atlTI 'au, au li ' ll de travers r ] 

lohe de l'or illc dans le sens d so n 61 aiss 11 r, l ' trav'rse dans 

le SCIlS cl la largeur : c'est un reste c1'inhahil ' té archaïqu . D s 

bracel ts ntour nt le' bras et 1 s p ign ts. La pomm de pin 

qu tient la main droite est tr \s us ", m<lis r connaissable encore, 

L pi 1.. sont nus. La r tul' est r ndu par troi' sailli s 

S, us s av c un grand xag 'ration, t 1 'S muscl 5 d s bras 

t d la jam b gau h r " 1111>1 nt à d c rd s t n lu ; d ' tai1s 

c ' S ] ' ll X cl mi r, qui caractéris nt c nstamm nt l'art ninivit . 

L tyl, llus 1aro' m 1I1S l 'taillé <lU dans c rtains 

n (72I - ï .l av.].- h.) t d s S 

dout sur l' ·tg cl la s ull tUI' ; 

1 as-r li 

suce 5S urs, n 

'11 apI arti l'Assur-nazir-hL hal (882 57 av. J.-Ch.). 

On v it ;\ 1. pruncll t à la simIli it6 du va. 

à ans mol il lui, p1us tar 1, s' b au up plus rné. 

N u. n part. g ns pas l' 1 1111 n d !ans 

c fi Tur ' l'al thé s du r i Assur-nazir-habL 1 lui-m 'm : 

géni r Vi nn nt tr p fI' qu mm nt, s u!' u 1 ar OUll s, ag -

n uillés ou d h ut, parf is a S rr S l'un aigl , 

'aill llr~, l'i n -c qUI nvi nt plut At à un suj 't r 'lig-i 'UX. 

g raphi assyri nn 

diffi il d r 'tr uv r 

un œuvr Ù l'artÎ 't 

Notr 

néral pour t ul 

'tan t tr s imparfait 111 nt nnll, il rait 

tr, its l'un p rs nn, g hist nqu !ans 

n'a pas pres ' 'm nt cl 'claré s n int nti n. 

n'a qu p u cl s illi ; c' t la r'gl g '-

s s ul[ tur s qui formai nt l s cl s 

, 
." ... 
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parois dans des salles manquant de fenêtres et faiblement éclairées. 

Seules, les figures destinées à être exposées en pleine lumière 

sur les façades extérieures des palais, se détachaient du fond 

avec un relief qui les rapprochait de la ronde bosse. 

PLANCHE XIII. 

Chasse dans un pays montagneux. H. 0,40. L. 0,38. 

Albâtre. 

Deux hommes barbus, vêtus de tuniques courtes et chaussés 

de guêtres, se dirigent vers la gaucbe, portant sur leurs épaules 

une perche, où ils ont suspendu, les quatre pieds liés ensemble, 

un cerf tué à la chasse. De ces deux persEmnages on ne voit 

entièrement que le premier; la tête du second et une partie 

de son corps ont été brisées; de même, une cassure qui va d'un 

bout à l'autre du bas-relief a endommagé le cerf et les jambes 

de celui des porteurs qui ouvre la marche. L'artiste, voulant, 

comme d'ordinaire, encadrer son sujet dans un paysage, a mis 

à l'arrière-plan une montagne boisée et rocheuse, représentée 

par une espèce de quadrillé. La tête de l'homme est d'une finesse 

d'exécution remarquable. 

Ce fragment provient de Kouyoundkjik, et doit être assigné 

à l'époque de Sennachérib (704-681 av.' ].-Ch.) (1). 

PLANCHE XIV. 

Combat dans un marais. H. 0,43. L. 0,64. 

Albâtre. 

Dans ce bas-relief, dont la surface est corrodée, on aper

çoit, au milieu de plantes aquatiques, trois hommes barbus, 

vêtus de tuniques courtes et se dirigeant vers la droite du 

spectateur. Celui qui est au milieu semble avoir été blessé par 

un javelot qu'il prend de sa main gauche, comme pour l'extraire 

de la blessure. Son bras droit pend inerte le long du corps, et 

toute la figure, penchée en avant, expnme la douleur physique. 

Le personnage de gauche, l'arc à la main, étend son bras droit 

vers le blessé, en retournant sa tête comme pour appeler au 

secours. On dirait que le personnage de droite, tout en regardant 

devant lui, mais levant la main, appelle aussi ses compagnons. 

Il s'agit donc d'un épisode de combat. Le javelot qui a blessé 

l'un des trois est parti de la droite. Les deux autres guerriers, 

dont l'un porte le regard en arrière, tandis que l'autre fait face 

(1 ) FRÜHNER, Catal{)gue de la c(lilection Créau, n. 1286. 

à l'ennemi, crient à leurs camarades attardés à gauche de leur 

venir en aide. 

Ce fragment, recueilli à Kouyoundkjik ( 1), est probablement 

aussi de l'époque de Sennachérib. Il mérite d'être étudié, parce 

que les caractères de l'art assyrien, ses qualités et ses défauts, 

s'y retrouvent tels que nous les avons indiqués dans l'Intro

duction. Le sujet a son fond de paysage; dans la figure de 

droite, le corps se présente de face, la tête en profil. C'est la 

même convention qui a prévalu dans l'art égyptien, et l'attitude 

n'a rien de forcé. La figure de gauche, au contraire, placée de 

profil et se tOlJ.rnant en arrière, présente une tête disloquée qui 

ne se rencontre jamais dans la nature. Dans le personnage blessé, 

la douleur est rendue avec une grande vérité, et en généra] 

dans tous ces personnages il y a une sorte d'énergie incorrecte, 

qui est le principal caractère de la sculpture ninivite. 

PLANCHE XV. 

a) Chevaux conduits par des Assyriens. 
H. 0,31. L. 0,21. 

b) Deux guerriers en marche. H. 0,31. L. 0,21. 

Albâtre. 

Sur cette planche sont réunis deux sujets différents, qUl 

proviennent l'un et l'autre du palais de Sennachérib à Ninive; 

ils ont beaucoup souffert de l'action du feu. 

a) Le premier montre l'avant-train d'un cheval tourné à 

droite et conduit par un homme, dont il ne subsiste que le 

bras droit et la main qui tient la bride. Au second plan, derrière 

le cheval, on voit un homme barbu debout, en 'tunique courte 

serrée par une ceinture à longues bandelettes. A droite, il y a 

l'arrière-train d'un second cheval et dans le haut quelque chose 

qu'on prendrait pour un pilier. Le cheval principal qui porte, 

comme d'ordinaire, une clochette suspendue au cou, est capa

raçonné et son poitrail est orné d'un réseau de houppes dis

posées Sur quatre rangs. L'encolure est entourée à sa base par 

une corde ou courroie, dans laquelle passent les rênes qui partent 

du mors et se terminent par une houppe Cette façon d'assujettir 

la tête de la monture était nécessaire au cavalier assyrien qui, 

pour tirer de l'arc, avait par instants besoin de ses deux mains 

ù la fois. 

Ûn sait que les artistes assynens ont excellé à représenter 

les al11maux, surtout le cheval, qui dans leurs bas-reliefs est bien 

supérieur à ce que l'art a produit dans ce genre chez les autres 

peuples de l'antiquité. En Égypte, les chevaux, qui paraissent 

(1) FROHNER, Catalogue de la collection Créait, n. 1285. 



pour la premièrc fois sur les monuments du second empire 

théhain, sont efflanqués et conycntionncls, tandis qu'en Assyrie 

le cheval oricntal de la race la plus pure est rendu a\'ec une 

fidélité merveill euse. Ou'on reo"arde l'encolure et la têtc du cheval 
~ b 

de ce fragment: il n'a ricn à ell"ier J.ux chevaux du Parthénon, 

et on y reconnaîtrJ. ces huveurs d'air habitués à dévorer l'espacc 

dans les vastes désert<:; de la ~yrie (1). 

b) Sur le second fragment sont représentés cleux archers 

barlms, marchJ.nt l'un après l'autre vers la droite, l 'arc ;\ la 

main gJ.ucl1e e t le cJ.rquois sur 1'épaulc: J1s sont "Uus de luniql1 'S 

courtes, à large ceinture, d'Olt se dégage une han deI ' lte garni' 

d e franges; un baudrier SOlüc>nant l'épée descend de l'L'paul' 

droite vers le fi anc gauche. Ces deux guerriers ont une coiffur' 

de plumes qui est caractéristique de ccrtJ. ins peuples soumIs 

par Sennachérib (2). Les jamhes sont env loppées d'une étoffe 

à mailles, sur laquelle on distingue le naut le la 'hau~sur '; 

les pieds manquent 

PLANCHE XVI. 

Défilé de Captives. H. 0,41. L. 0,40. 

Albâtre. 

Les artistes a5synen étai nt en qu lque orle les annalist 

de leurs rOIs. Les sujet.:; ord inJ.ir 'S r couvrant les parois cl s 

palais de Ninive sont les exploit , guerri r. ou chass s du 

souverain. On comprend que la femme n'ait pas trouvé de plac 

dans ce genre de représentations ; les fauves du d rt y jouent 

un rôle bien plus important. Ce n'e 't que dans les convois de 

prisonniers qu'on aperçoit, de temps à autr , <luc1que femme, 

perchée sur un char, montée sur un mulet ou à pi d, le sac 

sur l'épaule et dans la main l'outre remplie d'cau; maigr . l r -

visions de ces paU\Tes captives. 

Le fragment reproduit sur cette planche est une raI' té, 

paree que toute une troupe de cinq femmes y est réunie. E lle 

défilent ver la gauche sous l'épais feuillage d'un boi ' de l al

miers, dont les dattes sont déjà mo.res. Ce détail nouS indique 

que la marche a lieu pendant les chaleurs brûlantes d'un été 

mésopotamien, et réveille dans notre esprit, comme un écho loin

tain, le souveni r de la prise de Samarie par Sargon (72 0 av. J .-Ch.) 

et de la dispersion des l ra élites. 

Les figures du bas-relief se pl63CJJtc nt toutes en profil. Celle 

qui ouvre la marche retourne la tê te pour parler avec sa voi in ; 

la quatrième se retourne pareillement vers celle qui la suit. Au 

(1) FROIlNER, Catalogue Cr';au, n. 1282. 

(2) L AYARD, Xil1C'l0/ alld BabY/1I1I, p. 230, Mon. of Nineveh, Ser. II, PI. 44· 
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milieu du cortégc. une cl s aptiv'5 pour sou! v l' le 

terre un enfant, prohablement son fi ls, qui a l'air cl, vouloir lui 

sauter au COLL Le petit garçon est nu, détail cl'un xtrê m 

rareté et que l'art assyn n ré erve ex 'lusivcll1ent aux nfants. 

Toutes ces femmes sont v"ltues de longu tuniqu qui 1 s 

couvrent jusqu'aux pieds et ne laiss nt pa.s m "lm soupçonner 

b structure du corps. cule, la fi o"ur qui marche en tête de la 

colonn porte par-cl ssus sa tnniqlle un mant au frangé t paraît 

aVOIr ét ', d'une ondition plus élevée qu ' 1 s autr . L'artiste 

ne s' st donné aucun' 1 ein pour div rs ifier l s traits d s~s 

p ' rsonnagcs et n faire valoir la. heauté. Elles Il diW'r nt les 

homme que l ar l'ah.-ence de la harIl '. 

Pour s' convaincre d' b supé-riorité cl, l'art égypti 'n sur 

celui de l'Assyri, il suftlt de compar rIs ~ mm s cl ce bas

relief avec ces défilé cl captiv " , p rt ' U . 'es d'offrant! s ou musi

ciennes, d s b~ -rcli fs ,t des il Întur s d , l ' l~~oypt. La r 

d l, 'l' l' l: 'ganc, a JU tess des proportions, la oupl ss cl corps 

et l'ai a nce des attitude ~ nt un contraste frappant avec l'absen e 

de toute grâce, 1 man que cl form, le. t "lt 'S mis s à l'envers 

et l'uniformité des figures d notre has-r licf. Mai, malg ré cs 

défauts, la disposition général s t savamm nt ompris et produit 

un effct des plu' agréahl 's. L s d ux gr up 's d dr îte et de 

gauche, qui corr spondent l \~n à l'autr, donn nt de l'équilibre 

et de la ymétrie à la composition, et toute monotoni e t évitée 

par le groupe central. ertes, clans b sculpture assyri nne on 

ne peut s'att n 1re il trouv r l' XI re ion des s ntim ents sur les 

trait du vi age, mais le sentiment est r ndu par le g te et 

l'attitude de figur s. Ici, l ar ex mple, la tendr sse de la mère 

t l'in ou iante gaîté d l' nfant s nt tr~ bi n exprimées. Cet 

épi od , si heureusement introduit par l'artiste, st omme un 

rayon d 'olcil qui égaie la s mbre tri t la scèn . 

C bas-r lief, omm pr mi r a) la. plan he XVII t 

lui d la plan 'he XVII bis, J. été trouvé par 1 r l J. Layard à 

I~ ouyou ndjik. Tl s' nI .. ai it n f< v ur 

offrit plu. tarù'l In Alfr d 1 Ial1. 'st d' 11 qu 

an, qui les 

ti ns. 

l LAN II < ./VIT. 

a) Deux archers. H. 0,20. L. 0,19. 

b) Défilé de guerriers. H . 0,32. L. 0,28. 

a) Ri n plu. lnC rr t t n m ' 111 t m] plus in

h '. Il r pré-tructif <tu pr ml 

nte d ux a r h rs à t, 1\111 1 l'autr. profil, 

dirig s Il r gartl v r la. g:ll1 'h r -

n arn r , a 1 

abord on rirait oir 1 cl s plutôt (lU la p itrin cl tt 

" .' ..... 



figuré~ à cause du contour de ses bras à leur point d'attache 

avec l'épaule, contour profondément fouillé et arrondi. Mais le 

carquois et le creux de la main droite levée indiquent clairement 

la véritable position du personnage. Le geste des deux figures 

est identique; elles tiennent d'une main l'arc détendu et lèvent 

le bras droit vers un même point. Le sujet peut donc s'expliquer 

ainsi: ils ont décoché leurs flèches; le premier les suit du regard, 

le second se retourne comme pour parler à ses compagnons. Ils 

ne portent pas de casque et n'ont pas le type ordinaire des 

Assyriens, dont la barbe est longue, tandis que la leur est courte, 

de même que leurs cheveux nattés et ceints d'un bandeau. Sans 

doute, ils appartiennent à une nation ennemie (1). Leur vêtement 

se réduit à une courte tunique très simple et laissant à découvert 

les bras, dont la musculature est rendue avec une vigueur ex

trême. Le bas des figures, à partir du bord inférieur de la 

tunique, manque. 

Ce qu'il y a d'étrange et de forcé dans le personnage de 

droite provient de l'ignorance de la perspective. Le sculpteur 

a voulu représenter deux guerriers dans la même attitude et 

combattant dans une seule et même direction. Il aurait dû les 

placer l'un à c6té de l'autre, dans le sens de la profondeur, et 

les Assyriens l'ont fait souvent. Mais il paraît que cette fois 

r artiste a évité de multiplier les plans, de peur que l'une des 

deux figures ne cachât l'autre. Voilà pourquoi il a dessiné de 

face le corps du second personnage, et pour que sa tête ne 

couvrît pas celle de son camarade, il l'a tournée du côté opp,osé. 

b) L 'autre bas-relief, provenant probablement de Khor

sabad (2), représente trois guerriers barbus et les restes d'un 

quatrième, marchant à grands pas vers la droite. La surface est 

très usée. Les quatre figures, nu-pieds et vêtues de courtes 

tuniques frangées, ont toutes la même armure: l'arc, le carquois 

et l'épée suspendue à un baudrier qui tra\Terse obliquement la 

poitrine. La seule différence qui existe entre ces quatre figures 

est dans le gp.ste du bras droit qui, tour à tour, tombe le long 

du corps, ou se replie. On dirait deux soldats conduisant deux 

prisonniers. Ils se ressemblent tous à un tel point que le frag

ment paraît avoir fait partie d'un de ces longs et monotones 

défilés de guerriers, de prisonniers ou d'esclaves, dont on trouve 

de si fréquents exemples dans l'art assyrien. Ce manque de 

variété s'est conservé sur les monuments de la Lycie et d'autres 

régions de l'Asie Mineure, dans les scènes qui représentent des 

armées marchant à l'ennemi ou assiégeant une ville. Il n'y a 

que les Grecs qui aient osé sacrifier la vérité historique aux 

exigences de l'imagination et de la poésie. Les Lyciens, comme 

les Égyptiens, les Assyriens et tous les peuples de l'antiquité, y 

(1) LAYARD , ]yTineveh and ifs relllains, part II. chap. V, P. 402. 

(2) Catalogue de la collection Sabatie1', n. 719. 
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compns les Romains, ont suivi le pnnclpe d'une représentation 

plœ; fidèle à la réalité, et par cela même plus monotone (1). Le 

mouvement de ces quatre figures est si bien saisi qu'une photo

graphie instantanée n'aurait pu le rendre mieux. 

PLANCHE XVII bis. 

Combat de frondeurs et d'archers. H. 0,69. L. 0,57. 

Albâtre. 

Il est grand dommage que les érosions qui ont altéré la 

surface de ce magnifique bas-relief empêchent de reconnaître 

tous les détails du costume des figures et du harnais du cheval. 

Sur la gauche, on voit les pointes des casques de deux guerriers 

et leurs bras droits levés, brandissant des frondes; dans le bas, 

on distincrue le talon de l'un d'eux. Un guerrier, tourné à gauche b 

et penché en avant, vient de ramasser un caillou semblable à 

ceux que l'on distingue dans les frondes; sa main gauche, pressée 

sur la poitrine, paraît en être remplie. Dans certains bas-reliefs 

assyriens des piles entières de cail10ux sont entassées aux pieds 

des frondeurs (2). Plus à droite, il y a un cheval et un archer 

qut le tient par une longe, tous les deux tournés aussi vers 

la gauche. 

Le sujet s'explique donc tout seul. L'action est engagée 

par les frondeurs qui combattent au premier rang; la figure 

penchée leur fournit les projectiles. Les archers forment une 

seconde ligne et attendent l'issue du combat d'avant-garde. 

Xénophon parle de l'habileté des frondeurs et des archers de 

l'armée perse, dont le tir portait plus loin que celui des archers 

crétois. Pour obvier à cet inconvénient, il eut recours aux fron

deurs rhodiens, qui se servaient d'olives de plomb (poÀv(Joùm) ayant 

une portée double de celle des cailloux lancés par les ennemis, 

cailloux si grands qu'ils remplissaient toute la main Cxct{!onÀ'l'jfH.o! 

l"oïç UOOtç) (3). 

Le cheval, dont on ne voit que l'avant-train, est superbe. 

Les deux jambes de devant rapprochées, l'œil et les naseaux 

ouverts, il regarde au loin, dans l'attente nerveuse du combat. 

Son poitrail est orné de glands. Les rènes partant du mors, 

dont les branches sont longues et puissantes, se terminent, comme 

d'ordinaire, par une houppe à trois étages. Le large collier, d'où 

pend une clochette, paraît être en cuir revêtu d'une plaque 

métallique, ou en étoffe richement brodée. Les nombreux orne

ments de la tête; aigrette, frontal, houppes, rosaces, témoignent 

d'un goût exquis. Sur le milieu du front se dresse un crochet 

(1) FRIEDRICHS-WOLTERS, Bausteine, P.309. 

(2) LAYARD, Nineve!. and its ?'emains, Part. II, Chap. IV, pag.344. 

(3) XÉNOPHON, Anabasis, Lib. III, Chap. Ill. 



d'où part une ligne, qu'au premler abord on prendrait pour la 

tête d'un second cheval. :\Iais ce serait une erreur, parce qu'on 

retrouve ce même détail sur des bas-reliefs, où le cheval est 

monté et au galop, sans qu'il soit possible d'en supposer un 

autre au second plan. Je CroiS qu'il s'agit d'un chanfrein pour 

la défense ou l'ornement du devant de la tête. Comme il était 

léger et mobile, on le dessinait à droite ou à gauche, selon les 

convenances de l'artiste. L' œil de ce cheval est d'une vivacité 

telle, qu'il faut nous y arrêter un instant pour des considérations 

d'ordre général. L'organe de la vue,' chez l'homme comme chez 

les animaux, perd beaucoup de son expression, lorsqu'il n'est 

pas vu de face et en entier. Pour l'animal, dont les yeux (nous 

l'avons dit dans l'Introduction) sont 1 lacés sur les faces latérales 

de la tête, il suffit du · profil pour que l'œil se présente sous 

l'aspect le plus favorable. Pour l'homme, au contraire, dont les 

yeux se rapprochent sur le dc\"ant du visage, l'artiste archaïque, 

qui tient à en faire valoir la beauté aux dépens m"'rn de 

l' ensemble, se croit obligé de le de iner de face sur une tête 

en profiL 

A utant que le mauval' 6tat du bas-reli f permet d'en ju Ter, 

l'archer porte sur a tunique une cuirasse, dont on peut r con

naître enc re le lames aux . tri parall2:le' qu'on voit au-cl 'sus 

et au-dessou de l'épée. Cell -ci est sl1s1)endue sur le flanc (rauche 
,,:> 

à un riche baudrier. Des brac 'lets entourent 1 s poign ts. L 

casque, d'où s'échappent des cheveux longs et nattés de la même 

façon que la barbe, diffère des autre par a forme allongée e 

2 1 

terminJ.nt en houle; il e·t muni de plaque pour la dé~ n. c des 

joues. Ce guerrier, dont l'attitud est admirable l' nobl ss et 

de fierté, tient de sa main droit 1 ch val, porte une lance dans 

la gauche, l'arc t 1 carcluoi' sur l' 'paule: son ar 'st tr '.s long 

et son carquoIs, tout rempli de fl èches, emble in li luer qu'il n'a 

pas encore pris part au combat. ne caS~'iUr à l'angl inféri ur 

dc droite a cmporté scs jamb . ., et les picd ' de d vant lu h val, 

av c unc partie dt.: Lt jamb g;1uche du guerrier ramas 'ant le' 

pierre. Cc cl rnier est vêlu d'une tuni(lu dont la c inture se 

termine par un longue bandc1 'll ': il t.:st armée d'un CU1ra 'S , 

d'une épée t d'un casque coni<JlI , probahl ment n métal, un de 

c ux qu'II f'rodote donn <lUX Assyricns cl l'tlrmée d Xerxès (1). 

Le genou, la jambe cl le pi 'd dr it avan '6 du (Yu 'rfl r sont 

d'une faclure remarquable. L'ortc il st engagé, omme à 1'0r

dinair, dans un ;'1I1ncau qui bit parlic le la sandale lacée sur 

le cou· de-pied. clle figur penché r mplit tr\s à pr p s le vide 

entre sol t la t 'le du cheval. 

omm nous l'avons fait rcmarqu r à la planchc XVlme, 

ce bas-rcli 'f a été trouvé par Layard, à Kouyoundjik, où les 

ruincs du palais d, Scnnachérib sont contigu ';s ;\ clIs du palais 

d'Assur-bcni-habal (667-() ... av. J.- h.). La composition si bien 

cntcndue cl, r ouv rage et le fini des détails 111 p ft nt cl croire 

qu'il doit 'lr assigné à l' 6poqu de ce dernier roi, sous 1 lue} 

la sculpture ninivite était parvcnue cl son ap g(;e. 

(1) HéRODOTE, Livre 7me, § 63. 
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CYPRE. 

PLANCHE XVIII. 

a) Joueuse de tambourin. H.O,51. 

b) Prêtresse. H.O,34. 

C:lIc:J.ire. 

a) Il a (;té dit souvent, à propo des tattl s gr (qu s en 

marbre, tout à fait archa'iquc ,qu'elle d6ri\'cnt directement des 

ancienne idoles en bai. On pourrait affirmer de même que la 

sculpture lapidaire cypriote la plus anciennc est une tradu tion 

en pIerre de la sculpturc primitive n terre cuite, dont 1 s débuts 

nous échappent. Tous les musécs ont d ces tcrre cuites pres(lu 

barbares, où le haut du corps e t très ommairement rcndu, ct 

où le bas, manquant de jambe et de pieds, finit comm un 

cône ou comme un cylindre, dont la moitié supérieure s ul mcnt 

rappelle le buste humain. La joueu 'e de tamb urin r pré entée 

sur cette planche en est un exemple. La têtc, la poitrine et le 

deux bras tenant le tambourin sont ù peine ébauchés; reste 

du corps n'a pas de forme. On dirait (lU'il ntrc et se p rel 

dans une gaîne, qui, de ccndant ju ·(lu'à. terre, le dérob t ut 

entier au regard. Seule, la. partie supérieure de eUe statuett 

offre quelques détails intéressants. La coiffure e ·t formée par 

un serre-t~te égyptien, d 'où retombe ur les épaule une m, sse 

indistincte. Les yeux, ronds et bombé, ont pre que ans pau

pières. Un appendice informe tient lieu de ncz. La bou he 

consiste en un sillon droit; les lèvres et le menton sont rudi

mentaires. L 'oreille se dégag-e à peine de la tête. ~ous le cou, 

paré de trois colliers à pendc1oflucS, deux petites aillies r pré

sentent les seins. Les mains sont de facture barbar ,comm le 

reste. Inutile d'ajouter que tout le revers e. t plat: c'e·t d'ailleurs 

la règ le pour les tatues cypriote, qm tiennent le mili u entre 

la ronde bosse et le bas-relief. 

b) Sur la m~me planche est reproduite une figure de ty1e 

archaïque plus avancé. Une tunique non pli ée, emblab1 à un 

sac de toile, enveloppe le corps tout entier et ne livre pas 'age 

qu'aux pied ' qUI, chau ' (; d e hrod qlllI1S, adhèr nt à un so 1, 

l{'gèrem nt in linl-. On n'apc r~'o it pas 1 hUIT ,1 l, qui cl 'v rait 

marquer les bords d e ' tte tunique aulour du 

certes, il était indiqué par la p intl1r . 

1 el des hras : 

don l les forll1 s, trl's visihles ;\ tr:1.\'C' rs 1:1 

tunique collant, sont trapues t rappell ' Ill un p 'u 1 'S stall1es 

chal<.l l-cnnes de T 11 0, - r pd· . .; nte un pr(·tr ss . De la main 

droite abais 11 li ' nl un ' fl 'ur d IOlUS, cl de l' <lutr , press( 

c ntre la. poitrine, un petil vase ,l <.1 'ux ,Ins 's. T Ils les tr:lits 

du visafye sont soig-ncusc!11 nt sculptés. L'expr 'ssio\1 omm \1 ' 

,l être souriante, 0111111 dans les tC·tes inflll ne '· S p:lr l'ar haï ' m 

gT' . E11' 'st co if~'·, l'un d~acl{\m (llll se 'ompos d fl eurs d 

lotus ép:lnoui salt rnant avec des b utOllS; él{'ganl moti f de 

dé orati n qu'on r n Ol1tre ouvent (l.1ns les has-reli fs a -yriens. 

L s chev ux, bouclés sur le front, cl sc n l nt n gros paquet 

ur 1 'piule, C0111m dan' l'art égypti n. Le rev r5 d la 

figure est plat. 

n le voit, c tte sculpture r prés nte tr:\.s bi n l'écl cti m 

de l'art 'ypri t : la iffur t égypti nn le diad \ m t h 

10 nb l1 tuniqu uniforme rappell nt l'}\ssyri \'i s, gc tl\ hit 

omm n m nt de l'influ nce g-r Cqll . la montre la ju le 's 

du pa 'ag suivant d C 11 la: «J SUlS ravis fll1 la plupart 

«d m num nt qu j'ai l , uy rts ,\ ypr, ont (;té fail dan 

« 1''') 1 m ' 111 , parc qu nl111 p, rt aill urs on Il LI' uv rait e 

« mélang d'art gr , égypti n t aS 'yri n, qu' j'app Il e l'art 

{' cypri l » (1) . 

~ uant à l' t'P0q II la statu tl , la IS 

'lémcnts div 1" 1 it 1. (air r m nt r au Vi e 

au t mp' ù 1 s la lynasti saït, su {. lant aux 

maÎtr s assyn ilS ril" nt p ~s 'ssi n l'îl , tandi ' qu' ' 11 Âsi' 

Mineur ('n i ' r' t:. b 
nail s'(· ill r 'l'omm n\'ait ;\ 

rayonn r an loin. 

. d llX sta.tu tt s [aisai 'nl parli l, lit Il Pi ot (:? 

( 1) lèSN01.A·.'1 eRN, (,'fml, J'n g- . 237· 

(~) FRtlIINEIt, (il/ll/,'t!/( d,· /'1 (,,/kr/j.11I /'io', " "". 1) 1 I .J. 

1 
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PLANCHE XIX. 

Joueur de double flûte. H.O,39. 

Calcaire. 

Le style de ce morceau est presque primitif C'est toujours 

la tunique sans plis qui sert de vêtement. Elle est bordée de 

bandes rouges et laisse à découvert les bras et les pieds. Les 

bras sont repliés sur la poitrine, et les deux mains tiennent la 

double flùte. Les pieds, nus, au lieu d'être posés à plat sur le 

socle, sc redressent sur un plan fortement incliné. Du reste, la 

figurine elle-même est si aplatie, qu'elle ressemble à un éclat de 

bas-relief, et l'on comprend l'embarras que l'artiste devait éprouver 

pour rendre le raccourci des pieds. Le visage n'a rien de souriant, 

mais il est exécuté avec soin. Les yeux, très grands, ont une 

direction parfaitement horizontale; les oreines sont énormes. Les 

cheveux, frisés en bandeaux parallèles, retombent d'une seule pièce 

sur les épaules; le front est ceint d'une té nie. Un bandeau de 

cuir, peint en rouge, entoure les lèvres et les joues pour les 

empêcher de se gonfler. Ce bandeau se retrouve sur d'autres 

monuments; les Grecs rappelaient q;O(!fJW7.. Le joueur de flûte 

ouvrait ses lèvres le moins possible, pour que l'air soufflé dans 

l'instrument ne se dispersât pas; le bout supérieur des tuyaux 

est muni d'anches qu'on voit clairement entrer dans la bouche. 

Cette statuette, qui provient, elle aussi, de la collection 

Piot (1), a été publiée par Perrot (2). Malgré l'archaïsme du styk, 

l'impression qu'elle produit est très agréable, et je crois que cela 

tient à la justesse des proportions. 

PLANCHE XIXbz's. 

Quadrige. H. 0,27. L. 0,20. 

Calc~re. 

En Phénicie et à Cypre on a trouvé un grand nombre de 

chars en terre cuite, attelés de deux ou de quatre chevaux, 

d'un style primitif. Les chars en pierre sont infiniment plus rares. 

A côté de notre quadrige, qui provient d'Amathonte, nous pour

flons citer le char trouvé à Curium (3) par M. Cesnola; il porte 

deux guerriers barbus, et deux chevaux le traînent. 

L'intérieur du véhicule est divisé par une cloison en deux 

compartiments J et chaque compartiment est occupé par une 

(1) FROH:-iER, Catalogue de la collection Piot n. ID. 

(2) PERROT-CHIPIEZ, Histoire de l'art, T. III, pag. 588. 

(3) CESNOLA-STERN, Cypern, pag. 273, planche LXVII. 

figure; mals la figure de droite est beaucoup plus grande que 

celle de gauche. Cette diversité d'échelle se prête à des expli

cations différentes, selon qu'on prend les figures pour une femme 

(une prêtresse peut-être) accompagnée d'un enfant, ou bien pour 

une déesse avec son aurige. C'est cette dernière explication qui 

me paraît la plus vraisemblable: on sait que les anciens avaient 

souvent recours à ce moyen, la différence de taille, pour dis

tinguer les divinités des mortels. La déesse appuie sa main 

gauche sur le bord du char et presse la droite contre sa poi

trine. Elle est vêtue d'une tunique et d'un manteau à larges 

bordures rouges rejeté obliquement sur l'épaule gauche et re

tombant en arrière, le long du dos. La tête est diadémée, des 

boucles à rosaces sont suspendues aux oreilles. Les cils et la 

prunelle sont peints en noir; des traces de la même couleur se 

voient sur les cheveux. Les lèvres, coloriées en rouge, se relèvent 

par les bouts. L'aurige, dont les mains s'appuient aussi sur le 

bord du char, est vêtu d'une tunique pareille à une chasuble, 

bordée de rouge et laissant à découvert les bras. Sur le devant 

du char, le pinceau a dessiné, en rouge et en blanc sur fond 

vert, trois piliers réunis par deux festons. Les espaces compris 

entre ces piliers correspondent aux deux compartiments de l'in

térieur, dont la coloration rouge est encore très vive. A l'exté

rieur, le décor forme une frise de méandres. Enfin, de chaque 

moitié du char part un timon, peint en vert, et à chaque 

timon sont attelés deux chevaux lancés au galop. L'artiste a 

rendu avec un soin minutieux le détail du joug et des têtières. 

Deux roues sont à leur place ordinaire, à droite et à gauche 

de l'axe; puis, sur le devant, une troisième roue traverse la 

plinthe à laquelle adhèrent les chevaux. Toutes les trois sont 

massives et portent des lignes concentriques marquées en rouge. 

A part les roues, tout le reste est d'une seule pièce et bien 

conservé. Il n'y a de cassé que lès naseaux du premier cheval, 

à gauche; la tête du dernier cheval, à droite, et celle de la 

déesse sont recollées. 

Cette sculpture présente des différences de style notables. 

Les chevaux sont primitifs et manquent de vérité et de mouve

ment. Mais les ornements peints du char sont très élégants, et 

la figure ùe la déesse ne manque pas d'une certaine grandeur; 

cela atteste un art plus avancé. Je ne doute pas que ce ne soit 

une œuvre du sixième siècle, influencée par le génie grec. 

Si la figure principale de notre groupe est, comme je le 

crois, ul1e déesse, le sujet même de cette sculpture confirmerait mon 

opinion. Ce n'est pas dans la mythologie phénicienne - si pauvre 

et si monotone - qu'on trouverait la donnée première de l'œuvre. 

En présence de cette figure d'une taille plus grande que les 

simples mortels, debout sur un quadrige dont l'ornementation 

se compose de motifs si franchement grecs, on croit entendre 



l'écho des chants homériques et vOir ces déesses qui, montées 

sur leurs chars, s'élancent de l'Olympe au combat, volant entre 

la terre et ·le ciel étoilé (Iùadc, V, \'. 766-769 : flEooYJ)'l ·q )'al,/q TC lIat 

PLANCHE XX, 

Tête polychrome. H.O,27. 

Calcaire. 

Ce morceau est un des plu' importants qUI 01 nt 'ortis 

des fouilles d'Athiénau. La con rvation en et admirall : non 

seulement il est intact, malS il a gardé la couleur d ' S ch 'vcux, 

de la barbe et de l'iris des y ux. Il rel résent un ém it " un 

prêtre de Vénu, appartenant à c tte prêtri . hér'>ditaire <l11l, 

du nom du premier roi mythique cl l'îl, s'al P 'lait les 111)'-

rades. 

A mon aVl, cette tête est un xc 11 ' nt SI é im 'n du st yI ' 

proprement local, san trop d m "Iang d'él "ments empruntés 

à l'étranger. Au lieu d'êtr coiffi" de la tiare ou du casque 

conique as. yri n, lle est c intc d'une couronne d f, 'uill 'S, dc 

baies et de boutons de fleu rs. Les ch \' ux, bouclés sur 1 

front, ne ont p~ traité comme on 1 hi 'ait n Ügypt . La 

barbe ne e compo 'e pas d longu' tr ~'S ' à l'a'isyrienn ; 

courte et frisée en boud tt Ile lai 'se a dé ouv rt un grand 

partie du menton, où se d . ' 111 , sous la levre inf6ri ur, un 

petit bouquet de poil~, trian<Tulair. Trois détail ' manlu nt 1 

caractère décidément cypriote de l'ecU\'f : la form lu n z, tr\ ' 

étroit à sa racin e et gonflé par le bout; le pomm tt s saillant s 

et l'occiput aplati. L'archaïsme grec diffère du cypriot précisé

ment dans ces détails. 

Quant aux autres traits, la bouche a un expression 1 "ger -

ment souriante; la lèvre supérieure est garnie de fin s mous-

taches, Les yeux, très grand, sont bordés de paupièr 's 10ngu 's 

et minces, qui se détachent du glohe de l'œil par une forte 

saillie et lui donnent l'aspect d'un trapèze au lieu d'un m 'ale; 

la caroncule n'est indiquée que par une simpl entaille; l'arcade 

sourcilière est très prononcée. 

Nous avons déjà fait remarquer que la scu1ptur a gardé 

des traces très visibles d'une riche polychromie, L s ~ uill s 

les baies de la couronne étaient e t: '.'Ct;:, commè l '5 tig s ù 's 

boutons, dont les pétale , non encore épanouis, sont en r Ub ' 

Cette même couleur est re tée sur le ' boucl (lUI I1caùrcnt le 

front, sur l'iris des yeux et sur les lèvres, tandi 

barbe il y a quelques vestiges de noir. 

qu sur la 

C tte tête fais:1it p:1rti d'lm ' statue; on \ 'oit Il f~ , t à la 

h:1se dll 01 un bourrelet qui levait marquer le cnmnH'nr<'1l1 nt 

de b tunique (1), 

. LANCIIE XXI. 

Tête d'Hercule. lI, 0,19, 

·ulcnire. 

Av c ecU ' plan 'h ' nous appr hons du triomphe définitif de 

l'influ n 'e gr qu. Par la pm t6 d ' son profil cl la [crn1('té 

dll cl 'ssin, la joli' tl-te qll\: 11 rcpr duit n le n\Je en ri('n ;ltlX 

plus bell es t ": t 'S o-r 'lU ' S du VI C sil' 'k. n est d(j;\ bi en loin 

cl l'Tzùuhar 'ha1d(en ou (hl 1\lvlqart ph(-ni ' ien, p ~H !l'quel (]{hllta 

la plastiqu e cypriole. 'c type harl 'éliT, transform(; de sit'ck en 

sil: 'le, st <!{j.\ d C \ 'C IHl l , h éTOS cl 's l(g nd 'S "T 'C<11..1 s, fils 

d'Alcmène cl dl' ] upit T. 

Notre II rcule ~pparli 'nt au typl' iml,erb " Il st oint:: 

d la lOte du li on, dont la p au, suivant la ma.ni(\n lra.t1iti 11 -

n 'II ', rc\ 'êlait sans ù ut , unc parli' du corps. Un moiti( de 

b m;L,-;sue ('st rest'" ;u1hérent' aux )rcill 'S lu lion, 1 ''lai 1 pré-

i ' tE, <lui laisse 1 vin ' r l , geste ,t Il ' ut aid ' 1' Ù la re onstruc

tion d ' la statu . l ' S h vcux .' nt ét,wc's sur le front en leux ., 
rangs cl h ou 1 II s; la h ou ch , Il ' int ' en rouge, est p 'lite t 

.' uriant . D s tra s d la 111 ' 111 ' c ui ur voienl par- i par-I;\ 

sur la massue t sur l'autr s points. DI11Jn rhabitud,] 

den-i \r du rân ·t plat. 

11 tint ' 1' ssant d mpar r tl t'le;\ 11 d l'lI r-

ule du fronton ori ntal d' J~ginc t d'étudi l' lcurs liW'r nces 

au point cl vue d la di\' rsÎlé de l'époque lu li u d' rigin , 

ans la tût ypri ot" que j rois a ntérieure à l'autre d ' <lU lqu 'S 

li za in . d'ann' s, 1 lr \s arqués, 1 n z 'troit ,\ sa 

racin 

n t 'nt, 

t arr ndi à s n b ut, puis 1 s pOlllm tt s sai ll~nt s, 1',-

111Jl1e nou l'a\' n lit 11us haut, l'art ]ocal. 

EII provi nl d s pl mie r s ~ uill ' " no1a, t a fait 

l >arti cl la . He 'li n r 'au (2). 

PLA '1 1 I ~ X , "1T. 

Tête d'Apollon (?). II. 0,75. 

C:11·nirt,. 

,tt , t ,t, nt/'ta.il pas taill{' Jans l'a.I 'air' SI (r ial <jm 

1 1 l 1 l ' ~ll distingu t ut '5 s S II pures t ,t leur 10nn pr 's«\1 un 

air le fami1le, n pourrait la pr ndr' pour un pro luit de l'art 

( 1) fRi\IINJ(R , Caltl/"Kllt rI( III (Olltrlit'l/ (;,J,,", n . 126 5. 

(2 , ~R III'lIiR, Ct,lrlft lt'l( dt' /0 ti /I""it' II (,d" " , n. 12(1.1. 
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grec plutôt qu e de l'art cypriote. Vu l'idéalité de ses traits, il 

est probable qu'elle représente Apollon, et non un prêtre comme 

celui de la pbnche XX. 

Elle est ceinte d'une couronne de laurier. Les cheveux, 

frisés sur le front et disposés en deux rangs de bouclettes, sont 

nattés sur le cou; le reste de la chevelure est un quadrillé, 

formant de petits bossages. 

A la différence des autres sculptures de Cypre, le derrière 

de la tête est parfaitement arrondi. Il n'y a que les sourcils et 

Les articles qui précèdent doivent être regardés comme 

l'app1ication pratique des théories générales développées dans 

l'Introduction. Au terme de ma tâche, je laisse la parole à 

1\1. He1big, qUI, sur ma prière, a bien voulu se charger du 

texte relatif aux sculptures d'art classique. Il le fera avec sa 

compétence et son érudition habituelles. 

Mais, avant de quitter mes lecteurs, Je tiens à rendre un 

témoignage solennel de reconnaissance à deux de mes plus chers 

:;6 

le nez, qui gardent un peu du caractère de l'art local. Quoi

que les yeux à fleur de tête, avec des paupières peu distinctes, 

soient encore un reflet du style primitif, la bouche, l'ovale du 

visage et tous les autres traits rappellent déjà la belle époque 

grecque du VIe siècle. 

Cette tête, qui provient de la collection Piot ((), a été 

publiée par Perrot (2). 

( 1) FRÜHNER, Catalogue dd la c(lliection Pio! nO. d,. 

(2) PERROT-Cr-UPIEZ, llïstoire de l'art, T. III, png. 540 

amis pour le concours prêté à l'œuvre que je poursUls depuis 

bien des années. Ils sont le Comte Tyszkiewicz, collectionneur 

connu de l'Europe entière, et M. Pauvert de la Chapelle, un 

Français qui aime l'Italie autant que son pays natal. C'est à 

eux qu'il revient une large part du mérite de la formation de 

mon petit musée. 

G. BARRACCO. 



L'ANTIQUITÉ CLASSIQUE. 

Je n'ai que peu de remarques à ajouter comme introduction 

du texte qui accompagnera les monuments classiques de la 

collection Barracco (planches XXIII-LXXX). J'ai surtout chcrché 

la brièveté. Quant à la provenance des objet?, je l'ai indiquée, 

lorsqu'elle est certaine. La majuscule [R.] indiquera que l'objet 

provient de Rome ou au moins a été: acheté dans cette ville; 

la majuscule [G.] dénote la provenance grecque. Ces majuscules 

sont mises immédiatement au-dess~us du titre de chaque planche. 

La qualité du marbre au si n'est indiquée que lorsqu'eJ1e est abso

lument certaine et véritablement importante pour l'appréciation 

historique de l'oeuvre en question. 

Les planches désignées par bis reprodui ent de monuments 

acquis durant le cour de la publication. J'ai ajouté le expli-

PLANCHE XXIII. 

Partie inférieure d'une stèle funéraire attique. 
[R.] 

Largeur : 0,55; h:lUleUr :lU bord droit : 0,68. ~hrbre de Pnros. 1.:\ plaque était primitivement 

p lus épaisse. 

Quoiquc ce fragment ait été découv rt à Rom, néanmoin 

la stèle dont il provient était an aucun doute un 'uvr 

attique qu'il faut attribuer au dernier ti er ' du VIe sied av. J.-c. 

Parmi les stèles funéraires trouvée. dans l'Attiqu m 'me et 

certainement antérieures aux guerres médiques, nous n connai on. 

plusieurs qui ont une étroite parenté de style avec l' xemplair 

de la collection Barracco. Il suffit d citcr la tèle de Ly "as ( 1 ) 

qui correspond aussi à cet exemplaire par l'arrang m nt d s 

bas-reliefs. 

On voit sur la partie inférieurc dc notre marbr un une 

homme, à cheval, avec deux lances dans la main droit, l' pée 

au côté gauche; le cheval r lève légèrcment la bouche, comme 

en reniflant. C'est une représentation fréquente sur les . t'les 

funéraires attiques du VIc et du commencement du Ve si 'cle. 

On l'a interprétée de différentes façons (2). D'après l'opinion la 

plus vraisemblable le jeune cavalier indiqucrait quc le d '{unt 

appartenait à une famille riche et fière de ses magnifiques écuri , 

luxe très à la mode à Athènes (/mlOreog;{a). De la figure qui d -

corait la partie supérieure de la stèle, les pieds seuls suh ·i tent. 

Le défunt y était représenté debout, probablement en hoplite. 

(1 ) Alhmisc/,e Afittheiltmgm IV ( 1879) pl. l, 1 [ z, 3 p. 36 et suiv. onze JJit' 

attisrlull C,"abre/iejs pl. 1. 

(z ) Cf. Conze 1. e. p . 4-

cations de ce planch s dans 1 s épr uv s. Il n r6sult qu s 

xplications ont beaucoup moin cl 'taill 'cs qu ccll s d s 

autr planch s. 

Il ne m rc t plu qu'ù rcm r ier 1\IM. Lo wy, R isch et 

tudniczka pour la collaboratio n précieuse qu'ils ont bien voulu 

me fournir. ' dcrnicr savant, non content d ' me comIl1uniqu 'r 

ses observation sur plusieurs monuments de la c 11 'ction Bar

racco, a aussi discuté av moi 1 s questi ns principal s r htives 

.. \ ces monumcnt. Nou n'avons pas été l'a ord sur t us les 

points. M. tudni zka, dan un comptc-r 'ndu qu'il a promis dc 

publi ' r dc notr' ouvrage, xp sera les divergenc 'S 'ntr '. s 'S 

apprc'ciations t 1 s ml nn s. 

W. HELB1G. 

La tig qu'on voit au-d ssu, d l'extrémité du picd gauche 

provicnt san doute dc la lanc qu'il tenait. 

Déjà dans l'antiquité Ildtrc stcle avait été endommagée et 

1 UlS rcstau ré . tte r stauration antiquc que proviennent 

1 s creux que l'on apcrçoit au pi d droit d la figure debout, 

à la partie inférieurc du bra5 droit, au pi d droit du cavalier 

et .. \ l'extrémité gau he du rebord inféri ur (1). 

. La skie n ,t ~ publiée d':\prl!s lin pl!ltre pnr onle Di,- tllliHllt'lI CUlllrdiifs Ileramg . 

Wl Alijlro,l{t da A~'odcllli<! ria TI' isSl'llu/1t7jlm 1:; 11 Il'im pl. 9, 1 p. 8. 

PLAN 1 lE XXIV. 

Petite tête de Minerve. 
[R.] 

Dist:\nee nlre ln point du menton e l ln p:1.rtie l::l plus hnlllc de ln figure : 0.14 . 

La parti, ul 'rI ur' du r('lll ouv l"t d c ( , u asqu, t 

rdue ; 11 était fixé au moy Il du gr clou n ~ r qui se 

dr sse au-d , ction de la 1 arti cons rv6 . 

M. Studni zka (2) , 5 mbl -t-il av ratS n, qu 

t ,t n' st pa, un original ar haïqu mais la opi ' d'un t 1 riginal, 

travaillé à un ('P qu ' t ~r i ur . A " ~u ' il par, ît, l '01 ist, 

s'e. t cart ~ Ù s n m d \1 dl1.ns qu l<lu s l 'tails. Il a traité la 

hail' dans un styl plus upIe qu le tyl rdinair l, l'art 

ar haïquc. hn utr " h p silion 1 'S y ux st plus natur 11 '. 

Tandis <Ju' 1 s Y ux, ln ' 111' dan ' 1 st yI ar haï Itl ) tr\s avan \ 

se trou vent plu U 111 111 à. fl ur de t ,t , dans }' x mplaire 

(1) fil. ()nz' 1. e. p. 8 he tr mpe en (lI 'humnnt qll ce li rni er r \IX (Ir vi eon t 

<l'une l .:~ ioll modc l'Ile. 

(2) · /~·'IIIIII!.!i..; ,l!!IU/lJJ./I)',xlj IX 7 p. 1 10 

, 
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r. 

Barracco ils sont placés dans leu rs cavités d'une manière qUI 

se rapproche beaucoup de la réalité. Ainsi l'ensemble du type 

est archaïque et la position ùes yeux est tout-à-fait étrangère au 

style de l' ensemble. De là, sans doute, l' expression étrange du 

visage, expression qu'on pourrait appeler un mélange de câlinerie 

et de malice et qui ne trouve pas d'analogue dans les oeuvres 

dont l'exécution archaïque est incontestable. 

Une autre question se présente: Faut-il attribuer à l'original 

le procédé employé dans notre tête pour représenter les yeux? 

Les globes oculaires sont travaillés à part dans des morceaux 

d'un marbre qui a un grain plus fin que le marbre de la tête; 

ces morceaux sont enchâssés dans les orbites creuses et ils 

forment par leur blancheur un singulier contraste avec le ton 

jaunâtre qu'a le reste du visage. Il semble évident que ce con

traste provient de la polychromie dont le marbre était ancienne

ment revêtu (1). La chair et les cheveux étaient peints; l'enduit 

Cyavwo,ç) et les couleurs appliquées à ces parties ont produit le 

ton jaunâtre. Au contraire l'artiste a laissé en général aux 

morceaux qui formaient les globes oculaires leur conleur naturelle 

très bien appropriée pour exprimer le blanc des yeux; il a 

indiqué seulement l'iris par une teinte plus sombre. On saisit 

encore une trace de ce procédé dans la tache brunâtre qu'on 

remarque au centre de l'oeil droit. La sculpture vraiment archaïque 

nous offre des analogies à cette manière de représenter les yeux. 

Dans la statue d'Anténor, trouvée sur l'Acropole d'Athènes (.:2)" 

les globes sont formés d'une pâte vitreuse et enchâssés dans 

une coque de bronze dont les bords barbelés imitaient la frange 

des cils (3). Nous rencontrerons un procédé semblable dans la 

tête évidemment archaïque de l\'Iinerve qui est reproduite sur 

notre planche XXV. Dans deux statues archaïques découvertes 

sur l'Acropole d'Athènes, l'une de femme (4), l'autre d'éphèbe (5), 

les orbites sont creuses; elles étaient anciennement sans aucun 

doute remplies de globes colorés (6). D'après ces analogies il 

semble probable que le sculpteur de notre tête, dans le rendu 

des globes oculaires, a imité plus ou moins exactement le procédé 

employé dans son modèle archaïque. 

M. Studniczka a rapproché la tête qUI nous occupe d 'une 

(1) Cf. Lechat dans le Bulletin de cOlTespondallce he!!t!nique XIV (1890) p. SS2- 5p. 

(2) Alltike DenkmiileT herausgegeben vom arcll . j'nstitut l S 3. Brunn und Bruckmann 

Dmkmiiler griec!tische1' und romisc!w' Smlptur pl. 22. Collignon Histoire de la sculpture 

grecque l p. 366 Fig. 186 (où l'on trouve p. 367 not. l et 2 la bibliographie du sujet). 

Overbeck Geschic/tte der griecltischm Plastik P p. 153 Fig. 24. 

(3) Collignon C. e. 1 p. 367. 

C \) Rholl13.ùlès Les J/usies d'At/lèlles pl. IV, V. On y voit encore dans chaque creux 

la tige qui servait it fixer le globe. 

(S) ' Eq:nUIC(!Eç 1888 pl. 3 p.85 et suiv. Collignon I. c. l p. 374,375 Fig. 19 1, 192 • 

Overbeck 1. c. I~ p. 205 Fig. 48. 

(6) Dans quelques autres sculptures archaïques, ce n' est pas l'orbite entière, mais 

seulement l'i ris, qui est creusée. C'est le cas dans la statue dédiée par RhomLos sur ]' Acro· 

po:e J'Athènes (A/hm. 1I1itthei/ungm XIn 1888 p. II3 et suiv. Ovabeck Gesch. d. griech . 

Plastik F p. 188 Fig. 38, p. 293 not. 122 . Cf. Bull. de correspondance hellénique XIV p. 582. 

COl'jJm imc,.. atlùm". l 373 2"5) et dans b. tête reproduite sur notre pl. XX IX . 

figure en bronze de Minerve, découverte sur l'Acropole d'Athènes (1). 

Il reconnaît justement dans cette figure le produit d'une métallo

technique non pas athénienne mais étrangère. Les travaux d'art 

commencés par Pisistrate et continués par ses fils attiraient 

à Athènes des artistes grecs d'origines très diverses. Le plus 

grand contingent était fourni par les villes ioniennes de l'Asie 

Mineure et des îles VOlsmes. Des indices certains dénotent la 

présence à Athènes du chef de l'école chiote, Archermos. C'est 

surtout à l'influence des artistes ioniens que fut soumis l'art 

attique depuis le temps de Pisistrate jusqu'à la fin du VIe siècle 

av. J.-c. (2). Avec beaucoup de probabilité M. Studniczka attribue 

précisément à r art des îles le bronze trouvé sur l'acropole. 

La tête de ce bronze offre en effet quelque ressemblance 

avec le marbre reproduit sur notre planche XXIV. Mais je ne 

voudrais pas attribuer trop d'importance à ce fait; car la différence 

des dimensions ne permet pas de comparer le style des deux 

monuments dans tous ses détails. Ce qui donne un aspect bien 

singulier à notre tête, c'est le rendu anguleux des gaufrures des 

cheveux qui couvrent le front. Nous rencontrons un rendu exacte

ment pareil dans une tête de Vénus découverte sur l'Acropole 

d'Athènes, tête qui sem hIe dater de l'époque immédiatement 

antérieure à la seconde guerre médique (3). Ces gaufrures 

anguleuses se réduisent ici à un cercle étroit de cheveux qui se 

trouve immédiatement au-dessous du polos, tandis que tout le 

reste de la chevelure est traité dans un style plus libre. 

PLANCHE XXV. 

Tête de Minerve. 
Grandeur naturelle. Marbre de Paros. La tête appartenait jadis à un Anglais, établi dans 

l'Ile de Capri. 

D'après le style et d'après le caractère de l'exécution, 

cette tête est une oeuvre attique de style archaïque avancé. Elle 

rappelle, par le rendu des globes oculaires, le procédé employé 

dans la statue d'Anténor, procédé dont nous avons fait mention 

dans le commentaire de la planche précédente (4). Les orbites sont 

travaillées en creux ; dan:; l'orbite droit(~, l'œil antique a subsisté. 

Le globe oculaire consiste en un morceau d'ivoire enchâssé dans 

une coque de bronze; anciennement sans aucun doute des cils 

la surplombaient; un creux de forme ronde ménagé au centre 

de ce morceau d'ivoire servait à insérer l'iris travaillée dans une 

matière de couleur plus foncée. Ce qui augmente l'importance 

de cette tête, c'est qu'elle représente un type que l'on peut con

sidérer comme un précurseur de celui de l'Athéna Parthénos. 

(1 ) , Eq:nlfU:elç 1887 pl. 8, 3 p. 140-142. 

(2) Collignon l. c. l p. 336-339. 

(3) Revue archéologique 3ème série XIX (1889) pl. XXITI p. 396 et suiv. 

(4) Voir notre page 28 . 



Le visage offre dans ses formes principales une ressemblance 

frappante avec les reproductions que nous avons conservées de 

ce chef-d'oeuvre. Phidias avait conçu l\Iinerve comme une vierge 

fraîche et vigoureuse. La tête qui nous occupe exprime précisé

ment une conception semblable; mais on y chercherait en vain 

la grandiose et idéale beauté de la Parthénos; si cette tête n'était 

pas pourvue du casque, on pourrait la prendre pour celle d'une 

jeune fille mortelle. Tandis que l'art archaïque, lorsqu'il repré

sentait Minerve, entourait généralement tout le front de la déesse 

d'une série de boucles (voir p. ex. pl. XXIV), dans notre exem

plaire la partie centrale de la chevelure est cachée par le bord 

inférieur du casque, comme c'était le cas dans la Parthénos (r). 

Cet arrangement donne à la figure un caractère plus calme et 

plus ferme (2). Notre tête prouve que Phidias l'emprunta à 

un type antérieur de Minerve. Mais il s ' n écarta par la façon 

dont il figura le bord inférieur du casque. Ce bord, dans la tête 

de la collection Barracco, forme une impIe courbe; dans la Par

thénos il était légèrement échancré et présentait par conséquent 

une ligne plus variée (3). 

Dans la tête que nous examinon , comme dan l'exemplaire 

reproduit sur notre pl. XXIV, la partie supéri ure, aujourd'hui 

perdue, était travaillée à part. 

PLANCHE XXVI. 

Tête de Vulcain. 

[R] 

Gr:1ndeur naturelle. R eslaur:1t ion: i:l partie antérieure du nez. 

On reconnait Vulc:1in à l'expression de calmc et de bonté 

qm règne dans la figure et à son attribut habituel, le pilcu ' qui, 

comme toujours dans les images de ce dieu est posé bi n droit 

sur la tête. Dans se formes principales le type est sans aucun 

doute une création de J'art archaïque, tandis que l'exécution cl > 

notre exemplaire, ainsi que celle d'une réplique qui se trouv au 

Musée de Munich (4), date de l'époque rom ·l ine. Elle montre 

les défauts caractéristiques de la plastiquc décorati\'e de cette 

époque: les formes sont rendues d'une façon plus ou moins 

mécanique et sans la fraîcheur propre à l'art archaïqu'; pour 

figurer les boucles le sculpteur a fait d'OlIS (lu t ' .j'cpan. 

(1) Furtwaengler ùans les Atlwzische llJiltlui/rl1lgm VI (1881) p. 1888. 

. (2) Furtwaengler 1. c. p. 188. Loeschcke dans la j'~'s/St'h"ifl :;11111 /iillJzigjàll1igm 
JUblliiulI/ dl! V..' . . 

S OI!I1lS 2'011 AI/tr!ll1IlIIsfrc/lJ/dm lm RlmJ/lllwlc (llonn 1891) p. 7 - . 

(3) Loeschcke 1. c. p. 7-8. 

(4) RrUlln //esch,-,:iblmg d(r GI)'f'lolhd: n. 53 

2<) 

PLANCHE XXVlbi •• 

Masque de Bacchus. 
[R.] 

Hauteur: 0,33-

Ce fragm 'nt provi nt d'un copi travaillée d'apr\s un type 

archaïque de Bacchus. La tête n'est pas c int d'un couronne 

de lierre mais ll'un large ban leau. N< us r trouvons le même 

dNail dans une statue de la villa Albani qui r 'produit, elle 

au 'Sl, une idole archaïqu' de Bacchus (1), dans la statue du 

l\Il1 ~ c du Vati an qui porte l'ins'ription ~)(rrdt1l/(rpil!los (2) t 

dans qu 'lqu '5 figur s de Ba chus r 'présenté 'S sur cl s vases 

attiques à figures rouges. 

PLI\N 'Ill~ XXVlT- XXVllv. 

Statue de jeune femme. 
[G.] 

Hauteur (y compris la plinthe): °,76. Marbre du l'aros. 

11 est très regrettable qu 

nWI1 t la prov nan d c tt 

nous ne onna1SS10ns pas xa t -

statu Nous savons sel11cm nt 

qu' elle a été dé-couv rl clapi J'actuel royaume cl Gr\c '. e 

r 'nselgn ln nt, si vague qu'il soit, nous apporte déj;\ qu ' lque 

lumi \re; il nous permet au moins d'affirmer <luc notre tatue 

ne provient ni d e l'Asie Min ur, ni d la Thrace, ni de la 

Sicile, ni de la Grandc Grèc , régions anC1 nnement habitées par 

des Hellène, mai n'appart nant pas au rnyaum actuel. 

On voit au premier coup l' œil <lue la statue st un travail 

original d tyle archaïque avancé. Quant ù la. conformation 

de la têt, elle pré. ente beaucoup d'analogies av cds uvres 

de l'art du P lop nn s . La figur" surtout vu d fac, ressembl 

aux figur s d plusi ur tatu s appart nant au fronton occidental 

du t mpl cl Jupit r i\ lymr i (3). El! rnpp 11 égal 111 nt, 

à certains '!.!ards, la t t, d la . ~' l J'une cour u'C qm st pla 'e 

dans la :raI ri cl " ande'labr s, ·ta.tu clans laqu He n r connaît 

av c la plu grand vrai ' mblan un typ pél 1 onné ien (4). 

Peut-être pourr it- n l'al pr 'h r aus i c 'rtain s t rI' s-cuit s cl 

Tarent (5) et d ' amiros ((»); car Tar 'nt fut ~ nc1é 1 al' d s 

a 61émoniens, amlros l al' un' p pulati Il !TI ,lé d'i\.rgi ns t 

d La édémoniens, 't il n' st pas improblabl' qu l'art clans 1 s 

deux villes on. l'va, pendant la péri d al' haïCjU , les traditions 

de la m:'\r - patri . Par 1 r ndn d la ch v lur, au si, 110tr 

(1) I1clbig.Toutnin Cuitl, 11 n. 798 ( n . 79' de J' 'dl lion nllernnnde). 

(2) Jlell>ig·Tollt:Ù1l T n. 327 ( n . 326). 

(3) AIIS,Ii,(/!IIfIl,fm ;# Ol)ompÎII 11 fS76 77. pl. IX, XII, "IV. 

( t) JI Ihi{:'Toutnin (;"irk J Il J7 S ( Il 377 d' J' 'ditioll nll ' 1Il ~ l1dl'). 

(5) Mo" dr/l'Iml. xr pl. L 1 5; . Jlm. ISiI] p. 11)5 n. 5. 

(1)) Snl7.llIann "v: "'/",;" d.· ("111/;','''' pl 17 

, 
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statue présente des analogies avec des oeuvres péloponnésiennes. 

Le sculpteur n'a exprimé aucun détail dans les masses des 

cheveux; la surface de ces masses est parfaitement lisse; elle était 

anciennement sans aucun doute rehaussée de couleur; d'autre 

part les divisions de la chevelure sont accentuées avec beaucoup 

de vigueur. Nous retrouvons toutes ces particularités dans plusieurs 

statues des frontons d' Olym pie (1). 

Mais c'est par la tête seulement que notre statue se rapproche 

des types péloponnésiens. L'examen du corps, au contraire, ne 

dénote aucun rapport avec l'art du Péloponnèse; il nous rappelle, 

plutôt, certaines statues attiques. 11 s'agit de plusieurs des fameuses 

stat-ùes féminines, autérieures à ]' invasion médique de l'année 

480 av. J.-C, qui ont été découvertes sur l'Acropole d'Athènes (2). 

Pour juger du rapport qui existe entre cette sé~ie et notre statue, 

il faut qu'avant tout nous nous rendions compte du costume de 

celle-ci. La jeune femme porte immédiatement sur le corps un 

chitôn et par-dessus le chitôn la dzplax, c'est à dire un manteau 

plié en double et fixé sur l'épaule droite par une fibule (3). La 

hauteur du morceau carré d'étoffe, dans lequel le chitÔn est 

travaillé, surpasse beaucoup celle du corps. Le raccourcissement 

nécessaire résulte de ce que la partie supérieure de l'étoffe est 

repliée en dehors: ainsi une double couche d'étoffe couvre le 

haut du corps. Les Grecs désignaient sous le nom d'apoptygma 

cette partie repliée et retombante du chitôn·(4). On en voit dans 

notre statue un morceau, qUI, retombant au-dessous de la 

mamelle gauche sur le bord supérieur de la dzplax, en inter

rompt avec agrément la ligne raide et monotone (voir pl. XXVlI). 

Sur le côté droit de la statue on entrevoit à la moitié de la 

hanche la partie inférieure de l'apoptygma entre les bords verticaux 

de la diplax (voir pl. XXVIIa). L'apoptygma arrive généralement 

jusqu'à la taille. Dans notre statuette comme dans celle que 

reproduisent nos planches XXVIII-XXVI lIb il a une longueur 

exceptionnel1e; il y descend jusqu'à la moitié des hanches (5). 

Ce qui rattache notre statue à la série découverte sur l'Acropole, 

c'est la façon particulière dont le sculpteur y a stylisé les bords 

supérieurs de la diplax. Plusieurs des statues athéniennes portent 

au-dessous du chitôn le vêtement, pour lequel M. Studniczka (6) 

a proposé le nom du «pePlos ion'z'sa1zf»; commc la diplax de-

(1) AusgrabuJ1gen in OlymPia II 1876 - 77, pl. IX, pL XVI. 

(2) Cf. Lechat dans le Bulletin de con'espondance /tellillique XIV (1890) p . 3°1-362, 

p, 55 2 - 586, XVI (1892) p. 177 -213, Michaelis Alta/lische KUI/St (S lrassburg 1893) p. 23, p . 38. 

(3) Studniczka Beitriig.: ZUI' Ceschichte der altgriochisclwz Tracltt (Abhandlu1zgm des 

an/tiiol,-epigr. Seminars der Univlnitat Wien, Wien 1886) p, 77-82. 

(4) Studniczb 1. c. p . 6 Fig-, 1. 

(5) Voici quelques autres exemplf's d'un np'pt)'gll/a de semblable longueur: trois des 

Caryatides trouvées clans la vigne Strozzi _. Clarac III pl. 444 n. 8141\ rt 8 14 TI (Helbig·Toutain 

Cllide II n, 721, 837 = n. 716, 837 de l'édition allemande), n. 813; Diane sur un vase attique il 

figures rouges - Lenormant et de 'Witte Élite des m 01luments c!1'a1Jlographiques II 57; deux 

types statuaires de l::t même déesse - B esch1'eibtmg riel' alltikm Skulpturen des Berliller 

jJlIlIseums n. 59, 60; les statues reproduites sur nos pL XXVIII-XXVIII , LXXI. 

(6) AtJtenisc/u! llfittheilwzgen XI (1886) p. 354 not. 2. Cf. Lechat dans le Bulletin de 

contspondùnce hel/inique XIV (1890) p. 314-- 3 19, 
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notre statue, ce vêtement est fixé sur l'épaule droite et, de son 

bord supérieur, coupe le buste en une ligne oblique. Comparons 

le rendu du peplos dans les statues athéniennes (1 ) avec la manière 

dont le sculpteur de l'exemplaire Barracco a stylisé la dzplax: 

l'analogie nous frappera. De part et d'autre, les bords supérieurs 

du vêtement, par la façon dont ils sont traités, ressemblent à des 

courroies de cuir. Il semble donc que le sculpteur de notre 

statue, lorsqu'il caractérisa la dzplax, subissait l'influence de 

certaines œuvres semblables aux statues de l'Acropole. Aussi 

peut-on se demander si cette statue n'a pas été travaillée à 

Athènes. Les caractères péloponnésiens que nous avons remarqués 

dans la tête ne contredisent nullement cette hypothèse. Nous avons 

vu dans le commentaire de la planche XXIV que l'art attique, depuis 

les temps de Pisistrate jusqu'à la fin du VIe siècle, était surtout 

dominé par l'influence ionienne et spécialement par celle de l'école 

chiote (2). La majeure partie des sculptures antérieures à l'in

vaSlOn médique de l'année 480, que l'on a découvertes sur 

l'Acropole, trahissent clairement cette influence. Vers la fin du 

VI" siècle l'art du Peloponnèse commença de lutter à Athènes 

contre l'art ionien. Agélaïdas, le grand sculpteur d'Argos, prit 

lui-même, à ce qu'il semble, une part à cette lutte (3). Les œuvres 

les plus anciennes que nous connaissons de ce maître datent du 

dernier quart du VIe siècle (4). On voyait en Attique, à Mélité, 

une statue d'Héraklès Alexikakos, sculptée par lui (5) et 

dédiée, soit, d'après M. Robert, à l'occasion d'une peste qui 

écbta vers l'année 500 av. J .-C, soit à la suite des victoires 

remportées par les Grecs sur les Perses, d'après M. Studniczka (6). 

Rien ne dément la tradition qu'Agélaïdas ait été le maître de 

Myron (7). L'influence que l'art du Peloponnèse exerça sur l'art 

attique depuis la fin du VIe siècle est confirmée par les monu

ments. M. Graef (8) a exposé l.a parenté qui existe entre le 

groupe athénien des tyrannicides et les statues des frontons 

d'Olympie. Il nous a donné une liste de monuments, soit trouvés 

dans l'Attique même, soit d'origine attique indubitable, qui trahissent 

une semblable parenté (9). D'après le mélange de style que nous 

y avons constaté, la statue reproduite sur nos planches XXVII

XXVIIe pourrait très bien être ajoutée à cette liste. Sa tête 

(1) Voici quelques exemples: les statues publiés par Rhomaïdès Les Musùs d'Athèlles 

pl. VI, pl. IX; l'exemplaire reproduit dans les An/ike Dmkmiiler hemusg. vom arch. fnstitut 

l 19 = Collignon Hïstoh'e de la sculpture grecque 1 p. 342 Fig. 17; la statue d'Anténor -

voir notre page 28, not. 2; la statue dédiée sur l'Acropole par Euthydikos - la tête dans 

le Jaln'buch d. arch. fmtitufs II (1887) pL 14, le buste ùans Rhomaïdès Les llfusées d'At/tènes 

pl. 14 et Collignon 1. c. l pl. v 2 p, 256, 

(2) ' Voir notre page 28. 

(3) Cf. Collignon 1. c. l p. 322-324, P.364- 365. 

(4) Robert Arclliiologische lJfii1'chen p. 95. Cf. Overbeck dans les Sitzungsbericltte der 

siicltsischen Gese!/sc/mft der Wisse12S1'haften 1892 p, 26 et suiv. 

(5) Overbeck Schriftque!len n. 393. 

(6) Robert Anh,ïologische Marchen p. 40. - Studniczka dans les Romisc/u Mit-

t/teihmgen II (1887) p. 99 not. 27. 

(7) Robert L c. p. 92 et suiv. 

(8) At/mlische l1fitthei/ungen xv (1890) p. 12 el suiv. 

(9) At/tenisdte ivlitt/zeilungen xv p. 15 et ~uiv. 



offre des analogies non seulement avec les oeuvres péloponnésiennes 

ci-dessus mçntionnées, mais aussi avec certains monuments attiques. 

Vue de face, elle rapelle la tête ùe la statue dédiée sur l'Acropole 

d'Athènes par Euthydikos (1), celle d'une autre statue découverte 

au même endroit (2), et les vis:lges des trois Grâc s r présentées 

sur des bas-reliefs votifs athéniens (3). On y peut ajouter encore 

le type évidemment attique d' \pollon dont un exemplaire est 

reproduit sur nos planches XXXIV, XXXIVa (4). D'apr\s toutes 

ces observations le caractère particul~er de notre statue s' x

pliquerait très bien, si nous supposons qu'elle a été sculptée 

à Athènes vers ]' an 480 ou peu après. Dan la conformation 

de la tête le sculpteur aurait été déterminé par l'influence alo r 

prédominante de l'art du Peloponnèse. On pourrait rapporter 

à la même influence le rendu des draperies; en s n'offr nt aucune 

trace de l'élégance mignarde de l'école chiote, mais se développent, 

au contraire, d'une façon s impl e et même - pour une oeuvre d 

style archaïque - assez naturelle. Il re terait pourtant un détail, 

dans l'exécution duquel notre artiste aurait encore suivi la tradition 

de l'art antérieur; nous voulon parler de la façon dont il a 

rendu les bords de la diPlax. l\falgré tout c la je dois confl ss r 

gue l'origine attique de notre ·tatue d !TI ' ure conjecturale. Les 

grandio es découvertes faites sur J'Acropole d'Athènes nous on t 

permis de nous faire une idée plu. ou moin ' claire du d('veloppe

m ent de l'art archaïque a Athènes. \rais nous savons trè·. peu 

de chose des autres régions d 1'1 l Ibd il n'est pas impossibl ' 

que cc mélange d'influences étrangères. con .. taté pour l'Attiqu , 

se soit produit ailleurs au"si, et par xempl en Béotie. 

Il nous reste à examiner si la statue qUI nou. oc UP' 

représente une dée e ou s'il faut reconnaÎtr' n Il le 

portrait votif d'une mortelle. 11 st imp ssibl de résoudre 

cette question, parce que la statue a perdu ses attril uts t nous 

ne savons pas dans quelle localité elle était anciennement pbc "e. 

Si l'on voulait y voir une déesse, il faudrait pen cr d'abord à 

Diane. La dipfax fixée sur l'une de épaules caractérise dan ' 

r art de style libre, Diane et Minerve (5); et rien n'empêche d) 

rapporter à Diane aussi les images archaïques poun'ue' de c) 

vêtement (6). Quelques-uns peut-être seraient tentés d fair 

valoÎr qu'entre la tête de notre tatue ct celle d'Al ollon r pr -

duite sur nos planches XXXIV et XXXIVa, une grande res em

blance existe. Si nous avions affaire à de' œuvre ' de l'art libr , 

qui dans la conformation des type tenait SOU\'ent compte d s 

(1) Voi r notre page 30 note 1 (à droite). 

(2) Alhmisclte Alilllœilllllgm XV ( 1889) p. 122-123. 

(3) Voir Helbig-Touto.in CI/ide 1 n. 83. 

(4) Je ne discute pas ici I:l théolÏe développée par M. Winter ùans les j;" lIl1t1" SIIII/im 

p. 1.19 et suiv_, d'après laquelle les têtes d'Olympie et les têtes attiques se semient distinguées 

entre elIes par un syst1:me diITerent dans les proportions. Celte théorie a été ébranlée par M. hlrt· 

wnenCler dans 1 P ·-·f,· i" .. e 1I1'-'Zlgslu 'J~d1l1er Il II1ckellllollllsjrogmllllll (Berlin 1 (0) P 143 145 · 

(5) Studniczkn fleil1'iig( ZIII" Co r/tic"'e dt r a/(l{lùc/iisdlt'J/ Trrullt p. 7') 8 1. 

(6) Riimiscl/C IIfiltluiflfllgm 111 (1888) p. 28 290. 
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rapports d parenté, celte ressemblance serait une nouvcll raIson 

pour reconnaître dans la statu qui nous occupe la chaste s ur 

d'Apollon. lais n l'est \ce, tt raison n' saurait NI' alléguée 

Tl s'agit de types archaïque ; les artist s de l' (~p oq ue ar haïq ue 

n'avai nt à leur disposition qu'un nombre limit', de types t par 

con équent jls était contraints de r prés 'nter sous cl 's types plus 

ou moins sembJabl 's d .' indivi lualit6s très différ ' nt '5. Nous 

savons d'autr part qu'on donnait, le l lus s uvent, aux tet 's des 

portraits votif:' cl 's types, 110n pas iconiqu '5, mais idéaux. Par 

con 'é<'lu nt nous n pouvons pa' dé larer impossible, a fr/ù1';', 

que notr statu' appartienn(';\ tl, d mi \1" at(;gori '. 

PLAN Ill<: XXVlff- XXVnlh
. 

Statue de jeune fille. 
[R.] 

llauteur (y compris ln p lin the): 0,75 · 

C'est une des figures 1 plus haucl n'1 nt v/tues que nous 

ait bissl'es l'antiquité:. La j un fille porte deux hitûns. On 

ne voit du chilOn intérieur qu' ]'apopl)I,~J7Ul cl ' 5 endant jusqu';\ 

la moitié cl '5 han h s (1) t la man h qUI uvr haut du 

bra droit (v il' pl. XXVlll)."') Tout le r st, st caché par l, 

'hilÛn dorique xtéri ur, qui consist, 'Il une gro ' ' e étoffe cl, 

laine pliée en double et qui s'ouvre sur l , ôlé dl' it (voir 

pl. XXVI Il''). L'apoPly[[ma du v 'l m nt d d ssous est tiré [1:1r

dessus le b rd SUl 'ri ur ùu chitûn ext ~ri ur t rel mb' ur l' 

haut de c d 'rni r; une fibule fixé sur haqu épaule r ti nt 

ns 'mble 1 s d ux chitOn '. L s dé ss 5, n'ayant pa ù r;tindre 

froid, n'avai ' nt pas b oin l'un tel costum elui nuit heau up 

à l' n mbl des form s. Il faut Ione SUI p sel' que notr' statu ~ 

mort qu'II al parti nt à la :ltégori d s 

portraits v tik L ostum s m bl ·tr uggér' par 

ct Ir on tan ut-à-fait indivi lu lles. n pourrait 1 ar x mpl' 

supposer que la j un fi Il s' st rait r pr's I1ter av' 1 s v ,t '-

ment· 

solenn 

u ' lle aV'lÎt l rt· , n l r 'nant part à un pro ' 'ssion 

Il Il ,in hiver. 

J nc m nsqu pa' ,\ l ,'id l', si nOllS av ns l vant nu' 

un travail fi inal li un la statu produit un' 

impr ssi n qu lque P u (Trossit r, ' ara tt\r' n\" ' Iut nul! m'nt 

la suppositi n d'un ~uvr' nri rinal '. II 'unirait d'adm Ur lue 

l'aut ur d la tatue vivo it 1 in <l; gran ls (' ntr 'S du d·

v Joppement arli ti'lu . 

« nal . :tn t 1 cie n()tr' statll " nous 

le tr uv r liS lnn' tl (. nI artistiqu' qui 'd'a, bns un' l'rio 1 

an 1 nne, 1 s ' ulptur ~s du t 'ml 1 , l' J upil 'r ,\ 1yml i , tlilllS llll ' 

( 1) l'OUl" l'tI/,II/,(I'K'lltI voir notre p~~c 30 ; pOIll" ln I OIl~lll' lll" (,' xtratlnlillnirc 1]11'il n 

dans eue btatue, pnf.:"c 30 nnt. 5 (i !;nllclt ·) 

, ....... 



période plus récente, le type archaïque du tireur d' épine( 1) et d'autres 

œuvres analogues. M. Lange (2) et M. Graef (3) ont justement 

attribué à cette dernière période une figure de jeune fille en 

bronze, trouvée à Herculanum (4). Notre marbre se rapproche 

de ce bronze par l'attitude du corps et par l'arrangement des 

draperies; seulement son style apparaît un peu plus archaïque, 

surtout dans le rendu des plis de l'apoptygma. La chevelure de 

notre statue suggère des comparaisons semblables. Les cheveux, 

peignés en arrière, sont enroulés ~u-dessus de la nuque, de façon 

à former en ce point une espèce de bourrelet. On rencontre 

une disposition analogue dans les sculptures du temple d'Olympie 

et dans certains types qui s'y rattachent (5). 

PLANCHE XXIX. 

Tête d'Éphèbe. 

[R.] 

Distance entre b pointe du menton et le sommet de ln. tête : 0,255 . Marb re de Paros. 

N ous connaissons l'art archaïque d'Égine surtout par les 

statues qui décoraient les frontons d 'un temple d'Athéna situé 

dans cette île, statues qui se trouvent maintenant à la Glypto

thèque de Munich. La décoration du fronton occidental est 

l' œ uvre d'un sculpteur qui conservait dans' son art les vieilles 

traditions, tandis que les statues du fronton oriental sont travaillées 

par un sculpteur plus Jeune ou plus habile et qui employait déj'à 

un style plus avancé. Par ses formes principales, la tête Bar

racco ressemble beaucoup aux têtes des statues de ce temple, 

mais, par le stylè, elle paraît antérieure même à la décoration 

du fronton occidental. Le rendu de la chair est moins détaillé 

et un peu plus anguleux, le profil plus fuyant, l'expression de 

la physionomie plus rigide. La tête qui nous occupe se rapproche 

par ces détails de la tête d'une figure en bronze conservée au 

Musée du Louvre, dans laquelle M. Kalkmann (6) a reconnu 

avec b t'aucoup de probabilité une œuvre éginétique plus ancienne 

que les sculptures du temple d 'Athéna. L'iris dans l'exemplaire 

Barracco est rendu par un creux circulaire qui anciennement 

sans aucun doute était rempli d'une matière colorée. Nous ren

controns le même procédé dans une statue archaïque d'une haute 

antiquité, c'est à dire dans l'éphèbe portant un veau, d~dié par 

Rhombos sur l'Acropole d'Athènes (7). 

( 1) H elbig.Toutain Guide l n. 617 (n. 611 de l'éd ition allemande). 

(2) AtltmiSl'he Mittheilungm VII (1882) p. 205. 

(3) Atltenisc/te A'fittheiltmgen XV (1890) p. 39. 

(4) B1'Onzi di E1'colano II p . 295 . Comparetti e De Petra La villa ercolanese dei 

Pisoni p l. 14,4 . 

(5) FÜ1'Ifzigstes Berliner Winckelmanmp1'ogmJll1/l (Berlin 1890) p. '30. Cf. R Olllisrlte 

Mittheitullgen l ( 1886) pl. XI p. 200-202. 

(6) JalZl 'budt des arch. hui. VII (1892) pl. 4 p. 127 et suiv. 

(7) Yoir notre page 28 note 6. 
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PLANCHE XXX. 

Tête de Minerve. 
[R.] 

Distance entre b pointe ùu menton et le sommet du casque: 0,185. Marbre de Paros. 

Cette tête est certainement une œuvre originale de l'art 

archaïque avancé. Elle ressemble, par son type comme par son 

style, à celle de la statue de Minerve, qui formait le centre du 

fronton oriental du temple d'Égine (1), et à la tête d'une 

figure en bronze de la même déesse, découverte sur l'Acropole 

d'Athènes (2). Comme dans la statue d'Égine, plusieurs détails 

y étaient travaillés à part. On voit, dans le visage de cette 

statue, trois trous - un sous le casque au milieu du front et 

un sur chaque tempe qUI sans aucun doute servaient à fixer 

la partie de la chevelure dépassant les bords inférieurs du casque. 

La tête reproduite sur notre pl. XXX montre les traces d'une 

applique semblable. Elle a un trou dans le front, à peu près 

au même endroit que la statue d'Égine. Nous ne pouvons plus 

constater les trous creusés dans les tempes, car la tempe droite 

est endommagée, et la gauche est couverte d'une couche épaisse 

de nitre. En outre dans l'une et l'autre des deux têtes le haut 

du front et un endroit demi-circulaire sur chaque tempe sont 

moins corrodés que le reste. 'Ce fait s'explique d'une façon toute 

naturelle, si l'on admet que ces parties, dissimulées par les 

appliques, ont été plus longtemps garanties contre les ravages 

de la rouille. Les contours de ces parties moins corrodées nous 

indiquent en même temps la forme de la chevelure perdue: elle 

ressemblait sans aucun doute à celle que nous voyons dans la 

tête de Minerve reproduite sur notre pl. XXIV. Dans la statue 

de Minerve placée au centre du fronton occidental d' l~'gine cette 

applique de cheveux subsiste; ell~ y est travaillée en marbre (3). 

C'est vraisemblablement en marbre, aussi, qu' était l'applique 

analogue ajoutée à la tête de la collection Barracco. La partie du 

casque qui protégeait la nuque y était également travaillée à part. 

Ce fait est révélé par deux indices: d'abord un trou foré dans 

le partie postérieure du timbre et plus précisément dans son 

bord inférieur; puis le reste d'un clou en fer qu'on voit un peu 

plus au-dessous. Un trou large et profond, creusé dans le sommet 

du timbre, servait évidemment à y insérer le panache. On observe 

un procédé semblable dans la Minerve du fronton oriental 

d'Égine (4). 

Par quelques détails pourtant notre tête se rapproche plus 

(1) A nn. de/FInst. 1873 T av. d 'agg P Q la-le p. 154. 'Erpr/fle(]i r; &(]Xa.!OJ..oy{)~~ 

1887 p. 14+ Fig. 6, p. 145 Fig 8 . Brunn und Bruckmann D enkJ/l,ï/er g r. 1/. . 1'0111 . Sculptur 

n. 121. Cf. Brunn Besch1'eibung der Glyp!othek p. 68-69 . 

(2) 'Erp1'jfU:é ; &(]X a.!O}.oyt,,~ 1887 pl. 7 p . 142-147. 

(3) Brunn Beschreibzmg der G~vptothek p. 69. 

(4) Ann. del!' Inst. 18n p. 154. Brunn 1. c. p. 68. Les brisures que l'on voit dans 

b tête Barracco sur la tempe droite et derrièrt> les oreilles ont été sans aucun doute pro

duites par accident. 



du bronze trouvé sur l'Acropole que de la statue d'Égine. La 

ste}lwné dQnt est pourvu le casque ne 5 ' étend dans cette statue 

que jusqu'aux oreilles. Dans la tête Barracco et dans le bronZ'e 

athénien elle entoure toute la circonférence du timbre. C'est là 

un genre de casque dont les artistes athéniens pendant la période 

archaïque coiffaient volontiers la déesse protectrice de 1 ur vil1e. 

Nous le rencontrons dans la statue de l\Iinerve appartenant au 

fronton de l'ancien Parthénon, dont la construction commença 

sous Pisistrate (1), dans plusieurs ngt;rines en bronze, trouvée 

à Athènes (2), dans certaines représentations de la déesse sur 

d'anciens vases peints attiques (3). Par la conformation du 

bas du visage, aussi, la tête reproduite sur notre pl. XXX corre

spond plus exactement au bronze athénien qu'à la statue éginétiqu . 

Le menton est moins p~intu que dans cette statu ; la courbe 

formée par la commissure des lèvres ne se relève pas vers les 

coins de la bouche - comme c'est généralement le cas dans 

les types d'Égine -, elle s'abaisse au contrair n c ndroit. 

Il résulte de ces observation, que le type de la t 'te Barracco 

dans son en mble e·t une création de l'art éginétiqu . I ourtant 

on ne saurait affirmer avec certitude que c tte tête et le bronze 

trouvé sur l'Acropole d 'Ath \ne aient été trayaill('s dans l'île 

d·l~gine. Le deux monuments offrent d particularités qUl 

jusqu'ici n'ont p~ ét6 ob erv6e' dan. 1 s "culptures trouvées ~l 

Égine, On peut donc demand r, s'il n 'agit pas ici d 'un 

Lype égin6tique reproduit;\ Athcnes ,t par con équ nt 16g\rement 

modifié,. N ou sayons que 1 . Égin '-tes nat (4) t L 11 n (5) 

ont travaillé ~'t. Athc'ne:; on s'expliquerait ain "j que, dan c tt ville, 

cusscnt été reproduits des typ - égin(-tiqu s, avec ' rtain s nuanc 

ct ccrtaine~: modifications r"sultant d'influ 'ne " indity\nes. 

PLANCHE XXXI, :XXXP. 

Statue d'Hermès criophore. 
llauleur : 0,54· 

La statue n'est pas un travail archaïque, mais un copie un 

peu grossièrement exécutée à une époque po térieur . Le copiste 

s'est écarté de son modèle en quelque détails. Il a indiqu ' 

avec précision la caroncule lacrymale, et le pli qui sort du oin 

extérieur de l'œil. Ce sont là deux motifs étrangers cl l' (:poqu 

artistique, à laquelle appartient ce type de Mercure; on ne 1 s 

rencontre pour la première fois que dans des œuvr dont le 

style archaïque très avancé annonce déjà l'aurore du grand 

(1 ) Atllm. Afillheilzmgen XI (1886) p. 187 n. 1. Collignon Histoire de la smlplllre 

ltneqlle T p. 376 Fig 193, Overbeck G"r:sehid,lt der g lia h. Plas/il: 14 p. 194 hg. 42. Cr. 

YfI!t?'buch ries arell. lml. VI ( 189 1) p. 2.p nol. II. 

(2) Des exemples: 'ErpI7,W:(}i; â(}l.. 1887 p. 1 J~ Fig. l, p. 138 Fig. 3, 

(3) Des exemples: 'Erp. àel.. 1886 pl. 8. O. ]ahn De fllItiqllissilllis ,UilUl"1 'Ol sillllllar ris 

al/h'is pl. II I. 

(4) Corpus inscriptio1l1111l aUica?'1l1/l1V 1,2 n. 373~9 'Erp. aex. 1887 p . 24S· not . 2. 

(5) Loewy lllsdu'iftm g riahisrherBildl,auer n. 27. Ctn'plls ;I1SC,.. atl.lV 1,2 n. 373"'!! , 
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art (1). Il sem11e n outre que le sculpt ur, par la raçon lonl 

il a représenté la toi "on du bélier, oit conrorm6 aux habitud s 

artistiques de sa pr pre époque; 1 naturali m ave lequel 'ont 

rendus les flo on contraste vÎsibl ment av C le Sl)'l s"v\re d 

l'ensemble. 

Devant une "t.ltue archaïqu qui re1 ré nt 1\1 rcur portant 

un b"lier, on pensera tout d'abord ;\ cel Herm \ , ri phor <lU 

alamis travailla lour le t mIl de Mercure à Tanagra (2). Nous 

avons que le di u, dans c tt slatu de alamis comme dans la 

nûtre, élait rel ré 'enté imb rbe (3). N otr x mllaire r " mblc 

en outre cl une figure d'I l rm \s rioph r qu' n voit sur 1 s 

rev r. de d ux m nnales d' Tanagra t dans laque)) on a 

reconnu, avec b au Oup d vrais mblan une r production d 

la statue de Calamis (4). ~ n xaminant tle fi\rur' n us con-.:::. , 

staton malgré ses petites dimensions que l'attitude du dieu 

correspond é\ c lie du .l\J rcur Barracco; comm dan c dernicr 

la tût du béli r est retournée, el s'approch d la joue gauche 

du dieu. On peut donc se cl mand r . i notr . tatue n' t 1 a .. 

une copie de c 11 qui. e trouvait au temIl d Tanagra. Mais 

ceU hypothès r ncontr un objcction sérieus : dan les uvr s 

cl alamis, les auteurs anci n vantaient urtout la grâc (xâl.)tç) 

t l'él('gance mignarde (J. fllTlITII'; ) (5); or p r onn' n r c nnaÎtra .., 
dans notr s tatu de em blablcs qualité. l e typ du dif!u a 

quelque cho e de ru tique; l' xé ution est simple l p u d6taillée. 

i ]' on voulait, malgré c Ja, sout nlr lU c typ [ut r " par 

alamis, il faudrait 'upposer qu PlI rm \ criophore 6tait une 

œuvre de j un 55 d t arlist ,qu Calami plus tard hann-ea 

d mani\re-

ioni ant (6) 

aux uvr d 

qUI put arr]v r s us l'influ n d l'art attique 

t qu 1 610g s cl 'S critiqu ' an 1 n " s rapp rtent 

on fige m o.r. 

Pourtant l' ns mole d . fails qu nou v nons d it r 

un autr xpli ation. Nous sav n qu hidia , 

th 'na arth 'n mprunta plu ' ieur d 'lails ù. s 

ut- trc alamis, dans la compo iti n d s n 

ratta h:1. plu stri t m nt cnc r à l'art 

dir qu'il n " l'va un motif traditionn l, 

r produi oit bn" un "lyl plus mod rn' 

et plu r. ffin6 8).1 ans C' as, l' ',' 'mplair' arra r '1 r) luirait la. 

figur de M r ur qui s n'it d l r L tYI e ;\. la r "lli 11 d· aJamis. 

( 1) Pour la caroncule voir r. ch:\! d:\lls ln R''1I tl t f1Idl /" "~i[i,/lIt: Xl V ( 1889) p . 399. 

pour le pli tlldniczk~ ùans les ROII/;sI'h, J1rÎII/'I'ÎIIII/.~rm lT ( 1 87 ) p. 57, p, 106 ilOt. 5 l, 111 

(1 8 ) p. 2 ' 3 et ùans l 's AI/likt J)mkllllïl,.,. "f/'III/S,I[, 1'"111 arrl,. lmtÎlul 1 p, l!). 'f. y/lII/II/I<I, 

du a 1"1'1,. hui. III (1888) p, 135· 

(z) Pausan. IX 22, 1 . 

(3) . //111. dd/'lml. 1 79 p. 143 el suiv. 

(.~ ) Imhoof.l.llumer l P rcy ;'lrClner y(}",.",,1 'f !tdl. slm/ù'j' VIrr (1 87) pl. L. ' XIV 

n. Xl- XII p. lin. 5; A Pl/II/lÎslllolit' CI'"/II/(//il/l)' 'II' l'lIIwmÎtu pl. X n. XI - Xll p. 115 Il. 5, 

(5) Overbeck .'id,rifllJlltllm Il. 51!), 5-0 , 5:\1 , 53 2 , 

(6) oir nolr pa~ 28 , t 3°· 

(7) V ir noIre pn~e 29· 

(8) ' f. ColliS-noll 1. c 1 p. 399 -1 o. 

l 
." .... 
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PLANCHE XXXII. 

Statue de Spes (?). 
[R.] 

Hauteur: 0,80. 

La statue représente une jeune femme qm s'avance douce

ment; la main gauche relevait un pan du pep/os j l'avant-bras 

gauche était tendu en avant. L'exécution mécanique prouve que 

b statue fut travaillée à l'époque romaine. L'art de cette époque 

a représenté quelquefois Vénus sous le type plus ou moms 

archaïsant d'une jeune femme qui relève d'une main un pan de 

son vêtement et tient de l'autre une fleur. Pourtant aucune de 

ces images, dans l'attitude et dans le costume, ne ressemble 

exactement à notre statue. Celle-ci trouve plutôt des analogies 

frappantes parmi les images qu'on peut rapporter avec certitude 

à Spes, déesse de l'espérance (1). Il semble donc que notre 

statue représente la même déesse et que la main droite perdue 

tenait l'attribut typique de Spes, une fleur ou un bouton de fleur. 

PLANCHE XXXIII. 

a) FRAGMENT DE BAS-RELIEF: 

Apollon citharède et Victoire. 
[R.] 

Largeur: 0,27; hauteur: 0,215. 

Nous connaissons plusieurs bas- reliefs RUI représentent le 

même sujet et nous permettent de restaurer la composition 

primitive de l'exemplaire, dont ce fragment iilisait partie. Apollon 

citharède, auquel une Victoire verse du vin dans une coupe, 

était suivi de sa sœur Diane et de sa mère Latone. Il semble 

que toutes ces œuvres dépendent d'un original créé à l'époque 

du style archaïque avancé. C'était probablement un bas-relief qui 

avait été dédié par un citharède vainqueur dans quelque fête et 

représentait, au lieu du mortel vainqueur, le dieu auquel il devait 

sa victoire. Aucune des répliques, pourtant, ne reproduit le style 

archaïque dans toute sa puret6; nous rencontrons dans tous les 

exemplaires des éléments qui en exagèrent ou raffinent les formes 

d'une manière particulière. Dans l'exemplaire Barracco, ces élé

ments hétérogènes sont beaucoup moins nombreux que dans 

les autres exemplaires; mais encore ici on observe, surtout dans 

le rendu de la main droite de la Victoire, une recherche que 

ne comporte pas ce style. Quant à la finesse de l'exécution cet 

exemplaire sem bIe supérieur à tous les autres. 

Pour la bibliographie du suj et voir Helbig-Toutain Guide II n. 779 (n. 773 de 

l'édition allemande). 

(1) Sur les représe ntations de Spes voir Aldenhoven dans les Annali dell'.lnst. 1869 

p. 123-129; Bernoulli Aphrodite p. 68 - 73 . Les images qu'on peut rapprocher de notre 

statue sont surtout les suivantes: bJ.s- relief du Musée du Vatican - Visconti Museo 

Chiaralllonti pl. XX; des monnaies de ClJ.udius - Cohen mJdaille.\· impériales 12 p. 257 

n. 88 (avec l'in;cription SPES AVG VSTA), p. 258 n. 103; un médaillon d'Élagabal et de 

d'Aquilia Severa - Cohen IV 2 p. 379 n. 2 (SPES PVBLlCA); une monnaie de Valérien -

Cohen VP p. 317 n. 208; des monnaies de Tetricus fils - Cohen VP p . J 27 n. 83 

SPEI PERPETVAE), n. 84 (SPES AVGG). 
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b) FRAGMENT D'UN VASE DE MARBRE: 

Masque de Silène. 
[R.] 

Le maximum de la largeur 0,33, celui de la hauteur 0,24. 

Pour remplir notre planche, nous avons ajouté ce fragment 

qUl peut-être aurait ét6 mieux placé ailleurs. Le masque de Silène 

qUl le décore a des formes sévères, mais on ne peut les qualifier 

simplement d'archaïques ou archaïstiques; car l'art ancien, à toutes 

les époques, employa un style semblable lorsqu'il s'agissait de 

subordonner les motifs d'une décoration à un ensemble archi-

tectonique. Notre masque, surtout dans le rendu des boucles 

de la barbe, dénote clairement l'influence de la technique du 

métal repoussé et ciselé. Évidemment ce type fut inventé pour 

être exécuté en métal. Nous connaissons, au reste, trois masques 

semblables en bronze qui décoraient des manches de vases 

travaillés dans la même matière (1). 

PLANCHE XXXIVa, XXXIVb. 

Tête d'Apollon. 
[R.] 

Trouvée l'an 1879 sur l'Esquilin, lorsqu'on creusa les fondements du théâtre Costanzi. 

Distance entre la pointe du menton et le sommet de la tête: 0,28. 

Le type d'Apollon, dont il s'agit, doit avoir été célèbre; car 

nous en avons conservé deux répliques statuaires et plusieurs têtes 

en marbre (2). U ne de ces têtes a été découverte à Athènes (3) ; 

le même type du dieu est reproduit sur une monnaie athénienne (4); 

il semble donc que l'original se trouvait dans cette ville. Grâce 

aux deux statues et à la monnaie nous pouvons restaurer le corps 

de la façon suivante: Le dieu était debout; le poids d ù corps 

portait sur la jambe gauche; la jambe droite se dirigeait légère

ment en avant; le bras gauche, un ·peu plié, tenait l'arc; l'attribut 

de la main droite semble avoir été une branche de laurier (5), 

Le marbre reproduit sur nos planches XXXI va, XXXIVb nous 

donne une idée assez claire de la façon dont l'auteur de l'original 

avait conçu la tête. l,'expression de la physionomie révèle générale

ment une majesté impassible; dans le modelé de la bouche seule-

ment, dont les coins extérieurs sont légèrement tirés en bas, on 

(1) 1 Masque jadis au Musée Pourtalès, maintenant dans l:J. collection Grégoire Stro

ganoff: CatatC'gue des ol:jets d'm't qui composmt les collection s P ourlalès (Paris 1865) n. 623; 

JVIittlteilu12gm dC1' Cmtml-Co1llmission zur E1jorsch,ung der Kunstdenkmale n. F. XI (Vienne 

1885) p. 87 Fig. 1. - 2 . Masque trouvé près de Cilli en Autriche: j]IJitt/zeiluJZgen dèr 

k, k. Cmtralco11lmission n. F. XJ p. 85 et suiv. (avec planche). - 3. Masque trouvé en 

Macédoine: Collection Gréau, b1'onzes antiques (Paris 1885) n. 167 p, 36, vignette 167, 

(2) Overbeck Kumtmytltologie, ApollOlz p. 108, p. 166. Aux répliques de la tête il fant 

ajouter un exemplaire qui se trouve au Musée de ~aples. Il repose sur un hermès de femme, 

auquel il est complètement étranger (Clarac IV pl. 775 Il, 1939; Gerhard und Panofka 

Neapels antike Bildwerke n. 88. Cf. Ath.:nische j]IJittlz. IX 188 + p, 235). L'hermès dans 

l'inventaire Farni:se de l'an 1697 e:5t enregistré comme (stJ.tua _ .. di un Dio Termine .. . 

senza capo » (DocZtmenti inediti je?' sel7Ji?'e alla stoFia dei j]IJusei II p . 384). Cela prou ve qu'en 

1697 il était sans tête, et que la tête actuelle y fut adjointe Jan ; la suite, 

(3) Overbeck 1. c. p. 108 n. 1; Atlas XX 2-1-, 

(4) Overbeck 1. c. p. J 67; Miinztafel IV 33. 

(5) cr. Roscher Lexik(m d. g ,'iec/t, 11. ?'om. lJ.Jy t/wlogie 1 1 p. 456. 



remarque une nuance de dtvit ou de mépri s. Ce type se rapproch' 

de deux autres types d'Apollon, dans lesquels 1\1 . Petersen a récem

ment voulu: reconnaître deux. œ uvres de jeunesse de Phidias ( J). 

Il semhle pourtant un peu plus récent que ces deux types. Nous 

éprouvons cette impression surtout, cn examinant le r ndu d la 

h ouche. Le model{? des lèn cs, dans la tête qui nous 0 cup, st 

plus souple que dans les deux autres types. Tandis que dans 

ces derniers la bouche e·t fermée, elle e t entr' ouvert dan.' 

notre exemplaire. Ces faits prouvent que l'artist tn hait cl donn r 

plus de vie à la physionomie. 

La tête a été déjà publ iée d::ms les ,lfomm/wl; dd! fml. XI 16 n. l , 2 (.11111. I SHo 

p. 196- 202 ) e t dans Overbeck A 'lImlmylh(lft1gù, AIIlls X1X 4 (cf. rlpollNI p. 10 n ~ , 

Cf. Matz - Dulm An/ikt' Bildwnk( ;1/ J..','III 1 p. XVll n. 2 34-3. Friedrichs - Wolters Hilll-

s/eiue n. 224. 

Double hermès. 

[R.] 

] lauteur: 0,43. 

L' herm ~ est compo " d cl ux lût 

entourées chacune d'un band au, t . 

cl J un h mm s, 

r .: 'mblant b aucoup 

ntr lIe . L . tyI e de c 

p nncs, t n particuli r ] 

deux t"\t ~' rapI> 11 nt l'art du P'·Io

culptur . qui dé' orai ' nt l , t mpl' 

cl Ju pit r à Iympi; ur lyle t pourtant un p u plus li hr '. 

Un peut d onc attribu r la ré'ation d 

ment pIns r(oc nt cl la m ""111 " '01. L s originau. ('lai ' nt sans 

;1UCUI1 doute tra\,aill',s (n bron7. ; ], r ndu d ': b 11 1 s dans) . 

deux t"'les trahit clair ment l'imitation du m(-t, J 

dont elles sont réuni diffère d He qu 

les doubles herm ès de 1'6poqu postéri('llf '. L 

beaucoup trop g rêle pour upporter les cl ' ux 

développées. Il est clair que l'arti te n'avait pas 

La façon 

ns Jans 

ou m!»' 

plli ':amm nt 

trom l' 

les moyens de compo el' un nsem ble harl110ni ux <1\' " l 'S (·1 "

ments différents qu'il falla it réunir. II mbl d n' <Jll' J'ex mplair 

publié sur nos planches XXXV, XXXV" repr '" nt' un J 's plu. 

anciens essais de composer un double herm (2). 

Il est très difficile de proposer un dénomination pr"cis 

pour d ux types de jeune hommes qui n'ont d'autre a ttril ut (lU' 

le bandeau. Si néanm oin n voulait n S<Ju r un onj ctur " n 

remarquant l'origin 1 (·loponnési nne 1 s d ux. typ '. t ) 11 r 

grande ressemblance qui ' ié rait parfait m nt à d ux. jum 'aux, 

on pourrait penser aux. Dio cur , fils jumeaux d Jupil l' t d 

Léda, vénérés en plusieurs ndroits du Pélop nn :\~(', surtout n 

Laconie et en Messénie (3 ). On 1 s considérait no n s ul m nt 

( 1) /j'II/!. riel/a C(llIllJ/issi,me arc;" 189 1 p. 330. ROIII.lIli//hâlulIgm \ ' r (1 91) p . 377- 379. 

(2) Un double hermè$ de type et de style semblables se trouve au !\Iusée de ?'Iadrid: 

A1'chaeo/(Ig1sc/u ZeitzlIIg XXIX (1 71 ) pl. 50 p. 83. p. 86; XXX (1872) P. 46 . Cf. Friede, 

ricl1s-Wolters Baustdm n. 160 9. 

(3) Cf. Roscber Lexil:(l11 dl!l' g riecllischm und 1'uII/ischen .1J)'lhI11,'gi( 1 1 p. 1 164 et sui v. 
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comme des gu rf1 rs t d s cavali rs vaillan , mal aus 1 comm ' 

des maîtres dan. 1 s xcr tC ' gymn , "tiqu s, c mm 1 s proto

typ. mythi JU s d s prépo és aux j ux ] ubli t d s athl t s 

victori l1X. On croyait <IU 1 ur appui ai lait 1 s athF't s à ag-n r 

cl pnx, t 1 Villn JU ur clan l s i lI. ' Iublics ] ur dédi~r nt 

qu lqu ~ i · d ' x-vot , ( 1). L s d ux t ,t sdn tr d ubl h rml\ ' 

'ont rn ' s du band au, qui 'aract6ris athl t s vi tori nx. 

st d n un attribut qui onvi nt parfait m nt au ures, 

Ri 'n n m pO h d sUL po r qu ' notr ' marbr était ancien n Il''} nt 

pla ' dan' un gymna ou dans un pal str ; habitucll m nt 

on dt 'omit c S Il ln it5 av 1 s h rm \s cl s di( u: t:d h6r s 

prot' l urs 

LAN HE XXXVI. 

ïrête d'athlète. 

[R.] 

Distance e ntr la pointe du menton et le s mill et d IC\ ll:tc: 0,255. 

C lyp( st' raU:) 'he é\ ('lui des tNes du d uhl h rmès 

rq)r luit sur les planches pr'·c 'd 'nl s, bis l ' slyle plus S \1pl ' 

1 r uv qu'il al parti nt à un IIL1S a omm dans 

les plan 'l1('s ·X. 'V, h V'tl.' indiqu e un 

ori(rinal n hronze. 1. 'S l'bit 's sont travaill é 's 'n ' r ' ux ,t k slinl- s 

il' des yeux n ~ mail. No us avons ' ns ' 1' é un typ ' S 111 -

blahl' dans un e t0t ' d ' hronze, qni sc trOll Jans la g-I)'J t -

th qll (k J\ ln nieh, t ·t bns h<Jl1 'Ile on a r ' nn II av" l 'au

. \1p de mison un cl 'S 1 mi 

l 's fr nt ilS l' ly mpi ' ( ). ] . han l , Ill lont les l ' tl X l 'l s sonl 

rnc'cs marque probitbl '111 nt qu'ell<'s rq>r(·s 'nt nt l s ;\thl t ' S 

vi t ri ' lIX, 

Bu te de Marsyas d'après Myron. 

[R.] 

Grand ur n:'ltllrell . 

n ,TC ll l t' < 11 hronz' , tra. ai ll (O p. (. M 'J' 11, r pr(·S ntait 

Tin ' l'n' <'xprimanl son m(vrÎs p our la. flÎl1l dl' ant Il' Sil \)1 , 

J\l arsyas. 11 'st r 'produit sur tl' IS m 1H1tn ' l1tS :\ ttiqu 's : un as' 

( n marbn l'n" l ' ha,'i r li {s, un \'as' 1 int t\ figur s 

rOl1<Y s t un ' m nnulC'. r â t': ('('S III nUI11 ' n s, 11 us ns 

rc(' ns trni r' l'n ' t1\Tl' Il 1\1 'n n d( la m '\Jlil ft' s11ivant ': ans \111 

( 1) f. I~08 her 1. c. 1 1 p . 11 S6 Il 57· 
(2) r. Schr ih r cl Il l e~ "'"l1tlli d.·/l'imlil. r S7H p .• 12 - 1.1 ; Ir Il wil: Il''mkln 

lIIil dOIl Fif//hm " (LeipZig 1 83) p, 5 5 l , 

(3) Anhalt'/' /filulIK ' 1.1 ( 1 J) pl. 14 n . .3 p. ?1-6 247 · Brllnn IIntl nru km nn 

/)m/:llliiitr Jrliuh. ,,,,t! ,...,lIiu)'fl SCIIlpllll n. . 'o lllQn n JliJt, .;'r de la 1 ulplllt't /if'Uf/ ll t' 

1 P . 422 Fig. 217 . 

.~ 
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moment de dépit, Minerve a jeté par terre les flûtes qui lui 

font grimacer le visage ; Marsyas, qui s'était approché doucement, 

pour mieux entendre ces sons inconnus, saute en arrière, effrayé 

par le geste violent et inattendu de la déesse, mais il ne cesse 

pas de regarder avec convoitise les flûtes, que nous devons 

nous figurer représentées sur la plinthe. Nous avons conservé 

des copies du Marsyas dans un bronze découvert cl Patras et 

dans une statue en marbre qui se trouve au Musée du Latran (1). 

Le buste reproduit sur notre planche XXXVII provient d'une 

seconde copie en marbre qu~ reproduisait, semble-t-il, l'original 

plus exactement que cette statue. L'exécution de la partie con

servée est pleine de caractère. Tandis que dans la statue du 

Latran le visage ressemble à un masque immobile, ici le regard 

plein de convoitise est très bien rendu et en même temps la 

bouche entr'ouverte, les sourcils redressés, le front creusé de plis 

expriment avec beaucoup de vérité la stupeur que le Silène 

éprouve à la vue de la déesse irritée. 

Ce buste a été publié d' après un plâtre par Collignon dans les ilfJ/mtges d' arcilJo

logie et d' Izistoin p libliJs par l'Ecole française de Rome X (1891) p_ 118-12Z. Cf. Friederichs· 

W olters Baus/eÎn e n. 455; Collignon EIis/oi1'e de la. sw ljture g recque l p. 468. 

PLANCHES XXXVIII, XXXVIIIa. 

Statue d'adolescent. 

[R.] 

Hauteur : 0,98. 

La tête ressemble à celle du discobole de Myron (2) do~t 

la meilleure réplique est la célèbre statue appartenant au Prince 

Lancelotti (3); mais le style de notre marbre est plus libre que 

celui de cette statue et des copies que nous avons conservées 

d'autres œuvres de Myron; il indique environ la fin du Ve siècle 

av. J.-c. Le rendu de la chevelure et le bras droit consid6rable

ment écarté du corps d6notent un original en bronze. 

Il subsiste plusieurs répliques du type d'adolescent qui nous 

occupe. L'une se trouve au Musée Britannique (A); une seconde, 

découverte à Eleusis, au Musée central d'Athènes (B); une troi

sième à Dresde (C); une quatrième à Rome chez l'antiquaire 

Pirani (D); une cinquième dans la ville Albani (E) (4). Ces exem-

(1) La bibliographie du groupe: Helbig-Toutain Gu.ide l n. 661 (n. 655 de l'édition 

allemande ). 

(z) B u!!. de'" I 1ZSt. 1885 p. 76-77. Kekulé M olino p. 13-14. 

(3) Collignon H is!oin de la sculptun grecque l pl. XI p. 473 et suiv. 

(4) Réplique A: Kekulé fd(,!ino pl. IV (au milieu) p. 13, p. zo not. Z3; 'Erp l)pë(!lç 

àexalO}.oyl%~ 1890 pl. adj. z07 n. 6; CoUignon Histoire de la sculpture g recque 1 p. 500 

fig. 255 (on y trouve p. 499 not. 3 la bibliographie dn sujet). - B: 'Erpl),Uée{ç 1890 pl. 10, 

1 l, p . :208 et suiv. - C: Becker Aug usteu711 pl. 50. Cf. 7ailrbuc/1 des arc/l. Instituts VII 

(1 89Z), A rch. Ameiger p. 67 not. 1. - D: il y manque la tête, le bras droit, la moitié 

inférieure de l'avant-bras gauche, le bas de la jambe gauche; un tronc de palmier sert 

d'appui il celte jambe. - E: La tête - un portrait romain de l'époque de l:J. décadence

est antique mais n'appartient pas au corps. De ce dernier il ne subsiste que le torse et 

la moitié inférieure de la cuisse droite. Tout le reste est moderne. Morcelli, Fea, Visconti 

La villa A lbani n. 46. - Une tête du même type se trouvait jadis dans là collection 

Branteghem; 7 al:rbud /. VII (1892), Arc/I _ Anzeiger P.99 n. :2200. 

plaires diftèrent beaucoup quant à l'état de leur conservation. 

Mais S1 nous tenons compte des parties antiques de chacun, 

nous pouvons restaurer le motif original de la façon suivante: 

un jeune homme est debout, le poids du corps porté sur la 

jambe gauche (voir surtout les exemplaires A et D); il penche 

la tête et dirige le regard en bas; le bras gauche tombe le 

long du corps (A, D); le bras droit est levé et replié vers la 

tête. La main droite manque dans tous les exemplaires. Pourtant 

la statue Barracco a conservé l'avant-bras droit jusq'au poignet; 

on peut en conclure avec certitude que la main était placée 

devant le côté droit de la tête et un peu plus haut que le 

bord inférieur de la chçvelure. Cette opinion est confirmée 

par le reste d'un appui, qu'on remarque dans la statue d'Eleusis 

(B) sur la chevelure, au-dessus de l'oreille droite. Cet appui ne 

peut pas avoir serV1 cl autre chose qu'à réunir avec la tête 

l'avant-bras ou la main. De plus, en examinant la statue Bar

racco, nous voyons qu'au même endroit où l'exemplaire d'Eleusis 

offre cette amorce, la chevelure est rendue d'une façon beaucoup 

moins détaillée que sur le reste de la tête. Ce fait prouve que 

le travail du ciseau y était gêné par un objet placé devant la 

tête, c'est à dire par l'avant-bras ou la main droite. Examinons 

maintenant quel a pu être le geste de cette main. M. Winne

feld (1) suppose qu'elle tenait une couronne et que par consé

quent la statue représentait un jeune athlète se couronnant après 

avoir remporté une victoire. D'après l'opinion de M. Philios (2) 

l'adolescent tenait dans la main droite un strigile et de cet 111-

strument se nettoyait le front, sali par la poussière de la palestre. 

J' ai proposé une troisième restauration et explication dans 

une note publiée dans les Rendiconlz' della r. Accademia dez' 

Lincei 1892 p. 790- 794. Mes conclusions étaient les suivantes: 

« Les restaurations de MM. Winnefc1d et Philios sont contre-

dites par la direction de la tête et du regard. On ne s'explique 

d'aucune façon, pourquoi une personne qUl se met une cou

ronne sur la tête ou qui se nettoie le front avec un strigile 

penche la tête tellement en avant et regarde en bas avec tant 

d'intensité. L'hypothèse de lVI. Philios est en outre réfutée par 

la position qu'avait la ma111 droite. Cette ma111, comme le 

prouve l'exemplaire Barracco, était beaucoup trop élevée pour 

qu'un strigile tenu par elle ait pu atteindre le front; le strigile 

aurait, tout au plus, touché les cheveux. Pour interpréter notre 

type, il faut plutôt faire attention à la direction de la tête et 

du regard. Or, si l'on examine sans id6e préconçue la façon 

dont est traité le visage, on se conva111cra facilement que l'at-

tention du jeune homme est concentrée sur quelque chose qui 

se trouve cl ses pieds. Nous penserons tout de suite à Narcisse 

(1) Hypnos p. 30-31. cf. 'Ecp1],Ué(!{ç 1890 pl. adj. z07 n. 1- 3, p . 208 et suiv. 

(z) 'Erp"Yjf-t é(!{Ç 1890 p. 215 et suiv. Cf. la planche adj . 207 n·4· 



admirant sa propre Image dans la source qui coule deyant lui , 

Dès lors, la restaurati on de la main droite n'offre aucune clifii-

cu1té: cettè main était placée c1 e\ 'ant la tête sans attribut et avec 

les doigts étcndus pour empêcher que les yeux ne fussent ~'\.\-euglés 

par les rayons du soleil. Le mythe de Narcisse a\,lit ancienne

ment son centre principal ù Thespiae en Béotie, mais il était 

populaire aussi dans la région limitrophe de la Béotie ,t d' 

l'Attique, Il faudrait rattacher à cette tradition locale cc typ ' 

d e Narcisse créé vers la fin du Y· s iècle soit par un s ulpteur 

attique soit par un sculpteu r béotien (l'ui travaillait sous l'influ 'ne' 

d e l'art attiC]ue », 

Tout récemment et pendant que mon 'xplication de la 

collection Barracco se trouvait déjà sou' press', l\ r. P ,t ' l'sen (1 ) 

, é ' tt t t' e S:> \';> 11t "'.' t l' 'ven u ;\ s est oppos -' Ct ce e argu J11en a Ion; u u ., 

l'opinion d e M, \Vinn efeld, que le type en questi( n r 'pre'sente 

un jeun e athh~te se mettant une couronn" prix de sa ictoir , 

sur la tête. L s objections principales fa it s par M. P t rsen sont 

les suivant s : (, L'appui dont l'amor e subsisl' sur la tOte de 

la répli(lu ' d'Eleu 'is st trop gros ,t pla " trop haut pou l' 

gue la restaurati on cl M, II Ihig soit acIm i ible. Dans deux r(-

pliqu s (A, D), un tron cl palmi 'r 'st attaché .\ la jam he gauche, 

TI st v rai qu n us ne somm s pas for és de uppos 'r un t ,1 

tron c dans l'original qui était travaillé en hronz ' ,t par onsé-

qu nt n'avait besoin d'aucun appm . lais tron d e palmier 

ajouté ;\ deux répliqu 's cIe notre typ ' prouv au mOIns qu' 

d ux sculpteurs de l'ép0<J u (Tré 0 - romain' qu i traduisir 'nt ,t 

o rigi nal en marbre y rcconnaissai nt un athl \t 'vi tori ux. La t ~t ' 

penchée ct le r gare! haissé xprimerai 'nt la mod 'sti , av 'c laquell ' 

l'adolescent accepte l'honneur qu i lui a ,té dé 'rété. ') 

Quoique ces remarque ' de ~r. Petcrsen ne lé id nt pas la 

question d'une façon définitiyc, néanmoins eU 'S 111 Tit 'nt l'''.tre 

prises en considé ration, Espérons que l'on trouvcra hi ntôt lin ' 

réplique en b on état, q ui permettra d'établir ayec certitude le m tif 

original d e ce type. 

La statue a (té publiée d':Iprès un plàt re par Kéku lé { 'd,o' dÎt' Hrt'll t:,'J/a/lit rlrs s(>,I{' 

ldolill(l pl. IV (à gmlche) p. 13, p. 20 ilOt. 23 et dans r 'Eq 1l/IF!!i; ù.IJXaw).U)'l>oj 1890 

pl. adj. 207 n. 5. 

PLANCHES XXXIX, XX,'/lX~, 

Tète de Périclès. 
Grandeur naturell e. Marbre pentélique. 

Jadis dans l:t collection Alexandre Cn. tellanÎ. Resl:lurations: Je ]Jusle hermétique et b nuque. 

L'attribution d e cette tête à Périclès e ·t justifi ' l ar rh ' rm s 

du Vatican qui représente le mêm' p ' rsonna;:.; ct le désigne 

par une inscription (2), Le casque (lue p o rte Pericl \s fait allusion, 

(1) Le 7. Avtil dans une séance de 1:1 seclion rom:line de l'lnslÎlul archéologique 

all emand. M, P etersen :l. eu l'obligeance de me communiquer un extrait de son di~cour . 

(2 ) lIelbig-Toulain Cllit!~ l n . 281 (l' hermès a le m~me numéro clans l'édition 

:Il1emande), 
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sembl ,-t-il, ;\ sa di rnité de général 'n ch f (straléo"os), [u'il 

conserva plusieurs anné 'S 1 suit, ,t qui fut la sour 'C prin ' ipale 

de sa puissanc' pr 'squ illimitée sur la c1bnocratie ath 'nienn '. 

Son visag' était d'un' h ',lUté irr "prnchahle; mais 0 11 l' tait fraI pé

par la haut ur du c rân , dont un poi;t comi<Jl1 \ l' I\thèn 'S St' 

moqua en appelant P Ti '1 \s (, l 'le d'nio'non ». c dl.faul le (on -

formati on se r cc nnaît dans la t ..... t(' arracro, car, ;\ trave rs les 

trous cl la visit-rc, on voit h's h 'v 'ux et l'on pcut se fï,~ nr '1' 

jusqu'à qu 'lk haut '\lr ollsid -rahl' l , ' râ ne (le PtTicl \s s'é-lcv; \i t 

lans l'inté ri 'ur du ë lSqU', L, st)'1 " l 1'incip;!1cllWlll (];\11S le re ndu 

d 'S )' ' ux, dans 1 's or ' ill es qui sont placé'cs trop haut, dans la 

faclur' 'onvenlionell d('s chevcux et d (' la harlw, trahil ' I1COr<' 

l'influence cie J'arl archaï( III '. n p ut don' admettre qu e 

l'original cl , c ,tt(, t 'le a été o mp sé p 'U l , t ' mps après la 

moitil' lu Ve si \ 'l'av. J.- ., ('11 tont as clu v ivant dl' Pé ri 'Il\s ' 

il t'st permis cl , s ng '1' i\ la statu' qu ' fit r 's ilas lu gran l 

homme l'l'lal. 

Réel 111 I11 cnt sur l'acropol' d' 1\ tht\n 's a (t(, trouv('e w .e 

parti, cl , b . has' cl , 'U ' d ' rnil>r ' statu (1). r _' f1'a.~' l11 c nt d'in 

scription qu' n lit sur c' mm 'au prouve <lU la stalu ' Il' 'st pas 

scukm ' nt sculpt " l11ais aussi l , lié' 1 ar 'résilas. L 's ' aract\r s, 

d'apn>s l'opinion l 'S 61 igraphist s, indiqu nt 1 s anné 'S 1\ 4 0 à 

,130 av. J.-c. 
La t "'t Barra , ' Xl' llté cl'une faç on 111 ins 111l-cani<]l1 ' ,t 

plus fraîch ' qu ' l'h rml s 1 Ll V,tti 'an, s '111 bl' s' rappro' h r 

lavan tage cl, l'orig inal. 

L~ (Ne n él ~ publiée <1:1.ns ln. C,,/I..,./i"l1 A/,·.m/lt//'I· ((/.l' ld/(/ /li , m/,r!".f[IIt' i//m/",: (l~o lll t' 

188.j.) pl. XXI p. r 1 n. 108). 

PLAN TIh L. 

Tête de Minerve. 

[R.] 

mndcur nn.lllr Il . 

'U' t 'l ' npp '11 ', par la on fo rl11 ati 11 d la fi ur , ll\théna 

l arlh 'nos 1, J hidias ; mais ,li (n diffu-

vIsa r \ 

Tandis qu la ph)'si 

notr t'le, surt ut par 

t dans 1" ty pe du 'a.sque, 

1 la Pm-th 'n S l'tait a lm( t s r tn " 

111 ou 111 'nt l 'S ) r s <. ntr' uV ' rt s 

ct 1 'S s ure'ils 1 'gt r 'tl1 nt ' ntra 't 's, trahit 'lair rn nt 111 ,-

con tt n l 'Ill 'nt ou l' ( urrou.'. ~ll' pl' 1ell t, s '111 hl -t-il, l'u n 

sta tu " qui r 'pd's 'ntait T\lin l'V \ (' )ml mttanl. (liant t\ la ' iff'ur(', 

notr' artist' a a lopt ' un J11 tif qu' l'art a1' 'ha'iqu ' '111]>1 'ait 

av" pl' 'd il ti t1 1.11' 1 s r pl' s ntaLÎ ns cl , 

, 
,f'u 



voulons 'parler de cette série de boucles, qui, au-dessous du casque, 

couvrent la partie supérieure du front (1). Quant au casque même, 

sa forme est singulière; la statuaire n'offre, à ce que je sache, 

aucune représentation semblable. Quoique l'extrémité antérieure 

en soit brisée, on voit clairement que le timbre se recourbait 

en avant à la façon d'un bonnet phrygien. Nous rencontrons 

cette forme de casque p. ex. sur un des fameux sarcophages 

de Sidon (2), sur le sarcophage des Amazones du Musée de 

Vienne (3), dans les bas-reliefs de la stoa de Pergame (4), 

sur un sarcophage romain (5), dans des terres-cuites de Tarente (6), 

sur deux séries d'as (7) et sur quelques monnaies frappées en 

Italie (8). Ces monuments nous permettent de restaurer l'extrémité 

du casque, brisée dans! notre exemplaire: elle formait une pointe 

émoussée (9) ou se terminait en une tête de quadrupède (10) ou 

d'oiseau (1 1). Un trou creusé dans la partie supérieure du timbre 

du casque, tout près de la brisure, servait sans aucun doute à fixer 

un panache travaillé à part. Le timbre est décoré, de chaque c6té, 

par une figure de griffon en ronde-bosse. Quoique les deux 

figures soient très-mal conservées, il semble néanmoins probable que 

chacune d'elles soutenait éga1ement un panache. S'il en était ainsi, 

on pourrait reconnaître dans la disposition de ces deux animaux 

une réminiscence du casque de la Parthénos, dans lequel les 

deux panaches latéraux étaient soutenus chacun par un cheval 

ailé (1 2). 

PLANCHE XLI. 

Tête de jeune fille. 

[G.] 

Di,tance entre la pointe du menton et le sommet de b tête: 0,14. Marbre pentélique. 

D'après ses formes, son expression et le travail peu soigné 

mais plein de caractère, cette tête est un produit attique de 

l'époque de Phidias. Vue de face, elle offre une analogie frap-

pante avec un fragment que nous avons conservé d'une oeuvre 

d'Agorakritos, c'est à dire avec une tête provenant des ba.5-

(1) Voir notre page 29. 

(2) Hamdy Bey et Reinach La nécropole royale do Sidon pl. XXVI. 

(3) Robert Die mztikm Sarkophag-~diifs II pl. XXVII p. 78. 

(4) Alterthümer von Pe?ga1JlO1Z II pl. XLIV 1 p. 103. 

(5) Helbig·Toutain Cuidè i n .422 (419 de l' éd. allemande). Les bas·reliefs de ce 

sarcophage semblent inspirés par une peinture de Pergame. 

(6) Mon. de/I'hzst. XI 45, 6; Ann. 1883 p.200. 

(7) Sur la série qui a sur le revers la roue: Carelli· Cavedoni iVumorum Italiae 

vetnù tabu/ae CCII pl. XXXIII 3, pl. XLIII; sur la série qui a sur l'avers et sur le revers 

la tête casquée d'une déesse (M inerve 1): Carelli - Cavedoni 1. c. pl. XLVII; i\Iommsén

Blacas .Histoire de la monnaie romaine IV pl. VIII p . II. 

(8) Ariminum (?): Carelli·C:lVedoni pl. LIlI 2. Velia: Carelli-Cavedoni pl. CXLIII 87. 

Denier frappé par les Romains à Capoue: Mommsen-Blacas 1. c. IV pl. XVII 2 p. 16. 

(9) C'est le type le plus commun. Voir les exceptions dans les Ilotes 10 et 11. 

(10) Il en est ainsi sur l'as reproduit dans Mommsen-Blacas IV pl. VIII p. II. 

(r 1) Ainsi sur les deniers romains frappés à Capoue: Mommsen·Blacas IV pl. XVII 

2 p.16. 

(12) Loeschcke dans la Festsel/rift ZUIn 5ojah1·igm Jztbiliium des Venins VOit Alter

t/l11l11.rfi-eundm illl Rheinfande (Bonn 1891) p. 14. 

reliefs de la base qui soutenait la statue de Némésis à Rhamnus (1). 

Vue de profil, elle nous rappelle la déesse qui sur la frise du 

Parthénon est assise derrière Venus et dans laquelle on reconnait 

avec beaucoup de probabilité Peitho (2). La t~te représente une 

jeune fille dont la physionomie trahit une fraîcheur un peu 

âpre et en même temps la naïveté virginale; les cheveux ondulés 

ne sont visibles qu'au-dessus du front et sur le cou; tout le 

reste en est rassemblé sous un bonnet (;a:x(!vcpaÀor;) entouré d'un 

bandeau, bonnet que l'art antique donne souvent aux Jeunes 

filles mortelles et immortelles (3). Si on voulait y reconnaître 

une déesse, on pourrait penser à Iris (4), Nike (5) ou Peitho (6) 

qui sur des monuments attiques du ve siècle sont représentées 

sous des traits et avec une coiffure semblables. 

PLANCHE XLII. 

Statuette d'une hydrophore. 

Hauteur: 0,425. 

La collection Barracco possède un pendant de cette statuette, 

de type semblable; mais nous ne l'avons pas reproduit, parce

qu'il lui manque la tête et le bras gauche levé. Les deux statuettes 

sont travaillées en marbre rouge (rosso antico). Elles représentent 

des jeunes filles, dont chacune porte sur la tête un vase (hydria); 

l'une des mains soutient légèrement ce vase, tandis que l'autre 

relève un pan du chit6n. Nous devons nous imaginer ces vases 

remplis d'eau servant pour quelque cérémonie religieuse. Dans 

la statuette dont la tête a subsisté, le vase repose sur une peau 

de chevreau, qui en amortit la pression sur la tête. C'était aussi 

le cas dans le pendant dont la tête est perdue; car on voit sur 

l'épaule droite le mufle d'une peau analogue. 

Les deux statuettes sont debout dans une attitude ferme et 

sûre; le visage de celle dont la tête subsiste et qui est reproduite 

sur notre planche XLII a des traits grandioses et une expression 

calme; l'arrangement des cheveux descendant sur la nuque trahit 

encore une réminiscence de la mode archaïque; les corps sont 

trapus; les plis de la partie inférieure du chit6n se développent 

avec une symétrie sévère. Tous ces caractères prouvent que le 

(1) 'Ecp1]fu:(!ir; à(!laIOÀoytx~ 1891 pl. 8, 1 P.65 . 

(2) Michaelis Der Parthmo1t pl. 14, Platte IV 40, P.258. 

(3) Cf. l'épigramme de l'Anthologia palatina VI 280. 

(4) P. ex. sur une coupe de Brygos (Mon. dei!' I12st. IX 46), sur deux autre vases 

attiques à figures rouges de style .évère (Vvelcker Alte Denkmiiler III pl. XVI 2; Journal 

of hellmie studies l pl. 3), sur deux lekythoi attiques à fond blanc (Roscher Lexikon der 

p"Îechischm mul r omisehen Mythologie II p. 344-345 Fig. 3). 

(S) Knapp Nike in de~- VasC1ZlIIalerei p. 93. 

(6) Voir la note précédente Il . 2. Madame de Stieglitz à st. Pétersbourg possède 

une tête en marbre qui représente une jeune fille aux cheveux ondulés, coiffée d'un bonnet 

et d'un diadème. Le style inùique le commencement du IVe siècle av. J. C. On pourrait 

être tenté de reconnaître dans ce marbre un développement plus récent du type représenté 

par l'exemplaire Barracco. M. Kekulé qui a publié la tête de St. Pétersbourg dans sa 

brochure .Hebe pl. l y veut reconnaître (p. 63 et suiv.) Hébé. C'est une de ces hypotbèses 

que l'on ne peut ni prouver ni réfuter. 



/ 

St'U lptl'llr ~'('st inspirl' dl' typc's (Tt·(·s par h' granc1 art aUiqlH' 

cl L1 \'t' sit'·('k, ~ ()\l~ s:t\'OIiS (In' ;\ Atht"ncs, antl-ricnn'!1wnt c1L-j;\ 

;\ l'illlllt-(' .1 [-)0 ;t\ ' . J.-l., la jeune tille portant dt, l'l'au 1'()'.!()IJ(;:H1~) 

l-tait un !11()tif de la slatuairc, Th<'-rnist()ck, lorsclu'i l y pr('s idait 

l';\rg('nt (]1W lni a \'aient rapp()rté les c()ntraycntions, la statue' ('n 

hronz(' d'nn(' hyclrophorc de la hauteur (le deux aun('s . L'ann«' 

4~0 1(·s ] \'1's('s, <Lpn'.s ;n'oir occupé 1,\ vill(' d'Ath(\IlC'S cluitt{-c par 

ses h abitants, <.'l11l'nrt\\rcnt ('ctte statue, C'l lors<JlH' T h(mistock, 

(uo·it if d'Athènes, arri\'a en Asie !1lin('~lf(" il la rdrnl1\'(l ;\ Sardc'~ 
1:> 

d a ns le tcmple de Cybl'l' (1), 

D 'après leu r matière, le marbre rouge, ct d'apn'.s le caractt'n' 

" l t' ;\ 1'!'l)O(1 1H' d(' l'cx(;cu t ion, les dcux stiltucttcs ()nt dl.' scu p c('s '-

r o m a11l e , 

'Mi r teto p a rm i les ruines d'un p('tit lC ' l11ple d()nt l'{pistyk jlortait 

l'inscription TOVET, LEIBER 0, Ce templ(' (·tait donc con'iacr(. 

;\ J upiter Li ber - n' qui T roll\'(' <jlH' dans Iil Sabin' COJl1I1W ('n 

cl'autres régions d l'Italie une fusion s'L,tait pr()duite ('lllIT 1( , 

S()U V ram des di ux, J upit r, ('t le dir'u du \'in, Lib<'r, c!u'c)n 

id ntifi a it avec le Di()nysos gn C ( 2 ), Les deux ~l(\tudte~ l'lai( 'nt 

prohahlem 'nt cl s ex-\·()t()S dédi',s Cl c('uC' di\' inil(·. L('s I)(·ilu:\. 

d e ch VI' ;Ul Sllr 1 squell 'S rcpo~cnt le~ \ ;1~<.'S ~ont d( '~ attributs 

hachi q u 's, all l1~i()n ilU c1i('u du yin, 

PL :\ IfE. XLlll, XLIII ", 

Tête du doryphore, d'après Polyclète. 

[R.] 

J listance entre b p:trtie LOlbt' n t-(' du mentoll ct le ~0 11\ m e l <lt' 1:\ Il'Ie : (l ,1 ()S 

C'est h p lus helle r(pli<Jl1(, <)ll(' nOl1:-; conn;USS10!1S du don'

ph or e. Le sculptenr qui ra faite {tait tn"" hahik; dt, plus, il 

senta it ayec l1!l(' parfaite IwUct( <Jll( ' la tt'chni'lll<' dll hr(lnï.('. 

d ,UlS lequ el était exécut{ J'()riginal, ct c('lk du marhre, 1 lU 'il ('111 -

pl oyai t, sont s()umises ;\ des conditi()ns diff'r<'nt( 's , Dan ..... la (actu 1'< , 

des c heveu x il a imité tic.lt'1enwnt les particularitt· ..... du hrnn/(' 

f()ndu ct c iselé , Cela se reconnaît surt()ut aux poinl(''' n ·l\ '\\\'s 

(Jui te rminent les houcles, Dans i<- rendu du visag(" on 1'<'I11;\r'l\1(' 

quelques concessions ;\ la tech niquc du m;\r])r('. 1.<.' sculpt<'llr y 

Il radouc i les a rêtes aigües qui s()nt propres ;\ b I11t'lallntcchnilllH' 

ct qu'on tro uyc, non seulement clans l'hc rml\s ('Il h rnnz(' d(c()u \'('rt 

;\ H e rculanum (3), m a is illlssi clans la plupart des cnpi 'S t'n mari m' 

d u cl () ry pho re. 

La tête :t été puhli ée tlalls les X"ti~it' d«(/i .,','t/" / I S71) pl. 1 p ~o (cf. 1S7 . p, ,Hü), 

(1) Plutarch, ThclII;s/"clt'S j 1. 

(2) Jordc.n ,/l1alt-l'/a t,/,;gJ't1/,I,ittl la/illa (Reg-imolltii 188ô) p, .l , 

(3) COlllparetti e De Petra 1.11 1,i//a / :'f(oltlllt'U dâ l'i.loll i 1'1. ,3 p, "(1 r , (l, "ù l'on 

t rO ll ye la l, ihl iographie d u sujet . Cf. ellcore F rieùerichs · \\ 'oltl' rs HtllI J/t' illt' Il , SoS . 

PLA l ( Î Il t~ XLI\', 

Tête du doryphore, d'après Polyclète. 

J)01l1H:': :\ Rl r r:u;co pa r 1\1. I{ohérl deJ.::eudcl l. I listallce e nl r I:t l'o int du Ille nt n ('[ le 

;ollllllél de h tt'Ie : 0,3°, !{e;l:1l1r3liolls: 1,:\ plus grnndl' 1':111 il' Iks :tr ':ldcs SOli ' il i" r l" l'l 

des p:tupières sUl'ér ieures. 1:\ 11) iti': an té rieure du 11('1, les \l-vr 'S, 1· ha. d u '011, le 1",,1', 

('~s reSI:1Ur:1lion~ onl l'lé bi les d'opr':s l'herrl1l's d' Il e rculanlllll (voir notre 1':1!-!l' Yl no l ~ ; 

(· lIe •• ont dOliC ' \actes, en ~én(;r:11. 

L 'ex['cul io ll ('st in f(-r i('UTT ;\ c('l l(' d l' 1;\ t tl<' re produite sur 

nos planclws X LIII , XLII I", 1 ~ 1 1c rt'ssC'm h1 ;'1 la !l1 0 \ T l1IW d ('s 

scu lplun's dl' "l \'I (, <1{'('o rat ir t ,"l\'a ill('(''i :\11 C(l mnWIH' C' IlWnl dl ' 

l 't'Ill pi IT, 

Statue d'éphèbe dérivée du doryphore. 

[R.1 

lI auteur : O,41}5 

l ,Ilrs( lu'n n art i -;t(' grec ;1 " it i t (' n\', n 11<' (l.'l1\T (' d (ln t 1 (' m( ri te 

{'tait gt'n{Tal( l11('nt l't'connu, tn'.s s()11\'(' nl d ('s :tr ti sl ('s ]lost{ ri ( 11 rs 

('Il \ 'ariai('nl ('(' r tains d{tail s t'l p rodu isai e nt dt, ('('Ue (ac,'o n d ('s 

t~ï)l'S nOt1\'(':LU:--, '<,st cc (1 1lI est arri\'( ('nl n' a uln's a u d o rypho ]'( ' 

dt' l 'nlycl<\t0 ( 1). NOl r< SL.ti. IH' rappe ll l' 1(, d o ry pho r \ par 1; 

suj( t. par h type dn \' isag " . pit r h s fo rll1 \S (' l les pl' po rti o ns 

du corps, 1> llltant l'attitn<.k dn jcune h o mm c {st plus I( 't'. re 

<'l p lus sou ple; cc n'c'st p as la m a in o';mc1w, l11 él is la d ro it(, (1l11 

l('nait la 1ilIÜ'(': la m;u ll .(')"(luch( ('st (' m !1lo d (' !l1cnt a ppu y l'(' i\ la 

han 'he. type ins pi r{· p;,\1' 1(, cl r)' ]>ho r(' cl il a V () l1' (' U 1111 ' 

l' rlaine r n m m{' : ('al' nous ('n ;wo ns < o nsc r\'{ un ' S ('CO Il l ' 

r('p li qu , qu i s' tro m '(' ;lU l Tust-(, <1 1l \ 'alican, d ans la ,;ll e ri( 

lks ('andélahn s (n, 2(l<) ), 

Bu te d'éphèbe, type dérivé du doryphore. 

[R,] 

C rno<1<.'lIr n t\tur Il e 

La tN(\ 'O ITl'S1)( nd. p a r Ics rO rrlH'S .~'(- n {' ral c s (\t p a r h \s pro

port ions, au typ<' lu dory pho n '. l'd a is k rend u (k 1:1 chair t'1 

<1e la 'hl'\'c'lur<' ('st plus sou pll '. (''t 'st k ty p du lo ry ph ( n' 

trans!"n rm t'- s('lnn 1< s u'nl1anc('s d t, 1';11'1 p (- I( pOJ1n{'sil' ll dll I\'e s it\ :lc \ 

a \ ', J.-C l'rL li lws rcp r{':-;(,l1latio!1 s (1(' P a n j<'l111 ( <' t iml ( ri (' 2) 

n ilS mont r nl 1111(' tlïln~r()rmati()n S ' ll1hl élhk lu lyp(' pol T l 't '('n , 

( 1) cr , /1111 ddr //11'1, 187 8 l' 1) 1\(11. 3. 1',25 çl ~lIl \ , ",'J!ItII/'//IIII , "/I dt'! _'l, /'lti/, ·

It~::t'/l1 ', 'n'tlll'Ill/Il/l,t: ;/1 ,l/llll/ Itm ~ l.eil'7.i~ t Hc).!) p, -(!..I. 

(2) Il elhiJ.: Ttllll:lin (;,/1'/, 1 11 . ~S() IL' ""' 1))(' 11\11l1l' rIl d~ lI ~ J'':.lili ln nll 'Illnn .I ·) 

l 
/'~ 



PLA)JCHE XLVII. 

Tête d'un diadumenos. 

Aehet~e il l'héritiè re du sculpteur Steinhauser . Restaurations: Des fragments aux arcades 

sou rcilières et au" paupières, le nez, les li:vres, un morceau du menton, le bas du cou, le buste. 

Les créations de Polyclète ne manquèrent pas d'attirer 

l'attention des artistes athéniens. Le maître péloponnésien avait 

représenté une Amazone blessée, de laC] ucl1e nous avons conservé 

plusieurs répliques. Cette œuvre inspira él un sculpteur athénien 

la pensée de traiter le même sujet; et, en suivant l'esprit et les 

tendances de son propre art, il transforma le motif de Polyclète (1). 

Il en fut de même pour le diadumenos de Polyclète, représen

tation d'un éphèbe qUl se met un ruban autour de lé\, tête. 

Une statue trouvée à Vaison dans la France méridionale en 

reproduit le motif original (2); le type attiqu~ inspiré par cette 

œuvre de Polyclète nous est connu par une statue du Musée 

britannique et par plusieurs têtes (3). Il faut ajouter à ces 

répliques la tête reproduite sur notre planche XLVII. Pour 

l'apprécier exactement, il faut considérer que les lèvres et le nez 

y sont restaurés d'après l'hermès du doryphore trouvé à Her

culanum (4). Aussi h tête, de prime abord, semble beaucoup 

plus voisine du type peloponnésien qu'elle ne l'était réellement. 

Cette impression pourtant s'évanouit, si l'on examine les parties 

antiques. Le crâne ne s'élève pas jusqu'à cette hauteur considé

rable qui caractérise les types de P olydète; il se développe 

plutôt en profondeur comme les types attiques. Le rendu de la 

chair a plus de morbidesse; h chevelure est traitée d'une façon 

plus souple et en même temps plus variée. Si l'on fait abstraction 

des parties restaurées, notre tête ressemble à une tête du Musée 

de Cassel (5) et à une autre de l'Augusteum de Dresde (6) CJ ue 

l'on a attribuées avec raIson au diaclumenos attique; mais elle se 

distingue de ces têtes par la facture plus simple de h chevelure, 

et par ce trait elle semblerait plutôt se rapprocher de l'original. 

PLANCHE XLVIII. 

Tête de Minerve. 
Provenant de la Sicile et achetée à M. Alexandre Castelbni. Distance entre la pointe du 

mcnton ct l'endroit le plus haut du casque: 0,1 8. 

L'art grec créa -- vers la moitié du Ve siècle av. J.-c., semble-

t-il - un type qui différait essentiellement de celui de l'Athéna 

Parthénos de Phidias. La déesse y est représentée, non avec 

le casque attique, mais avec le casque corinthien. Tandis que la 

figure de la Parthénos était celle d'une vierge fraîche, vlgoureuse 

( 1) 7ahdmclt lÎes arch. f1lStitUts l p. 41 - 43. 

(2) Friederiehs·Wolters Bausleine n.508. 

(3) F riederiehs·Wolters n. 509-5 r 1. 70llmal ofllel/mie sltliliè>' VIf ( 1 8S4) p. 243 - 2.j}. 

(4) Voir no tre page 39 note 3· 

(5) Conze BeilnÏge zur Gesrhic!tt.: der gn'ècllischm Plo.r/ik pl. 2 p. 3· 

(6) A1II1. ri";/" Tlul. IS7! T :1\·. (l'agg. V p.2Sl. Cr. Frieclcrichs-"Volters n.5 Il 

et pleine de courage, l'autre type accentua plutôt le caractère 

sérieux et la prudence réservée de la déesse (1). Nous en avons 

conservé un bon nomhre d'exemplaires, qui prouvent que plusieurs 

artistes, vers le fin du ve et pendant le Ive siècle, se sont étudiés 

à modifier et à approfondir ce type. La tête publiée sur notre 

planche XLVIII reproduit une variante plutôt ancienne du même 

type; elle peut très bien être rapportée à la fin du Ve siècle. Les 

formes sont plus massives et le style est plus sévère que dans la 

Minerve Giustini::tni (2) et dans la statue colossale de Velletri (3), 

qui représentent les variantes les plus célèbres de cc type. 

PLANCHE XLlX. 

Bas-relief, chasseur à cheval. 

[G.] 

Largeur: 0,345; hauteur: 0, 35. Marbre pentéli'lue. 

Nous avons conservé beaucoup de has - relief" grecs CJll1 

représentent des hommes à cheval; leurs attributs, généralement, 

d(;notent cles guerriers, qllelquefois des chasseurs. La Grèce 

septentrionale (~ ) et la Béotie (5) surtout sont riches en monuments 

de ce genre. Lorsque ces bas-reliefs ne portent pas d'inscriptions 

et lorsqu'on ignore les circonstances de leur découverte, il est 

souvent très difficile de décider s'il s'agit d'ex-votos dédiés à des 

héros mythiques ou de stèles funéraires qui représentent de 

simples mortels héroïsés. On voit, sur l'exemplaire CJue reproduit 

notre planche XLIX, un éphèbe qui chevauche vers la droite. 

C'est un chasseur. Son valet court derrière le cheval, en se retenant 

avec la main droite à la queue de l'animal; dans la main gauche 

il porte un bâton, qui est appuyé sur son épaule, et auquel est 

attaché le butin de la chasse, un lièvre tué. Au-dessous du cheval 

s'est conservée la partie postérieure d'un chien, qui court dans 

h même direction que le cheval. Le jeune cavalier lève la main 

droite et la tend en avant, comme s'il saluait ou appelait près 

de lui un personnage qu'il voit devant lui. Le sculpteur de notre 

bas-relief n'a pas , représenté ce personnage. Mais on a trouvé, 

en Béotie. deux bas-reliefs analogues, où nous voyons une femme 

debout devant le cavalier; sur l'un de ces exemplaires, la femme 

tient un e coupe; Sllr l'autre, une coupe et une cruche (6). L'un de 

ces bas-relicf"i,C]ui provient de Tanagra, date évidemment de la même 

époque que le nôtre. L'identité de style entre les deux monu

ments est nettement accusée; le groupe du cavalier et du valet 

qui le suit y est dessiné d'une façon tout-à-fait semblable. n est 

(1) Cf. Roseher LexikolZ der g riechiscltelZ /tl/d romisc!ml fllytl/o!(lgù l 1 p. 701-703 

(2) Helbig-Toutain GuilÎe 1 n. 51 (le même numéro clans l'édition allemande). 

(3) Friecleriehs· "Yolters Bausteine n. 1434. 

(4) Roseher Lexikr!J"l der g-riech. lt. 1'0111. lIfyl/lologie l 2 p. 2560 ~ 256I. 

(5) Ro-eher 1. e. r 2 P.2561--2562. 

(6) Has·relief trouvé il Tanagra: At/wzùclle L71itt/teilungm lU ( I87S) P.380 n. 1.0; 

Friederichs-\Volters BaltsteilU n. 1076; Roseher LexiJ:ol/ r 2 p. 2557- 2558 n. 4. - Eas-relief 

trouvé à Erimokastro: At/ICI!. 1I1iltllei/;II~~'en TTI ( 1878) p. 380 n . 144. 



imp()ssihle dl' d{cid(T (l\('C c(TlilllCk ~i 1( ' '-; chasseurs r('pr{S('lll('''-: 

sur ('('s has-n,lier" :-' () lll cks h(TOS mylhiqlH 's ou d<'s Ill ortels 

ht''foï:-.0s, 'l'nllt an ]>ln:-. (ln pourrait faire \'al()ir, l'Il fa\TUr de la 

S(·( '(lnd.' hY]>()lh("sl', 1(, c1(t;lil du \'akt (lui SI' rdi ('nt ct la <Jll<'lH' 

clu c1wval: cc motif <l(' genrC' sC'mble mi c' ux ;t sa pbc(', s'il s'agit 

d'un III ort< ,1 Ci ll e cl'un personnage mythique, 

Le style de notre has-relief est celui qui était propre ;t l'art 

alti ( IlH' pendant la Pl'riode de transilion ntrc l ' \ "e <'l le 1 \ "c sit"clC' 

:t\', J-c. Ce fait, pourtant, ne prou\"!' nu]lenwnt qlH! le has-relief 

a ét', sculpté en Attique, 11 serait tOllt aussi légitimc d ' songer 

;\. la Béotie, L'art de cett r{'gion, pendant 1(' \ Te cl le T\re sierk 

av, ].-c., dépendait étroit men t dc l'art attiquc ( [ ), )l ous \'cnon ... 

de citer un h,L",-relicf troU\'é ;\ T,lllagra, C lui, par la composition 

comme p;lr le style, cor,rcspond au n()trc, 

PLANCHE L. 

Bas-relief attique dédié à A pollon. 

[G.] 

Largeur 0,445, hauteur 0,375 , :'.Iarbre pentélique 

On lit au-cl ssus d' la r pr"s 'ntatinn '11 n'Iief l'in:-.criplinn: 

lIn1A/~'T.1 [, 1XE(-1E~'. IX7DI. IJ/( J. I . I!.!.Y[ 

, 'st it dir': Des p r:;onncs qui C0I1S11lt '-rt'nl ]'ora 'le ont 

dl'cli(- c bas-n'lief;t .Apollon . 

ur le socle sont gra\'('s 1<s noms cI('s auleurs d la d(~dira('e: 

"HU-W,\' TlJf(JKl'J1'O~' , 1.l!f:I.\'()}\.III~' A/~\'() 11/.1[()~ 

~'n~' 1 f'/o: .\'{)~' 'J'/.lJ()l\r,1 T()~' . 1.l1E1.\ï Iffl(J , II ',Y()(-JF() 

de la rl'pr(s( 'ntalinn ligurl'c" l'nrtho0'raphl' (·t ks l'ara tt')'('''i d( 's 

inscripti ons dénotent la fin du y e on Il' comnwnC('l1wnt du 1 \ '~ sil 'c1c' 

av. J.-c. (2), 

Comme Je. monument c st (kclic' ù A p()llnn, r;ldoks(('nl 41111 

forme le centre de la composition ll\' P('ut t'lrc C Ill<' CI ' di( ' l1, 

Le fait qu'il y st rcpr('sC' ntl~ sans attributs s'expliqlH rail d'un!' 

façon b ien naturelle si nous supposons (llH' k has-rl'Iief SI' trOll\ :\it 

dans un sanctuaire d'Apollon: la pensl'<' du \'isil( 'ur SI ' port:\it 

tout d'ahord ycrs la di\'initl' du lieu , D crril'.n' Apollon dc'hnut 

est sa sœur D iane, r 'connaiss<lb1c par 1e carquois, dont r e:\tr('11lit( 

supérieure s'(-lèyC' au-dessus de 1'{pau1( droite" La matrone ao.;stS( ' 

dcrri ère la dl~e se de la chasse snr un Olll}/La/OS [1<' p l'ut \'tIT 

que Latone, mère d'Apol1on ct de Diane, DC'Yant ces trois di\'inilL-s 

on vo it quatre jeunes garçons (,11\'('10pp('s dans dcs l'/Illa/ia, ct 

p rès de l'extrémité droit de la plaque' un h lîInI1H barhu, hahilh'· 

Ini aussi d'un hÙlla!ùm, qui ',1 '.\'e la main droit, \TrS le s li\'initt-s 

( 1) Cf. Koe rtc dan les ,,//It"lI isd/( .llittl /âlllll,::"/I 1\ ' (1879) P,272 et suiv , 

(2) L ' imprimerie n ' ayant pas il Sa dispo ' ition de~ types correspo ndant c\actemen l 

aux anci e ns caractères attiques , nous sommes ob ligés tic reproduire dans notre «("xlI' le, in 

se riptions avec des caractères din'érents, nu re~le on reconnaît la rorme dl'~ Il' ttrc" claire· 

men t SlI" la photntypil' . 

.~ 

:l\'C'(' 1e geste' ck l';l<loratinn; son 1 ('au \ ' IS;W(' ct 1( , hamkau 'llll 

(' ntOl1rc la tNc d(llot('nt l1n I)(' I'S( nnagl' onsid(' rah1c, 

I)':lpn'.s l'ins ripti nn gr;\\'('(' Sl1r 1(, socl(', ]e 1 ):lS n '1i({ il (ott 

c!{-c1i{ par '1uatre IH'rsonnag('s, l,ic'l1 don( Il'('sl pl11s natlllT1 <ILl(' 

cl< re onnaîtn' ks ~ ll1l<'tlrS ck b d(di :\ (' <Llns I('s (1\1;\t1'(' j<'ll11<'S 

garc;ol1s, l bont !e\';\nl I('s cli\'inités, ('t le km dnlllwr 1('s noms 

indiqul's dans l'ins 'ripti n, Peith n, Till1()kritos, Anll'iI10kl('s 

T Tagnodc ll1ns, l'lai" qu 'J t'st Ion alors k 1)('1 h011111W b:lrhl1 

q ui fail le gestc cie l'aclorati on ? Il 11<' !lcut pas t'tlT 1(' P('.I'<' d('s 

<ll1atn' e nfants, c;\)' c( 'S derni( 'rs, d 'apn\" l'ins ripti()l1, a\';li('nl l('s 

pl\res diff(.rents, La nnI>1('ss( ' du tyP( ' 11<' lH'1'l1wt p()int 1<- le 

pr 'ndn' pour un simpk pC'c.bgng'Il<', Serait-cc lin pn": tn' d'Apollon, 

sou. Il'S auspices IllqLH'1 les (ll1atn' c'nl;l1lts cnl1stllt('nl 1'nr;lcIv, 

(' t qlll les re' omman(!c a la gril ' l ' clu dicu ~ Ou (aut-il )' 

rc onnaî tre 1 , Dl'I)/ oS <lU<jl1 ,1 appartcn;lient 1es quatre êlutl'urs 

1(' la dt licac '? Ct'rtains t{moign;lg('s pro\1\'('nt <JllC ' ]('S 1 )'( ' 's 

oJ1sid(Taic'nt qllc1qlH{OÎS 1('s h{TOS '() Il111W inlerm{ liaires ('nln ' 

les lll ortl'1s d 1(,,-; di cux ( 1) , JI' pourrais p)'opos! 'r l'n () n ' <lU 

Sl1jl't dl ' cc pl'l'SOJ1na0'( ' plusieurs ;ll lll'l'S con je ct Il n's, m:lis aucu nt' 

il1tcrpr(tatinn s\lre, 

Les r ' 'S a\'ai enL l'habiludc' le pla 'el' lc s bas-r '1ic["I \"()tif", 

sm des stt'ks qui ('1ks - ll1l~ ll1 eS (jlw1<j\1('fo is (t\ icnl d{'cor('cs lk 

ll,"S'- l'C'II'{Js' (_?) , N()tl'<.' (V( 'ft. ' , t' 1 ' 1 l " r 1 1: ' .... n~pr,l1n' (' éul p cin° (' :\ 111('111<' 1;\<;011, 

Il \ ' \'oil an bord inf('ri('ur nn fra~)'n1('nt le 1;\ c1H' \ 'il1(' qlli 

S r\'L it pour fixer b plaque sur la stc!t'. 

ans le fOllill 's c'ntr('prisrs pal' l'Eolt- ar h(·n]ogiqu(' ;ll11('I'i-

':lllH ;) T <lri,'l, ont (,t(', <lI. l 1 1 l' r l' 1'( \ 1 , l1 \'('r s (es las-n ' H' IS ('t 1 'S ,1 A po Inn, 

qui <.lat 'nt k b. mOn1\' l'j)OqU' qu ' l' ntllr', ct OITl'sjlond('nL 

;\ C' d< rni( ' )' par 1(, st \ 1(' ('t par l'('xc' 'ution L)), 

Stèle funéraire de Posidippc. 

[ l.J 

LorI-{ ur O, ,~9; le ma\illllllll (le la hnlltl!ur : ,59, Marhre p nt "li'l\l , 

T.c ' styk du has-I'plie f (Ii Il's ( ;lnH'tl\n's l , l' insniption 

JI()~'/':/IIII/f()~' (P sidippl') ; 1';\\'(' (' ;\\1 (!t-ssons du fronton ind iqlH nt 

c1,',ir(,l1H'nl 1'nrit?inc h ('(' 111011tl l)11'1",' (,'("c:t ' '-' , 1 .. , \Ill ' 0:\1\"1'(' atlll l lH' 

du ('omnwnCt' l1H'nt dll 1\ '" si(\ck ,v, .1 ,- ', 1.l' has-r 'lief 1'epr"s('llt<' 

1I 1H' des sn IWS It'S plus !"d',!lH'111c S snr les m nUllwl1 ls fun(r<t in's 

i\ui<]lH s dt cc Ue ('poqU(', L'Alb{'nie' n, d nt Il nom st indique, 

par l'inscription, S( ti nt dl' I ( ut ('\ se)'1'( 1:1 main ;\ sa femme assise' 

dC '\ï tnt lui, ('om 111\' il arri\' r(' n('l'i1h'llH'nL dilns (]('s St't'IH'S sem hlal ks, 

l'attitude cks dcn, fl~·t1n'" ('xprÎI1H' un ' l', r r' nuanc(' (k m(.lan(' 1il '. 

(1) Ro~clll'I' Ifla."" dt l' Kl it,It, /l, 1';'/11 , , I/I ' I'/II /I ~:.;if I .! P :l,n6 - l'I '7, 

(1) F.,rl\I:t(·ngler Sil/llllllllll ~ SIII"" I/ ,:/I ) :clllptUI n, Einl ilun~ Il ~ , .71111/11/1,;' d.·, 
' I/ ih, Im l , Il (r SR:::! ) 1),.] '1 \lil , 

(3) . 11111'1 1 .. / 11 ,'7,'" 11/1/.' "1 1/1, h.1 ",/,~:, 1 \ ' ' 1 SXI)) pl. \! 1. - l' , 17 1 1 7 ,~ 

i 
,l' .... 



PLANCHE LTT. 

Fragment d'un bas-relief, jeune cavalier. 

[R.] 

] ,e maximum ùe la 1 argeur: 0,43; celui de la hauteur: 0,38. 

L'oreille droite fJui pointe en avant, l'œil grandement ouvert 

et le cou rejeté en arrière indiquent CJue le cheval est agité. 

Pour le calmer, le cavalier le flatte avec la main droite sur la 

tête, tandis qu'avec la gauche il tire sur les rênes. Le contraste 

entre l'attitude calme du jeune homme et l'agitation nerveuse 

du cheval est très bien rendu. On remarqll c sur notre bas-relief 

deux détails singuliers. La chlamyde du cavalier dans sa partie 

supérieure est pourvue d'un capuchon. En outre la crinière du 

cheval est coupée d'une façon étrange: on a laissé le crin assez 

long au milieu, tandis qu'il est coupé très court cles cleux côtés. 

Un petit reste de bas-relief qm se trouve au bord gauche, tout 

près de la brisure, prouve que derrière la figure qui nous est 

restée il y avait encore une autre représentation, probablement 

celle d'un second cavalier'. 

Notre exemplaire n'est pas un travail original malS une 

copie. C'est ce CIue dénote surtout le rendu un peu lourd de 

la draperie. T _e style, dans son ensemhle, trahit les caractères 

qui distinguaient l'art attique vers la moitié du IVe siècle. Précisé

ment sur deux monum ents . attiques du 1!1ême siècle (J) nous 

trouvons des crinières de chevaux, qui correspondent par la façon 

dont elle sont coupées à celle que montre notre fragment. Dans la 

conformation du corps du cheval ponrtant l'artiste semble s'être 

inspiré des représentations équestres de la frise (lu Parthénon. 

L'original doit avoir eu une certaine célébrité; car nous en avons 

conservé une autre reproduction dans un bas-relief, dont Léon X 

fit cadeau en 15 [9 à un pélerin espagnol, et CJui se trouve mainte

nant cl Séville (2). Un des cavaliers qu'on y voit ressemble 

exactement, par tons les détails, cl celui du bas-relief Bat racco. 

PLANCHE LIlI. 

Bas-relief, trouvé à Teano. 

Largem: 0,70; hauteur : 0,605 . 

Ce bas -relief a été trouvé sous terre près de Teano Sidicino 

(Teanum Sidicinum); il provient clonc d'un territoire anciennement 

habité par des Osques. Aussi l'on pourrait être tenté d'y voir 

(1) Sur un fameux bas·relief, trouvé à Orope - R".rc/l1-eibtmg der an/ikm Slmlpturm 

: u Ba'lin (llerlin 1891) p. 217 n. 725 - el sur la lJase portant la signature de Bryaxis, 

hase récemment découverte il Athènes - Bull. de correspondance hellfniqllc VIn (1892 ) 

pl. lU, VII p. 550 et suiv.; en outre sur le sarcophage grec des Amazones du Musée de 

Vienne - Robert j)ie antikm Sm-koPlta.f reliifs II pl. XXV U p. Î8 - et sur un des célèbres 

sarcophages de Siùon - I-Iamdy Bey et Reinach La l1ùl'opole H»)'ale de Sidon pl. XXVII. 

(2) A I/n . ddt fml. 1862 TaI'. d'agg. F p . rOI-ID3. 

un produit de l'art indigène hellénisant. Les Osques de la Cam

paille, plus que tout autre peuple italique, ont compris l'espri t 

et les formes de l'art grec. Néanmoins les œuvres qu'ils nous 

ont laissées trahissent toujours leur origine par quelque nuance 

locale. Notre hels-relief au contraire n'offre aucune trace d'une 

semblable nuance; il manifeste dans la composition comme dans 

le rendu des détails, toutes les qualités de l'art grec pur; son 

style correspond ù celui qui dominait en Attique vers la moitié 

du I\Te siècle av. J.-c. Par conséquent ce bas-relief n'a pu être , ' , 

travaillé (lue par un sculpteur grec. Nous ignorons comment 

il est parvenu cl Teanum Sidicinum. II se peut qu'un habitant 

osque de cette ville l'ait fait exécuter pendant le TVe siècle cl 

N eapoEs, la ville grecque la plus rapprochée de sa résidence, 

ou hien qu'à une époque postérieure quelque Romain l'ait 

emporté de la Grèce propre et en ait clécor(~ une maison ou 

une villa, qu'il possédait dans le terri toire de Teanum. 

Est-ce un ex-voto ou un has-relief funéraire? La seconde 

hypothèse semble la plus probable. Nous voyons A. gauche un 

éphèbe debout, qui cause avec une jeune; femme elssise, à droite 

un cheval et un autre éphèbe debout, qui, à ce qn'il semble, a 

posé son avant-bras droit sur Je COll de l'animal. Cet éphèbe . 

ne peut pas être le même personnage que celui représenté ;\ 

gauche; sa chevelure est arrangée différemment; son VIsage a une 

forme plus ronde et des traits moins fins. JI sera clonc un 

compagnon de l'éphèbe qui cause avec la jeune femme. Au 

centre, entre les deux groupes, on voit une seconde jeune femme 

debout, représentée de face; elle retient avec la main droite le 

manteau qui entoure la partie inférieure de son corps; la main 

gauche, perdue, peut avoir tenu la bride du cheval qui se trouve 

cl c6té. 

Un des motifs les plus fréquents sur les bas-reliefs funéraires 

grecs, c'est le couple des époux qui se donnent la main (voir 

notre planche LI). Ce motif, sur notre marbre, a été remplacé 

par la scène de causerie représentée à g ;:\.Uche. La légère mélan

colie qui est répandue sur les deux personnages convient 

parfaitement ù un bas-relief funéraire; la femme par son attitude 

ct par son expression rappelle certaines figures de jeunes épouses 

qu'on voit sur des stèles funéraires attiques du IVe siècle. Le 

Jeune homme et le cheval à droite indifJuent, ou bien que le 

défunt était un guerrier, ou bien qu'il a été représenté cl la façon 

d'un héros. Je ne peux citer aucune analogie pour la jeune femme 

au milieu. Peut-être la présence d e cette figure est-elle due ù 

des circonstances tout à fait individuelles, p. ex. à l'affection spéciale 

des époux pour une jeune parente. 



PT .ANCI TE T -IV. 

Fragment d'un haut-relief, tête de femme. 

[G.] 

(;r:tIHlcur n:tlurcll e. l\hrhre penléliq ue. 

Nous sommes ell présence d'une jeune femme, cl , heanté 

idt;tk ; (,Ill- a tiré son manteau sur la partic postérieur' cl' la 

tt-k; l'expression de la figure est lég-l're!1wnt mé1ancoliqu '. r.C 

style de cC' fragment et le caractère cll' l'('x{~c utiol1, Cjui est 

peu minutieuse dans les détails mais nlcine de s('ntim nt, dé'notent 

. clairement 1'art attique du l\'~ siècle. La conformation de la figure 

correspond ,l celle quc nous rencontrons (bns les œuvres ch- la 

s con(k école attique. Elle se rapproche surtout d ' la célt hre 

statue de Cérès découverte il Cnide (1). Notre frilg-m ent fitisait 

partie, semh1e-t-i l, d'une stèle funérair de dimensions considérables. 

C'est la t rte de la défunte assis , que nous ('n avons consen l:c. 

S'il s'agit ef{e tivem 'nt d'une t(\l e funéraire, nous 1 Oll\'ons afiirnll'r 

(lue notre ha.ut-relief est antérieur à l'administration cl 1 ém6trius 

de Phalère, c'est-à-dire à la lin lu lV~ si' 1. On sait que: 

Démétrius entr 317 cl 307 av. J.- ". restreignit par une' Ini 1(' l\1x (, 

des l'nt rrements t cl s mOl1um nl" fu nt"rair('" il Atht'.n 's ; et, dl'J mis 

c 'lt époque, on n rt'neontr ' sur }(':-' tomh '" attiques <Jll dl '" ll1 onu-

PLAN IlE L\ '. 

Tête de pugiliste. 

[R.] 

(;r:\n!lcur n~tllr(' lI l' 

I.es orei11 's aplati es prouvent 'lue nou'i ;l\'O!lS d(' \'ant non ... 

lin }Hlg·iliste. Ouant aux 10 r!lW'i princ ipal St (' tt ttt sc rapproch ' 

des types de Scopas, que nO\1 '" ('onnaisson ... par le" :-,culptllr '''', 

pan'ellues jusqu'à nous, du fron tnn d u templ e d' j\th(na Alea ;\ 

Tégée (3) et par d'autres (l' tl\ re,,", (lU 'on a rattach('c", ;\ \' 'C 1 )C;lll-

('ou p de prohabil ité ;\ l'art dc ce maître (,1\· TOU S y rdrotl\ on .... 

1'(lément le plus caract(ristique de Wu:-, l'CS typc,"" c' st ;\ -dirc 

un crâne qui, YU de facc comm tie profil, offre un ;lSp ct 

particulièrement carré. li nous se mhle, pourtant, que la tl~t(' 

puhliée sur notre planche LV est d'une époque quelque peu 

antérieure ù Scopas. Le rendu de la chair y esl moins souple, 

on n'y remarC]ue pas cette ride qui, dans 1 s types cr6('s par 

Scopas, s'avance des C01l1S extérieurs des yeux \' rsl s t mp s 

(T) Overbeck ;':1I11.< t lll)'tIIOÙ'git 11T P. 45(' r, T; , !::'I.' \ l" I~ , 1<) Brunn (;ri,',·/'i.,I,,' 

(,"iillerid,;n!t: pl. IV P. 42 et sui\". 

(2) Cicero nt I<-.:i/'w II :26. Cf. 7allll'll(ft d,·.1 I1r,-}l. /m l i l /l l,' \ ' 11 ( I SI):2), . 1J(;'d,.I,,~·. 

/lJ/ zeig e1' p. 23 -24. 

(3) AI/tikt: IJmklllcïlt'l Ilt'I'n ll.'/:,og. 7WI/ f1Jdl . Im/il ll l J pl 35 p . 2 1- :2 2 . 

(4) Un type cI ' H ercule : R,il/l i,.di<" Jlit//It'iIIl I~!;" 1/ 1\' ( 1 SI)) p. l ' 9 et ~ui\ C I. 

jllid. \'1 ( 189 1\ l'. z .:p - :24) . Ln type de Méléagre : .III/ik,· J)mklll,ï/o ;'tI"lI1l5,17<:I;. ~'tllll tml!. 

Im/, l pl. cl 0 p. 20. ;':, i /ll , .J!itth,'illll/.r;'11 IV ( 1 89) p . 2 1 et sui\'. 
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<'l qui ('nntrilH1c heau up;\ donn r :tu .' \ · l:-.a .~('s llll ca.ractl'r' 

patht'tiquc ( 1 ). l ;impression ,!.::·(n(T:l1' cl' la lN ] arrac('() ('st 

an;\I().~·lH' ù cell e <in nous r 'sst'nton" ('11 l>n\senrc du prétendu 

portraiL <!'Alcihiall (2 ), ré'ation cl'rt:lincment ant('ri 'ure ;HI temps 

ch- Sco]las. cU tete ol1firmc ('\1 ()ulre l'hypothl St (llH' I('s 

types cl' Scnpas sont d('riv('s (] (' 11: crN's par J'olycl(\le (3 ). 

l': n la cOll1parant avec la ltl' du lor)'phof(' reproduit, sur notr' 

l lanch X IJ\' on r connaîtra la p;"- ntt- cl s d ux proli ls, I .a 

ch ' Y ,1 url' <111 pU.t.:'ili stl' aussi, quoiq u' ,11 soit plus lihr '111(,l1l 

mot! lt'(" sC' rapproche, quanl an dessin, (1<> Cl'Ill' du doryphore' . 

l)c tout cda il n~' ''lllt , que la t(\t' ]>uhli(- sm notr' 1 >!a\1che 1 X 

]lent L-trc ('ol1siclen"e l'omm!! un tYI>' de transition ' Illr<' l'art de 

J>olyclde ,t celui dl . c pas 

qtH' de Pnlych\te. 

plus "oisin, d'ailkurs, cl, Sco]>:ts 

PLANC lIES I.VI, 1.\'1 ". 

Buste d'éphèbe. 
[R.] 

<:rnnclelll nnturl'll e. Rt',l :\1I1al ill ll : h l':\rti t' :\ll t é rI(' lIr(' cllI nt'?. 

La fa ' tUI" m(' an i<]u ' d( s h V ' llX ct la fonn <1 u hust( 

prouve nl qu' l'ex("cutjol1 cf 't' marhre date cl 1'{pOCJ ll (' imp{-ri alc 

avanc('e. 1.'original Nait, s('mllle t-il , 1111 typc alti<Jll ' <lui d\lt, ., 
pour ainsi d ir " pn''j>arer 1(, dl'vcl pp ' l1wnt d 's typ s d 1 .ysip)) , (, , ). 

T ,~ form(' du r:î n , k profil t la di:-.position d 'S 'hrv llX in 

diqlH'l1t l'art ilttiqllt' du troisi(\I1l l! quarl I1vir n du I\'e si(\rlc 

, v. J.-c. D 'antre part l, fr nt fort 111 'nt 1>omh ' dans la partie 

illf('ri ur , 'i l 'S Y 'ux pr fonc!{-!1H'l1l '!1fon '{-s rap!> ,11 'n l 1'. I}o.1:1' 

O/ll L'Jl os. 11 Il<' s'('n suit pas, {"<'pen lant, <Ill(' l'orig·ina1 lu hustc 

Barra""o doi\ (' Nn.' IiI' cL nwnt rallach', aux pro lu ,tinns d(' 

1 'sippc; "al' on lr ll\ l' d(~à cl 'S <!(lails sC1l1ulabl s d~ns l<'s 

<l:llVr s qUI C nstitu' un lif((' -

n'I1<'e ~ n(L m 'nla) , nlr l, 1lusl l armet' ,t J s l yp s de 

1.) sippt', (."(',-;t 1\ "pr 'ssi( 11 <le- la tigurt, la dispositio!1 les ('h('\,('llX 

pt l, rendu plus simpk d ~ la h "cil( L d 'S joue s. 

ÎlES L Il, LVII ". 

Tête d'Ale andrc le Grand. 
[1 .] 

L>"lnn ce ntre l:1 poinl( tin lIll'nlon N I"c llIlroil 1(' l'lu hnut d l' ln. Il'le ' 0,27 . 

:\1. ] r C] p (s) s uticnt <in lt l 11 t l ' n' (sl pas Il-

p rtrail d'un m rt 1, mais plut)t 1111 l 'P l'AI ollon. P ur 1 pl' )HV 'r, 

il alllgu s 'ukm nt un' tf-tp l' poli Il, 1(. uv 'rt ' :\ T a l'mina. 

I l ) ,'il /111,_""";'/,1' do / .. ..,-/;,1 .. 1 /1',1<1,1/1/( I S l)~ l' 55 
(2 ) Ilelhil:" TUlllo.in (,·1I111r 1 n. <) 1 (n. t)l dl' l'c(\ iliUII ollemnl1tl("). 

C.~ ) .. 1/IUl/lIdl I/i//;' '1If11/.~,·1I \ 1 I I S I) l' 10 5 l ' t MII\·. 1." '1/11',11,' '!Jllhâ/tlll(tII 1 \ 

1 SS() P Z 2 ' 1 . uj\ 

\4) Cf. \ On Syhl."l tl nn k 11"'11/;,,11'" , I/ilt/"''//I",\' " \ 1 ( 1 1) 1) p, :l ,II J 15. 

(5) { 't/>,.,. tI'TI / M,!,,;.I IlntTl/tlt"lJ ,1.'.. (,'''''Uo'I/ (lll'dill 189.) p . ··1, 

., 
," ... 



Mais il suffit de donner un coup d'œil à la planche où cette 
! 

tête est publiée (1), pour nous convaincre qu'elle n'a rien de 

commun avec le marbre Barracco, qu'elle en diffère plutôt dans 

tous les traits essentiels, dans la ligne du profil, dans l'expression 

de la physionomie et dans la disposition des cheveux. Il est 

aujourd'hui bien facile de prendre connaissance des différents 

types d'Apollon, grâce à la IÙmstmythologie de M. Overbeck. 

J'ai consulté cet ouvrage et je n'ai trouvé dans aucune image 

de ce dieu les deux traits distinctifs de la tête Barracco: le~ 

cheveux relevés au-dessus du front, et le cou s'inclinant vers 

l'épaule gauche. 

Cette tête ne peut être qu'un portrait. Quoique fortement 

idéalisée, elle a ûn caractère singulièrement individuel, qui se 

trahit surtout dans l'inégalité des deux moitiés de la face. La 

moitié droite est beaucoup moins développée que la moitié 

gauche. La tempe droite est plus plate que la tempe gauche, 

l' œil droit plus petit et situé plus à fleur de tête que l'œil 

gauche. Mais la partie où ce manque de symétrie se manifeste 

de la façon la plus étrange, c'est la lèvre supérieure. La moitié 

gauche en est beaucoup plus épaisse et plus relevée que la 

moitié droite. Je sais bien que parfois, dans les représentations 

idéales, on trouve de même quelques légères différences entre 

les deux moitiés de la face. Mais on n'y rencontre jamais une 

inégalité aussi prononcée, aussi caractéristique, que celle qm 

nous frappe dans la tête Barracco. Il semble donc hors de 

doute que ce trait est copié d'après nature. Le visage du 

personnage représenté par cette tête devait se distinguer par le 

manque de symétrie. L'artiste, tout en idéalisant son modèle, 

conserva cette particularité pour donner à son œuvre le caractère 

individuel nécessaire dans un portrait. 

Si donc la tête Barracco est un portrait, elle ne peut re

présenter qu'Alexandre le Grand. Nous y trouvons tous les 

traits caractéristiques que les auteurs anciens attribuent à la 

physionomie du grand roi: les cheveux qui se dressent au-dessus 

du front (2), le regard dirigé en haut (3), l'expression langoureuse 

et vague des yeux (4), le cou incliné vers l'épaule gauche (5). 

(1) Archaeologisdle Zeitun,f[ XXXVI (1878) pl. 1 P.7-8. 

(2) Plutarch. Pompeius 2: ljv /Ji uç ~ai &'vaoT02iJ r:ifç Xo,U'Y}ç o.7:eÉfta xa! uuv ncQi TU 

O,ultaW Jv{}Wiw vYe01:'Y}ç wu neOOWiT.OVJ nowfiûa IlCii.2ov hYO,UÉ1'11v ~ rpaoJopù111J u/WtOlll7:a 

:-liJàç r:àç 'A2i:~avoiJov wu (laotÀÉwç û%opa;. - Aelian. var. Ms!. XII 14: :4}.É~av(liJov M Tàv 

PtJ.br;rov o.:reaYftOVCoç weaï:op yCYiotJ.w Uyovat' 'liJv p,iv yue XOfl'Y}v &'vaaeavef)m avrcpJ ~av{;';jv 

of: dvw. 

(3) Plutarch. De Alexand1i Magni f01·tzma aut virlute II: (J;vw (li.brovw up neorJwJUp 

:reàç 'l'av ovemJàv, wmu:e avr:aç f.LcM)e1 (lJ.bwv 'AU~avr)iJoç ijovxiJ naeeyxÎ.ilJWV .àv r:eaI..17}'OV. 

(4) Plutarch. De fortuna Alexandri II: Wi1/Oç yue o{jwç (Avol ;moç), wç fO tXcJ xau

flijvvc r:cp xa2xcp ra ij{)-oç avwvJ xai rJvvf.~érpf.ef. rlÏ ,uoerpfJ T1]V àeE'l1Jv' oZ O,(j)JOI n7" dno-

07:(!Orpl/Y r:oV T(!axijJ.ov, xai r:wv oNuJ:rwv r~v (ltaxVOlv "ai vygonlw fU,UÜOOw iJiJ.OIJUÇJ où 

r5tErpv?aT'lOv ,à aeeCVWnay xai J.eov7:w!5eç. - Pllltarch . Alexander 4 : xai rue /-ul).w{} , Ü. no2/.oi 

,wv Ota001WV voueov xai rwv rp(J.wv o.nEfll,uOVVr:o, T~V u ùvawow wu avxivoç cÎç GÛW1JVflOI' 

~OVl'Yj XEXJ.lfIÉvOV xai Thv vyeor'lW YWV oflltaTWv !5W7:E'l1le'Y}%clJ 0 Tfxvh11; (sc. Avom;r;oç).

Plutarch. Pompeius 2 (voir note 2). 

(5) Pluturch. Alexander 4 (voir not. 4). Tzetzes hist. VIn 421: ;r;a(!aTeal..·YjJ.oc;. Tzetzes 

hist. XI 100: CJtflOTea[l7J.Oç xal nagarÇ!ax'YJJ.(Uv. 
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Un des portraits les plus authentiques d'Alexandre que nous 

ayons conservés, c'est à dire l'hermès découvert près de Tivoli 

et désigné par une inscription (1), montre une asymétrie de la 

face analogue à celle que nous observons dans la tête de la 

collection Barracco. Les artistes qui créèrent l'un et l'autre 

type ont tous deux copié la nature en introduisant ce détail. 

Mais l'auteur du type représenté par la tête Barracco a en mfme 

temps fortement idéalisé l'ensemble des formes, tandis que l'autre 

artiste est resté plus proche de la réalité. L'hermès est un 

portrait iconique; l'auteur du type Barracco a prêté à Alexandre 

le caractère d'un jeune dieu. Les deux types diffèrent en par

ticu1ier par la façon dont est rendue la ligne du front et du ne7, 

vue de profil. Cette ligne, dans la tête Barracco, est plus calme 

que dans l'hermès; elle se rapproche davantage de ce que nous 

appelons habituellement le profil grec. Nous rencontrons un 

dessin semblable dans un autre portrait idéalisé du même per

sonnage, c'est-à dire dans la tête pourvue d'un diadème et des 

dépouilles d'un éléphant, frappée sur des tétradrachmes de 

Ptolémée Soter et décrite par tous les archéologues comme un 

portrait d'Alexandre (2). 

C'est avec raison, semble-t-il, Clue M. Koepp (3) a attribué à 

Lysippe la création du type représenté par l'hermès et de celui 

de la statuette équestre découverte à Herculanum (4). La tête 

13arracco, au contraire, rappelle le style de la seconùe école attique. 

Nous savons que deux maîtres de cette école, Euphranor (5) et 

Léocharès (6), ont fait des portraits d'Alexandre. Connaissant 

mal la manière dJEuphranor (7), nous ne pouvons nen supposer 

à son égard. Nous sommes mieux informés sur l'art de Léocharès. 

Le portrait cl' Alexandre fait par cet artiste se trouvait dans le 

Philippeion, édifice érigé dans l'Altis d'Olympie pour glorifier la 

dynastie macédonienne qui avait obtenu l'hégémonie de la Grèce. 

Cet édifice fut bâti non pas, comme Pausanias (8) l'indique, immé

diatement après la bataille de Chéronée (33 8 av. J,-c.), mais, à 

ce qu'il semble, peu de temps après la mort de Philippe II et 

l'avènement d'Alexandre (336 av. ].-c.). Il contenait cinq statues 

chryséléphantines sculptées par Léocharès, qui représentaient 

Amyntas, père de Philippe II et sa femme Eurydice, Philippe II, 

sa femme Olympias et leur fils Alexandre le Grand. La base 

demi-circulaire qui supportait ces cinq statues a été découverte 

dans les fouilles d'Olympie (9). Nous avons conservé plusieurs 

(1) Visconti Icon(Jgnrjia greca II pl. Il. Koepp 1. c. pl. l p. 8, 9, p. 30 not. 8. 

(2) Imhoof-I3l11111er Podnïtkopfe mif llhïllzen lœllmischer 1I1ul Ild!misierta T 'oll,er pl. n 1 

p. 70 n. I. 

(3) [ -eber das Bi!d11l's Alcxa17liers des Cl'ossell p. 10- 1 I, p. 15-16. 

(4) Visconti lcollogmjia gl'eca II pl. II''. Koepp Le. p. 15, p . 2<). 

(5) Plin. Il. Il. 34, 78. 

(6) Prtusanias V 20, 10. 

(7) Voir surtout Loewy dans la Kllmtchronif.: n. F IV (1892-9:1) P.178. 

(8) V 20, 9- 10. 

(9) Cf. Boetticher OlymPia P·358-362. 



copIes d'une œuvre de Léocharès, c'est à dire d'un groupe en 

bronze qui représentait Ganymède enlevé par l'aigle de Jupiter; 

la meilleure réplique en est celle qui se trouve dans la Galerie des 

candélabres (1). Or si l'on compare la tête d'Alexandre qui 

nous occupe avec celle du Ganymède du Musée du Vatican, 

on est frappé par la ressemblance des deux profils et par l' affi nité 

de l'expression. Les cheveux dans les deux têtes sont disposés 

de la même manière. Malheureusement il est imIJossible d 'en com

parer le ~;tyle; car la chevelure .dans le Ganymède du Vatican 

est travaillée avec le trépan d'une façon tout-à-fait grossière et 

négligée. Mais nous y pouvons encore ajouter un type d'Apollon, 

que M. Winter (2), dernièrement, a attribué à Léocharès, et qui 

au moins semble inspiré par la manière de ce ma'Ître. Il s'agit 

du type que nous connaissons par une tête du Musée de Bâle (3) 

et dont nOlIS avons un autre specimen légèrement modifié dans 

la tête de l'Apollon du Belvedère (4). Ces têtes et celle 

d'Alexandre, qui forme le sujet de la présente notice, offrent tout 

d 'abord une ligne de profil presqu'identique; en outre on y 

remarque un contraste analogue entre le calme majestueux du front 

et le mouvement qui règne dans la partie inférieure du visage, dans 

les narines légèrement tremblantes et les lèvres entr' ouvertes. 

Dès lors on peut se demander si la tête de la collection Barracco 

ne reproduit pas celle de la statue chryséléphantine d'Alexandre 

sculptée par Léocharès pour le Philippeion d'Olympie. Lorsque 

cet édifice fut achevé, le fils de Philippe venait de dépasser sa 

vingtième année. Rien n'empêche de reconnaître dans la tête 

reproduite sur nos planches LVIT, LVIIa le portrait idéalisé d 'un 

jeune homme de cet âge. Le rendu de la chevelure en général, 

et surtout la profondeur considérable jusqu'à laquelle sont creusés 

les intervalles entre les boucles, s'expliquent très bien, si nous 

supposons que le sculpteur a tâché de reproduire l'aspect d 'une 

chevelure exécutée en or fondu et ciselé. En tout cas l'original de la 

tête Barracco était l' œuvre d'un artiste qui se trouvait en rapports 

étroits avec la seconde génération de la seconde école attique. 

On raconte (5) que les portraits d'Alexandre, faits par 

Lysippe, étaient ceux que le conquérant préférait; cet artiste seul 

savait reproduire et réunir les traits hétérogènes de la physionomie 

du grand roi: d'une part l'inclinaison du cou, le regard langoureux 

et vague, d'autre part l'expression énergique et léonine. La tête 

Barracco, certainement, ne se rattache point à l'art de Lysippe: 

on y retrouve le cou penché et l'expression des yeux, qUl pro

duisent l'impression d'une mollesse sentimentale; on n'y devine 

en aucune façon la VIgueur propre au conquérant de l'Asie. 

(1) Helbig-Toutain Guide In. 400 (n. 398 de l'c:dilion allemandt). 

(2) Ja!wbudt des onk instituts VII (1892) p. 166 et suiv. 

(3) Friederichs-\Volters Banstâne n. 152 S. Overbeck A~lfIIS//II)'t!lOü'gie, Ap(l//t>71 p. 14·1 

n. 2; Atlas XXI 3, 4. 

(4) Sur les modifications voir Anltaeologisdte Zâtlll1g' XXXVI (1878) p. 8-9. 

(S) Overbeck Sdn·if/qllel/en n. 1446- 1448, n. 1479 et slliv. 
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PLAN CHE LVIII. 

Chienne léchant sa blessure. 

[R.] 

Ihuteur (compris la plinthe): 0,40. 

D'après Pline (I), avant l'incendie du temple capitolin de 

Jupiter par les troupes de Vitellius, on voyait dans cc temple, 

et précisément dans le compartiment (cclla) dédié à Junon, une 

statue en bronze, représentant un chien ou une chienne CJl1l 

léchait sa blessure. On la considérait comme un miracle de 

l'art et on en admirait la vérité palpitante (ùzdiscl'eta veri similitudo). 

Les surveillants du temple répondaient de cette statue, non seule

ment par leur caution, mais aussi «capz"te»; c'est à dire que, si 

la statue aurait été perdue ou endommagée, ils étaient passibles 

de la prison ou de la perte des droits civiques. La chienne en 

marbre reproduite sur notre planche LVIII est sans aucun doute 

une copie de la statue capitoline. A moitié couchée, elle tient 

la tête retournée, et lèche une blessure qui se trouve sur sa 

cuisse IJostérieure drol·te. TOllte 1 .• ;t. compOSItIOn et surtout les 

arêtes aigües par lesquelles se termine la cuisse blessée indiquent 

un original en bronze. Le naturalisme raffiné, avec lequel sont 

rendus le mouvement<'rt les formes du corps, répond parfaitement 

à cette vérité palpitante que le public romain admirait dans b 

statue du Capitole. On peut se demander si cette statue n'était 

pas une œuvre de Lysippe ou d'un de ses élèves. Lysippe était 

célèbre comme sculpteur de chiens (2 ). La statue de la collection 

Barracco rappelle sa manière artistique, non seulement par le 

rendu de la surface malS aussi par les traits caractéristiques de 

l'attitude. La pose que l'artiste a prêtée à la chienne laisse 

deviner à la fois et la pose qui précédait et celle qui doit suivre. 

Cette complexité d'expression qui traduit en même temps plusieurs 

actes successifs d'un même mouvement est une des qualités 

propres à Lysippe. 

PLAN CHES LI X, LIX ". 

Tête d'Apollon. 

[R.] 

Distance entre la pointe dll menton et le sommet de la tête: 0,30. 

Les traces d'une main, c'est à dire les amorces de la paume, 

du ·doigt du milieu et de l'index qu'on voit sur le sommet , 

prouvent que cette tête faisait partie d'une statue. Il s'agit sans 

aucun doute d'un célèbre type d'Apollon; car nous avons con

servé plusieurs statues èt plusieurs têtes de ce type (3). Le dieu 

(1) rlin. 1Z. Ii. 34, 38. 

(2) Flin. n. Il. 34, 63· 

(3) Overbeck A'1I1IStJllytlIi//IIgi,' , IIP ,,//o/l p. 119 Il. 1 -7, p. 121 - 123, p. 208-212 

n. 1-14. Roscher Lexi/.:o/l ,1.!1· !,''l'iulIisd,<'Jl ?ll/d r iiJllisrk:n l lf)'t/i,'/cigiç l 1 p. +60--4-6::. 

RiJJIlisc/u .lIIitt!teibmgm VI (1891) p. 242. 



y est représenté en repos; la m~lln droite s'appuie sur la tête, , 
le coude gauche sur un tronc d'arbre ou sur un trépied; la 

main gauche est perdue dans toutes les répliques actuellement 

connues; une statue semblable décrite par Lucien (1) tenait dans 

cette ma1I1 un arc. Ce qui est particulièrement caractéristique 

pour le type de la tête, c'est l'arrangement de l'abondante 

chevelure. Les cheveux, partagés au milieu du front et peignés 

en arrière sur la nuque, sont ramassés, relevés et passés sous 

le bandeau qui entoure la tête; cette disposition au fond n'est 

pas autre chose que le krob),!os archaïque (2) modifié sous 

l'influence du style libre. En outre une mèche partant du sommet 

de la tête passe au-dessus des cheveux peignés en arrière; elle 

se dirige en avant et vient aboutir au front. Les formes de la 

tête sont grandioses; l'expression majestueuse trahit une légère 

nuance de mécontentement; nulle trace de l'agitation pathétique 

ou de l'abandon sentimental qui prédominent dans les types 

d'Apollon créés depuis le temps d'Alexandre le Grand; la chair 

et la chevelure sont traitées dans un style assez sévère. D'après 

tous ces caractères il faudra rapporter ce type à la première 

génération de la seconde école attique ou à un développement 

de la plastique plus ou moins contemporain de cette génération. 

Comme la facture des cheveux rappelle l'aspect d'un produit 

métallotechnique, l'original semble avoir été une statue en bronze 

ou une chryséléphantine. 

PLANCHES LX, LXa. 

Tête de femme. 

[R.] 

Distance entre la pointe du menton et le sommet de la tête: 0,283. 

Vue de face, cette tête offre quelque ressemblance avec la 

tête d'une statuette de jeune fille trouvée au Pirée (3) et avec 

celle d'une statuette de jeune garçon découverte à Rhamnus (4), 

statuettes dans lesquelles on a reconnu des œuvres attiques 

sculptées vers la fin du ve siècle av. J.-c. L' œuvre qui nous 

occupe, pourtant, ne peut être d'une époque aussi ancienne. Les 

cheveux y sont rendus d'une façon très détaillée, et imitant la 

nature; le visage est empreint d'une nuance de mélancolie, 

étrangère à 1'art du Ve siècle. Ce sont là deux caractères qui 

indiquent plutôt une époque avancée du siècle suivant. Or nous 

savons qu'au début de l'époque hellénistique les artistes repro

duisaient quelquefois des types antérieurs, mais en changeaient 

le style et l'expression d'après le goût du public contemporain. 

(1) Anacha1'sis 7. 

(2) Commentatjoncs in hono?'em lIfollllllseni p.616-617. Athenisrhe i1Ji!thdlulI.:;m VIII 

(1883) p.249 et sui\'. 

(3 ) Athmische J1fittheilungm XIV (1889) pl. 4 p. 202- 204. 

(4) 'Eqn7f lC(!iç à(!1.atoÀ.oyl;':~ 1891 pl. 6 p. 55. 

Il suffit de citer, comme exemples de ce procédé, une tête de 

femme découverte à Pergame (1), et la prétendue statue de 

Proserpine, qui sc trouve au Musée du Capitole (2). On peut 

se demander, s'il ne faut pas aussi classer dans la même catégorie 

l'exemplaire reproduit sur nos planches LX et LXa. 

Vu de profil, notre marbre rappelle une tête jadis possédée 

par M. Alexandre Castellani (3) ct une tête qui se trouve au 

Musée de Berlin (4). J'incline à croire, avec M. Furtwaengler CS), 

que ces deux têtes sont modernes. Mais je nie absolument qu'il 

en soit de même de l' exem plaire de la collection Barracco; 

l'épiderme y est couverte en plusieurs endroits d'une couche 

calcaire dure et tenace, qu'aucun faussaire ne pourrait produire 

artificiellement. 

PLANCHES LXI, LXla. 

Statue de Neptune. 

[R.] 
Hauteur: 0,605. 

Le type idéal de Neptune ne s'est dégagé que peu à peu 

de celui de Jupiter; c'est à une époque relativement tardive que 

l'art a donné à Neptune un caractère vraiment individuel, et 

nettement distinct de celui de son frère. Certaines statues, qui 

ont perdu leurs attributs, doivent-elles être rapportées à Jupiter 

ou à Neptune? La question, souvent, ne peut être résolue. La 

statue reproduite sur nos planches LXI, LXIa, bien que tout 

attribut fasse défaut, semble représenter plutôt Neptune. Ce qui 

nous y frappe tout d'abord, c'est une certaine disproportion entre 

la partie supérieure du corps et les jambes. Les deltoïdes qui 

sont conservés prouvent que les bras étaient puissamment déve

loppés. De même le thorax large et bombé révèle une force 

imposante; il nous rappelle «la poitrine de Poseidon» de l'épopée 

homérique (6). Les jambes au contraire' présentent une chair plutôt 

molle et peu musculeuse. C'est là une particularité fréquente chez 

les marins, qui travaillent beaucoup avec les bras, peu avec les 

jambes. Or nous avons conservé des types de Neptune, dont 

les auteurs étaient évidemment préoccupés de reproduire certains 

traits physiques des marins (7)· En outre l'expression morne de la 

figure, qui ne trouve pas d'analogie parmi les types que l'on 

peut avec certitude rapporter à Jupiter, convient parfaitement, en 

revanche, au dieu des flots. La mer, en général, produisait sur 

(1) Bescltl'eibun/{ der fm;f!mllmischm Bild7i!er/.:e, 8. Ausg-. p. 28. Robert, Fiiltrer "unit 

das arc!Ulcologische iJ![usCltIli in HaZle p. 67 n. 4 14. 

(2) Helbig-Toutain Guide I n.532 (n. 528 de l'édition allemande ). 

(3) Collection Castelloni (Rome 1884) pl. XXIII n. 1085; AI'c!lIIco!ogi,l'c!te ZéitUllg' XLIII 

(1885) p. 275 B. 

(4) Arch. Zeitung XLIII (1885) p. 275 c. 
(5) An/t. Zeitzmg XLIII (r885) p. 275 et suiv. 

(f» Il. JI 477: x(!êlcv1I 'Aya,ui,U1'ûJ1', 1 u,u,tww ;,:at xnl'U.2Jll! l'xÛo::; L1 li Tl'Q;rIXE(!u.ÛI'~d, 1 

'A(!û os !;cUl'rJl', Od(!l'01l o~ IJoOélO&ûJ1Il. 

(7) Helbig·Toutain Guide n. III. 



l'imagination des Grecs une certaine impression de mélancolie; 

il suffit de rappeler que dans l'épopée homérique l'épithète ha-

bituelle de la mer est (!rl}/'yno;; « inféconde ». Trois statues qui cer

tainement représentent Neptune (1) lui prêtent une expression 

semblable à ceUe de notre statue. Enfin cette dernière comporte 

aUSSI une restauration qui convient à ce dieu. Nous voyons à 

la partie supérieure du bras gauche, immédiatement au-dessus 

de la cassure, le reste d'un objet qui sans cloute était tenu par 

la main gauche. Il est clair que ce débri, de forme triangulaire, 

ne peut pas aVOIr appartenu à une foudre. Il semble plutôt la 

pointe d'une queue de poisson. Ainsi nous pouvons admettre 

que la main gauche tenait un dauphin, dont la queue était en

roulée autour de l'avant-bras. On peut restaurer ce motif d'après 

deux figures de Neptune représentées sur des bas-reliefs (2). Du 

bras droit la partie voisine de l'épaule a subsisté; on devine 

par là que ce bras était légèrement retiré en arrière et replié. 

La main tenait probablement un trident. On voit entre l'épaule 

droite et le cou une petite amorce qui peut provel11r très bien 

d'un appui destiné à soutenir la tige du trident. Les restes de 

deux autres appuis se sont conservés sur la partie extérieure 

de la cuisse gauche et sur le côté ~ droit de la poitrine. Ces 

appuis servaient sans ~ucun cloute pour consolider les deux avant-

bras fortement détachés ùu corps. Pour l'avant-bras gauche un tel 

appui était d'autant plus nécessaire, que le poids de cet avant

bras était singulièrement augmenté par le dauphin qu'il soutenait. 

Notre statue reproduit un original en bronze. L'écart qui 

existe entre les bras et le corps est contraire aux conditions 

de la technique du marbre; les brélS devaient etre soutenus par 

des appuis, qui nuisaient beaucoup à l'harmonie de l'œuvre. Le 

rendu de la chevelure et de la barbe dénote l'imitation du métal 

ciselé. Les tétins entourés d'une ligne gravée rappellent le procédé 

usité dans les statues en bronze, d'insérer dans le corps des 

tétins travaillés en cuivre rouge. 

Il est très difficile de déterminer l'époque à laquelle il faut 

attribuer cet original. Notre statue présente un mélange de styles 

extr~mement singulier. Le thorax rappelle, par la simplicité 

grandiose de ses formes, le grand art du Ve siècle, tandis que 

l'expression individuelle de la figure indique une époque posté

rieure. Le front, bombé dans la partie inférieure et rentré au milieu, 

présuppose l'existence d'un type créé par la seconde école attique. 

La facture des cheveux rappelle la manière altisti<]ue de Lysippe. 

(1) Une stalue de Cherchel: AnJl. dell'II/st. 1857 Tav. d'agg. E 1 p. r88- 193' 

Overbeck .lGmstlllyt/loù'gie III p. 260 n. 3, p. 287 n. 12; Atlas XI 3, XII 34. - Une statue 

de Madrid: Clarac IV pl. 749 C. n. 2766 B. Overbeck III p. 262 n. 4, p. 284 n. 8; Atlas 

XI 4, xn 33. - Une statue du Musée de Dresde : Becker Augmtculll pl. 47. Overbeck III 

p. 266 n·7, p. 279 n. 2 ; Atlas XI 6, XII 31. 

(2) Sur le puteal capitolin: Overbeck li.-unstlll)'tllOlogie III p. 230 n. 1; Atlas XII 12. 

Sur un bas·relief du Musée du Vntican: Visconti: ilfm. Pit,·CZml. IV 32. Overheck rH P.230 

n. 4; At/as XII 14. 
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Ainsi ce type, dans son ensemble, ne paraît pas antérieur au 

temps d'Alexandre le Grand. Il est peut-être l'ouvrage éclectique 

d'un artiste des premiers temps hellénistiques. 

PLANCHE LXII. 

Fragment de haut-relief, portrait barbu. 

[R.] 

l\hrbre pentélique. Grandeur naturelle. 

Ce fragment provient d'un haut-relief de dimensions con

sidérables; et l'homme barbu dont nous conservons la tête ne 

devait pas être le seul personnage représenté. D'après le style 

et l'exécution, il semble qu'il s'agisse d'un haut-relief funéraire 

attiCJue, travaillé à l'époque d'Alexandre le Grand ou peLl après, 

mais en tout cas avant la loi de Démétrius de Phalère, men

tionnée ci-dessus (1). La tête représente un vieillard qui paraît 

exténué non seulement par les effets de l'âge mais aussi par 

des souffrances morales et physiques; le regard est trouble et 

terne; le creux profond qUI se trouve au-dessous de la mâchoire 

supérieure indique l'absti)nce des molaires. Le visage offre une 

ressemblance singulière avec le portrait de Démosthène (voir 

pl. LXIIbi,), ressemblance qui, naturellement, peut être accidentelle. 

PLANCHES LXIIbis. 

Tête de Démosthène. 

[R.] 

Grandeur naturelle. 

Restaurations: le nez et quelques fragments des arcades sourcilières. 

C'est un des meilleurs portraits que nous ayons conservé 

clu grand orateur. 

PLANCHE LXIII, LXIII". 

Portrait d'Epicure. 

Trouvé près de Cnrsoli en Sabine. Grnndeur nnlurelle. 

La façon dont est coupée la partie inférieure prouve que 

ce buste était destiné à être inséré dans une statue. Le crochet 

en fer, dont l'amorce s'est conservée dans la section du côté 

droit, servait pour le réunir avec le corps. La commissure, 

semble-t-il, coïncidait avec le bord supérieur du manteau qui 

croisait la poitrine. D'après l'ensemble du style, et surtout d'après 

les intervalles profondément creusés qui séparent les boucles de 

la barbe, cette statue reproduis;\it un original en bronze. C'est 

( r) Voir notre page 43. 



le plus beéh.l portrait flue nous ayons conservé cl'Epicure. Quoi

que la surface soit un peu rongée par l'humidité, on reconnaît 

encore clairement la finesse du modelé. Le philosophe y est 

conçu d'une façon plus grandiose et plus ic1éale que cbns les 

autres portraits parvenus jusqu'à nous. Epicure souffrait depuis 

l'âge mûr cl'une maladie très douloureuse de la yessie. Tandis 

que dans les autres portraits la douleur physique est fortement 

accentuée, l'auteur du nôtre a pour Clinsi dire spiritualisé la phy

sionomie. L'expression pensive et un peu mélancolique de cette 

belle tête trahit plutôt la fatigue causée par des travaux intel

lectuels que la souffrance physique. 

PLANCHE LXIV. 

Statue représentant un savant. 

[R.] 

J:-tdis chez l':-tn tiquaire Scalambrini. Hauteur: 0,515. 

Un des historiens les plus éminents de notre temps (T) porte 

le jugement suivant sur un portrait hellénistique qui se trouve 

au :Vf uSt~e du Capitole (2): «C'est un vrai spécimen de la caracté

ristique grecque qui savait transformer l'homme tout entier en 

un caractère. » Cette appréciation peut s'appliquer à la plupart 

des portraits de l'époque hellénistique, et aussi à notre statue 

qUI sans aucun doute reproduit un original de .la même époque. 

Nous y voyons un vieux savant assis, sans tunique, habillé seule

ment d'un épais manteau, qui laisse nus la poitrine et le bras 

droit. L'avant-bras droit était levé. Ce geste est indiqué claire

ment par la partie voisine du coude qui s'est conservée. Nous 

devons donc admettre que le savant était représenté méditant, 

ou professant tranquillement. L'attitude pleine d'aisance du corps 

un peu courbé et les chairs ratatinées sont rendues avec une 

vérité palpitante et donnent à cette représentation un caractère 

très individuel. 1 :exécution de la statue est peu détaillée mais 

habile. On reconnaît que le copiste s'est borné à reproduire les 

traits essentiels de son original et qu'il y a réussi. 

PLANCHE LXV. 

Satyre dansant. 

[R.] 

Hauteur: 0,57. 

Cette statuette reproduit le même original en lJronze qu'une 

célèbre statue qui se trouve clans la villa Borghèse, original que 

l'on a rapporté avec beaucoup de vraisemblance au début de la 

(1) Burckhardt Dcr Cicerone 15 p. 153b. 

(2) H elbig-Toutain Guidc: l n. 527 (n. 523 de l'édition :t1 1em:ln de). 

période hellénistiq ue (1). Plusieurs autres répliques mieux con

servées suggèrent la restauration: le Satyre jouait la double flûte. 

Il s'avance d'un pas solennel, en allongeant son corps et en se 

dressant sur la pointe des pieds, et tourne sur lui-même au 

son de la musique. Le sculpteur a ajouté à notre statuette un 

lourd tronc d'arbre, sur une branche duquel est suspendue une 

peau de hœuf. Cet appui nuit sensiblement éLU mouvement de 

la statuette; il était exigé par les conditions de la technique du 

marbre, et manquait, sans aucun doute, clans l'original travaillé 

en bronze. Quant au style, la statue Borghèse reproduit l'original 

pl us fidèlement que notre statuette. Nous voyons dans la première 

des formes plus grandioses et une exécution plus vigoureuse. 

L'auteur de la statuette a reproduit l'original dans un style plus 

souple et plus élégant. 

PLANCHE LXVI I. 

Tête de Centaure. 

[R.] 

Ihuteur: 0,22. 

Un groupp- célèbre créé par l'art hellénistique rapprochait 

deux Centaures, l'un jeune, l'autre vieux, chacun portant un 

Amour sur son dos de cheval; le vieux Centaure était tourmenté 

par l'enfant ailé; le jeune, au contraire, paraissait se complaire 

extrêmement dans la société du petit dieu et se moquait, à ce 

qu'il semble, des souffrances de son vieux compagnon (2). Nous 

avons conservé une réplique du gr<,?upe entier et plusieurs ré

pliques de l'un et de l'autre Centaure. La tête publiée sur notre 

planche LXVII appartenait à une statue du vieux Centaure. 

Les artistes antiques, quand ils reproduisaient des œuvres célèbres, 

en modifiaient très souvent les détails dans un e certaine mesure. 

On retrouve ce procédé dans les reproductions du type qui nous 

occupe. L'expression de la figure est variée dans les différents 

exemplaires. L'auteur de la statue du vieux Centaure, qui se 

trouve au Musée du Capitole (3), a accentué avec beaucoup de 

vigueur le caractère féroce de la physionomie. Dans la tête de 

la collection Barracco ce caractère est à peine indiqué et l'ex

prèssion de, la souffrance y domine presqu'exclusivement. 

(1) Ci". H elbig-Toulain Guide II n. 944 (n.937 de l'édition allemande). 

(2) lIelbig-Toutain Guide l n. 512, 513 (n. 508, 509 de J'édition allcnuncle). Sur le 

VIeu x Centaure comp. YaltTûiidw· des r~reills 'i'i'" Aitcrtllllll/ .<jiûlllrlcil illt R/lCinllll1dc: 

IXX:(XII (1892) pl. VI p. H et sui\'. 

~ 3 ) Ilelhig-Toutain l Il. 512 (n. 508). 



PLANCHE LXVI 2. 

Masque de Priape. 
[R.] 

Hauteur: 0,22. 

Le culte de Priape avait anciennement ses centres principaux 

à Priapos, Parion et Lampsacos, villes situées près de la côte 

m(~ricJionale de l'Hellespont. Priape est une de ces divinités que 

les Hellènes, s'établissant en Asie -mineure, empruntèrent aux 

populalions indigènes. Aussi tous les types de ce dieu qui nous 

sont connus ont-ils un caractère plus ou moins oriental. Toute

fois en conservant ce caractère général ils offrent beaucoup de 

variantes dans les détails. Il me semble indubitable que le masque 

publié sur notre planche LXVI 2 repr6sente Priape. Le caractère 

oriental de ce type est incontestable. La coupe de la barbe et la 

conformation des yeux et du nez rappellent une figure en bronze 

de Priape, qui jadis faisait partie de la collection Beugnot (1). 

Les extrémités des moustaches paraissent artificiellement raidies 

et un peu relevées, comme dans une statue du même dieu (Iui 

se trouve au Musée du Vatican (2). La tête est entourée d'une 

double couronne: la couronne inférieure est formée de pampres, 

la couronne supérieure de nénuhrs (nymphaea) tout droits, que 

relient des vesces plac6es horizontalement. Nous rencontrons la 

première couronne dans beaucoup d'images de Priape. Elle convient 

parfaitement à ce dieu; car Priape était considéré comme le pro

tecteur de la fécondité non seulement des troupeaux mais aussi des 

vignes et des arbre3 fruitiers; il se trouvait en rapport intime avec 

Bacchus et même fut identifié avec ce dernier; ct Lampsacos il 

était vénéré comme fils de Bacchus et de Vénus (3). Je ne saurais 

alléguer aucune raison plausible, pour expliquer le vesces de la 

couronne supérieure. Les nénufars ont peut-être une signification 

érotique. D'après certaine légende, une Nymphe qui avait une 

passion malheureuse pour Hercule aurc"it été changée en né-

nufar (4). 

PLANCHE LXVII. 

Fragment d'une vase en marbre, Hermaphrodite. 
[R.] 

i\clieté il J' héritière du sculpteur Steillh~il!ser. Hauteur: 0,58; largenr: 0"+5. 

La surface du marbre étant convexe, ce fragment doit avoir 

fait partie d'un vase en marbre (lui avait probablement la forme 

de cratère. Nous y voyons un Hermaphrodite qui s'avance à 

(1) Arc!lOeolog.-ePigr. i/Iittl/ei!ulIgw am Oesten'cidl J (1877) P.90. 

(2) Helbig-Tolltain C;uide l Il.14ï (où rOll t rouve citée la bibliographie rebtive aUK 

types de Priape) = n. 148 de l'éd. allemallde. 

(3) :faltrbiid/er dèJ- Verelll,\' " . AI/èF/I/1/III,:l1ümden /1/1 Rlle/n/amle XXVI1 (18S(» p. 50-51. 

(4-) Plin. 1/. Il. xxv 3ï . 

49 

. ..... 

pas de danse. Un fragment c1e lias-relief trouvé à Athènes, et 

sur lequel s'est conservée une figure semblable (1), prouve que 

la tige traversant le champ provient d'un thyrse, sur lequel 

l'Hermaphrodite s'appuyait avec la main gauche. Un manteau léger 

est jeté sur l'épaule droite et flotte autour des deux bras. La 

tête est fortement endommagée; elle était, à ce qu'il paraît, cou

verte d'un bonnet (%f%Ql.'(pa}.Q;; ), comme celui que porte la jeune fille 

reproduite sur notre planche XLI. Devant l'Hermaphrodite 

s'avance un petit Amour qui, c1e la main gauche, élève un flam-

beau allumé. Une représentation semblable d'Hermaphrodite 

figure dans le thiase bacchique sur un cratère en marbre qlli se 

trouve au Campo Santo de Pise (2). Celle qui nous occupe aura 

fait partie d'un ensemble analogue. Nous pouvons suivre, depuis 

l'époque de César jusque vers celle d'Hadrien, une école de 

sculpteurs athéniens qui se bornaient ct copier des motifs de 

l'art antérieur, et qui travaillaient surtout pour le marché d'Italie. 

On les appelle habituellement les sculpteurs néo-attiques (3). Le 

cratc':re de Pise, que nous venons de citer, est certainement un 

produit de cette école. Nous pouvons rattacher à la même école 

le vase, dont provient le fragment reproduit sur notre planche 

LXVII; car une figVJe d'Hermaphrodite, analogue à celle-ci, se 

voit précisément dans les bas-reliefs de ce cratère. 

Ce fragment a été publié par M. Kieseritzky clans les AIllI. rldl'Imt. 1882 TaI·. 

d'agg. \V p. 271. Cf. }latz·Duhn III 11. 3688. Hauser Di.! llcu-a/lisdwl Relie.fs p. 39 11. 52. 

PLANCHE LXVTIl. 

Statue du dieu Bes. 
Trouvée aux i\"lon!s Albains prl:S etc Colonna dans l cs Tuines d'une ancienne yilh rom:l.ine. 

Ha'lieur: 0,51. 

On s'est beaucoup demandé si Besu on Besa est un dieu 

d'origine égyptienne ou un dieu importé d'Arabie dans la vallée 

du Nil: il serait trop long de résumer les études faites à ce 

sujet (4). En Égypte, anciennement, il était considéré comme le 

gardien et le protecteur du dieu du soleil Horus né dans l'orient; 

il devint ensuite un représentant de l'orient, puis il passa pour 

une des transformations du dieu du soleil lui-même. On lui 

donnait la forme d'un nain, au visage barbu et ricaneur; il porte 

o-énéralement une couronne de plumes sur ]a tête et une l)eau 
b 

d'animal sur le dos. La statue publiée sur notre planche LXVIII 

est travZl.illée en marbre; elle ne se rapproche du type égyptien 

que dans les lignes principales; le nu, au contraire, est rendu 

avec une souplesse qui rappelle l'art libre; ces détails prouvent 

(1) Am!. dei!' lml. 1882 Tav. d'agg. V p. 268-271. Cr. Hauser Dit: 7/c:tI ·alti.,d":Jl 

!t'die).' p. 39 n. 53· 

(2) Hauser 1. c. p. 15 lI. 17· 

(3) Hauser 1. c. p. 1 et suiv. 

(4) Pour la bibliographie rebtil'e au dieu He, VOlr Ilelbig·Toutain Cil ide l T1. 112 

(n. II3 de réel. allemande). 



que notre sbtue date de l'époque hellénistique ou de l'époque 

romaine. Elle se distingue, parmi les rares images de Bes tra

vaillées en marbre, par son exécution soignée. La tête ne porte 

pas comme à l'ordinaire une couronne de plumes, mais elle est 

couverte des dépouilles d'un animal félin dont la disposition 

rappelle celle de la peau de lion sur la tête d'Hercule. De ce 

qne des images de Bes se trouvaient dans des maisons romaines 

il ne faut nullement conclure (lue ce dieu y avait un culte. Ces 

images, comme d'autres types grotesques, auront plutôt servi 

de talismans contre le mauvais œil. 

PLANCHE LXIX. 

Tête d'Hygie (?). 
[R.] 

Grandeur naturelle . 

A Athènes ont été trou vées deux têtes (1) q U1 dans les 

formes principales du visage et dans l'arrangement de la cheve

lure offrent une ressemblance frappante avec celle reproduite 

sur notre planche LXIX. Comme l'une de ces deux têtes pro

vient du temple d'Esculape, on les a attribuées avec beaucoup 

de vraisemblance à Hygie. Il y a pourtant quelque différence 

entre les deux têtes attiques et l'exemplaire de la collection 

Barracco. Les ;êtes attiques offrent le caractère· de la plastique 

du IVe siècle av. J.-c. Le modelé est plus energigue gue dans 

le marbre Barracco; la tresse de cheveux qui s'élève au-dessus 

du sommet de la tête est moins haute et moins large; les yeux, 

franchement ouverts, donnent au regard un caractère vigoureux, 

tandis que dans la tête publiée sur notre planche LXIX les 

paupières supérieures, légèrement abaissées, éveillent l'impression 

d'une sorte de mélancolie pensive. Il semble donc que le type 

du IVe siècle se présente à nous, dans la tête Barracco, légère

ment modifié suivant l'esprit et les tendances de l'art postérieur. 

PLANCHE LXX. 

Statue d'Éros. 

Trouvée il 'l'eano Sidicino ensemble avec le bas·relief reproduit sur notre planche LITT. 

Hauteur: 0,73. 

L'Éros est debout, s'appuyant avec le coude gauche sur 

une stèle carrée 1 ornée d'une bandelette; il regarde tristement 

devant lui; son petit manteau est tiré sur le derrière de la tête, 

entourée d'une couronne de pampres. Le sens de cette statue 

était sans aucun doute indiqué plus précisément par les attri

huts qu'elle tenait dans les mains. D'après la couronne de 

( 1) A tl/Ozisrhc! Mittheil/l/(r;en X (1885) pl. vn f, IX p. 265 - 266. 
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pampres et d'après l'expression mélancoliyue du VIsage, on peut 

se demander si ce marbre ne décorait pas un tombeau (1). On 

sait que fréquemment, sur les sarcophages romains, des Amours 

représentés dans des scènes bachiques et avec des attributs 

bachiques symbolisent l'existence que les défunts mènent dans 

l'autre monde (2). On pourrait reconnaître dans la stèle, sur 

laquelle s'appllie l'enfant, une stèle sépu1crale; la bandelette qui 

y est attachée est une décoration fréquente sur les monuments 

sépu1craux, comme en témoignent certains textes et surtout des 

représentations sur des vases peints (3). 

PLANCHE LXXI. 

Statue de fontaine, jeune fille tenant une 

amphore. 

[R.] 

Hauteur: 0,99. 

Les bras sont brisés, mais leur attitude primitive se devine 

aisément: ils étaient dirigés en bas; la main droite tenait l'am

phore par un manche; la gauche touchait sans doute la partie 

postérieure de ce vase, aujourd'hui brisée. On voit dans la section 

inffrieure de la statue l'ouverture d'un conduit qui remonte 

verticalement dans l'intérieur du corps et vient aboutir à l'orifice 

de l'amphore, d'où sortait le jet d'eau. Le pied droit est posé 

sur un support. Ce détail nous permet d'affirmer que l'original 

n'était point antérieur à l'épogué d'Alexandre le Grand; car c'est 

alors que, pour la première fois, nous rencontrons dans l'art 

statuaire des figures dont un des pieds est posé sur un plan 

plus élevé que l'autre (4). Notre statue sera un peu postérieure 

à cette époque. Le rendu des plis n'est pas exempt d'une cer

taine recherche, mais il est d'un grand effet. Ce caractère dénote 

les débuts de l'époque hellénistique. 

PLANCHE LXXII. 

Bas-relief néo-attique, trois Ménades. 

[R.] 

Large: 0,68; hatlt: 0,575. 

Ce bas-relief est un produit de la sculpture néo-attique, 

sculpture dont nous avons fait mention dans la note à la 

planche LXVII (5). On y voit trois ·Ménades qui s'avancent, 

( 1) Cf. SilzlI7zgswricMe der Berliller / lcade//lie der {/ 'issenschaj"teu 1884 p.621 et sui". 

(2) Cr. . 1nl/. del/'.1nsl. 1860 p. 375-396, P.404 et suiv. 

(3) cr. J3ecker Clum"kles HF p. 120. 

(4) Lange Da.' iJI"tij ries r/1l.f~·esliil;; l.:J/ .l'ilHes il/ der 17n/;k,;" Ji~lI" .\· t (Leipzig- 1 879) 

p. ()'!, - 64·. 

(5) l'ag. 4<)· 



entrainées par l'extase hachique. I.él première (<\ gauche) tient 

avec la main gauche un chevreau appuyé sur l'épaule, dans la 

droite le co-uteau, avec lequel elle mettra bientôt en pièces cet 

animal La lVlénade, qui se trouve au milieu, tient de la, main 

droite, rejetée derrière la tête, son couteau et un pan du manteau 

(lui flotte autour de son corps; son bras gauche est abaissé; la 

main porte l'arrière-train de l'animal, que la Ménade vient de 

déchirer. La troisième tient da,ns la main droite un thyrse, dans 

la gauche abaissée la partie antérieure d'un chevreau (1). Cc sont 

là trois types très souvent répétés par les sculpteurs néo-attiques. 

Comme le style a conservé quelques traces de raideur archa'ique, 

les originaux de ces trois l\lénades semblent dater d'une époque 

peu antérieure à la frise du Parthénon. On doit les chercher 

peut-être dans la peinture attique de cette époque. 

PLANCHE LXXIII. 

Buste d 'adolescent. 

Trouvé près Je pouzzoles (Puteoli). Grnndeur naturelle. 

Ce buste est modelé avec un naturalisme très fin et fjUl 

rappelle encore la manière de l'art hellénistique. Il datera donc 

de la fin de la république, ou tout au plus du commencem ent 

de l'empire. Pour expliquer son caractère, il faudra peut-être 

tenir compte encore du fait que ce buste provient de Pouzzoles. 

Nous avons conservé des sculptures trouvées dans la Campanie, 

(lui sont certainement travaillées au premier siècle de l'empire 

et qUI se distinguent de la moyenne des sculptures contempo

rames provenant de Rome par la fraîcheur de l'exécution. Il 

suffit de citer 1<1 statue du Ge1Zlus d'Auguste placée c.bns la 

Rotonde du Vatican (2 ). Nous inclinons donc à croire CJue dans 

la Campanie, pénétrée depuis les temps anciens par des influences 

grecques, la tradition artistique, à certains égards, s'est mieux 

conservée qu'à Rome même. 

PLANCHE LXXIV. 

Portrait barbu, travaillé en Égypte. 

Acheté à Paris il. M. Gréau. 

nistnnce entre la pointe du menton et le som met de 1:1 tête: 0,19. 

Cette tête, travaillée en basalte, provient d'une statue dont 

le dos était appuyé à un pilier, comme c'était l'usage dans la 

statuaire égyptienne; on en aperçoit l'extremité supérieure près 

(1) Pour les types voir Hauser D ie 1tèU-attiscllm Rdiifs p. 154-157 ; \Vin te r dans 

le Fii"j'z~'i'stes Bediml' IViJl('kdl/l{lIlJ1progml/ll/t ( 1890) p. 97 et suiv. (C f. Dm/sdlc f-itteratlfl'

ZuitUl1g 1891 P 506). 1\1. H auser sur lu planche 11 adjointe à son excellen t livre a classé 

ces trois types de :\lénade sous le ntlln . 25, 30 et 32. Que l'on cherche ces numéro s dan s 

l'index imprimé sur la pl::tnche IV et un pOll rra constater les monum e nts sur lesquels ce, 

types so nt r eproduits . 

(2) H elbig-Toutain T (;lfit!, n. :)10. 

SI 

.; , , .... 

de la nuque. Malgré cela le style de cette tête n'a rIen à VOIr 

avec le véritable art égyptien et, à ce qu' il semble, on doit y 

reconnaître une œuvre de l' époque gréco-romaine. 

PLANCHES LXXV, LXXV". 

Tête de Jules César. 

G r~1ll1 eur n~turelle. 

Cette tête a été trouvée dans le delta du Nil. Elle est 

t ravaillée dans la pierre dure et noi re, qui, dans nos collections 

minéralogiques, porte habituellement l'étiquette de granit noir 

égyptien à petits grains mais qui, d'après l'opinion de M. Struever, 

serait plutôt une espèce de diorite. La tête provient d'une statue 

pourvue du pilier égyptien (voir notre planche LXXV"). Pour

tant les formes de la figure n'offrent aucune trace du style 

égyptien, mais sont traitées dans la manière hellénistique. C'est 

un des portraits les plus beaux et les plus authentiques de César 

que nous ayons conservés. Le profil correspond exactement à 

celui des meilleures effigies monétaires de ce personnage. Le 

bandeau qui entoureJ la tête est décoré, au-dessus du front, d'une 

étoile en bas-relief. Cet ornement fait allusion à la comète qui 

parut à Rome au printemps de l'an 30 av. J,-c., pendant qu'Au

guste célébrait les premiers jeux après la consécration de son 

grand-oncle. Le peuple reconnut dans cet astre l'âme de César 

reçue au ciel. Auguste racontait dans ses mémoires qu'il avait 

orné d'une étoile la tête d'une statue de César par lui dédiée 

au Forum. Cette statue, semble-t-il, était précisément celle qu'on 

venérait clans le temple du Dl'vus Julz'us ( r). Le symbole de 

l'étoile devint dorénavant u3uel dans les portraits de César di

vinisé (:2). Nous pouvons clonc conclure que la statue dont pro

vient notre tête fut exécutée après la consécration de César et 

qu'elle représente précisément le Divus Julius. 

Il est surprenant qu e le sculpteur, travaillant une pierre 

aussi rebelle au ciseau, ait pu produire un portrait aussi vivant. 

On y reconnaît le front du penseur profond et énerg ique, le 

regard observateur et impérieux de l'homme d 'état et du général 

(1) Cf. JJCIIII,:S l X: (187 5) p. 342-35 1, p. 35+- 359· 

(2) Les passages principaux relatifs all sujet: Auguste dans l'lin. Il. Il. Il 9+; 

Sneton. Dh'li.l' .llliim 28; Cassius Dio X LY 7. Pour tout le reste vo ir Preller- Jo rdan 

R iil/list!lc jl!yllto/(~f;'ie II p. 427 not. 1. Le D ivlIS .lu/ilfs est représenté avec une étoile 

placée au·dessus de ln tête (Jan s les monuments su ivant;: 1. Dase de R~venne ~ COllze Die 

FalIIi/ie des AI(S(wtm, Halle 1867. L e premier personnage à d ro ite représenté sur la face 

principale üe la !Jase est distingué par une étoi le placée au-dessus du fron t. M. Conze 11'a 

pas remarqué ce symhole: il croit que le personnnge est Tibi:re (p. II ). C'est i\L Friedl x nder 

(Anltaeol!'gisdte Zeitlll1g- XIX: 186 7 p. 110- 1 ( 3) qui a remnrqné l'étoile et recon nu le 

Divl/.S Julius - 2) Aurf1!tr fmppé pa r ]\Iarcus Agrippa J'nn 23 av. J-C. - Cohen 

lVétlai!!es impériales P p. 14 n. 33; Bernoulli ROlIIisclt. ,; Ikollo~'rapltie l JJiillztafd HI 68 

p.150. Cf. :Corghesi Omv res cMJlplèles l p. 10+ 105, II p. 142- 1.:\.3. - 3) Deux mon

naies en bronze frapp ées r ail 17 av. J.-c. par Marcus Sanq uinius - 13abelon f- e.r llIo7l1wic.r do: 

la république II P.417-1-18. T outes ces effIgies moné ta ires l'tpl'odlliscnt le même o rigin al 

(j lli était peut-être la sta tue dédiée pal' Auguste all Forum (l'lin. 1/. lt. II 04). 
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de premIer ordre, la bouche bien dessinée qUI dénote le 

grand orateur. 

Ce qui frappe dans cette tête, c'est que César y est repré-

senté barbu. l ~es Romains de cette époque, généralement, se 

rasaient la figure et ne laissaient croître la barbe qu'en signe 

de deuil. César suivait cette mode lui aussi. Ses portraits, ;\ 

l'exception du nôtre, le représentent complètement rasé (I); 

d'autre part nous savons (IU'il laissa croître sa barbe, lorsqu'il 

prit le deuil, après la défaite de son lieutenant Quintus Titurius 

Sabinus par les Gaulois d'Ambiorix (54 av. l-C) (2). Ylais dans le 

portrait Barracco César est représenté comme dieu. ]1 semblerait 

donc fort étrange que l'auteur d'un tel portrait eût voulu faire 

une allusion à cette vicissitude terrestre. Pour expliquer ce fait, 

je ne puis que proposer une conjecture. Lorsque César pendant 

l'automne de l'an 48 av. J.-C débarqua en Égypte; il apprit 

pour la première fois la mort de Pompée. Plusieurs auteurs (3) 

décrivent la profonde douleur que lui causa cette nouvelle. 

Arrivé à Alexandrie, aurait-il par hasard pris le deuil de son 

gendre? Ce ne serait pas impossible, si l'on se rappelle la géné

rosité de César et la politique conciliante qu'il suivit après 

Pharsale. Les habitants d'Alexandrie, alors, l'auraient vu tout 

d'abord barbu, et la physionomie de César aurait conservé ce 

trait, désormais, dans les statues travaillées en Égypte. 

PLANCHES LXXVI, LXXVTa. 

Pierre tombale étrusque, trouvée près de Chiusi. 

Le maximum de h largeur: 0,49; hauteur: 0,.1-95. 

Ce monument est travaillé dans la pierre calcaire fri;t bIc 

qUl constitue le plateau, où se trouvait l'ancienne ville étrusque 

de Clusium, et les collines du voisinage; il est de forme cubiCJue; 

dans la surface horizontale est creusée une cavité qui servait à 

recevoir l'urne cinéraire. Les quatres faces verticales sont décorées 

de bas-reliefs, dont le style archaïque, si l'on fait ahstraction de 

certaines nuances locales, correspond à celui du plus ancien 

groupe des fresques sépulcrales de Corneto (Tarquinii). A Tar

quinii, ce style s'est conservé cl peu près jusqu'au début du 

ye siècle av. J.-C (4) ; il a duré peut-être plus longtemps cl 

( 1) Quelques savants (Bo rghesi Oeuvres l p. 105; Bernoulli l. c. l p. 150) prétendent 

aperceyoir quelque barbe sur la joue du Div lIs J/flilt s sur l'aureu5 ù'Agrippa cité dan s la 

note précédente. Je n'en ai remarqué aucune trace sur un exemp1::tire parfaitement conserl'é 

que j'ai eu l'occasion d 'étudier chez M . .\lartinelti. Le portrai t de César sur cet aureus 

comme SUl' les monnaies de :\1arcus Sanquinius (voir la note précédente) est fortement 

idéalisé et rajeuni. Par conséquent, si un gl aveur y avait indiqué quelques poils sur la joue, 

il s'agirait non pas d'une barbe dans le sens strict de la parole mais ùu duvet des éphèbes, 

comme nous le rencontrons sur les joues d'athlètes (voir p. t. notre pl. LV et l'Apoxyomenus 

de Lysippe) et dans des portraits d'Alexandre le Grand et d e plusieurs diadoques. 

(:2; Sueton. Divlts .TulillS 67. Polyaen. Sira/eg. vm 23, 3 (54). 

(3) Plutarch. P ompeizes 8o; C. Caesar 48. - Lucan. Phars"l. IX. 1035 et slliv. 

(4 ) Sitz lmgsberidlte der baycr. ,,/kad. d. / Vissenschajten, plulos.phi!,,!. Classl! 6. l\ov. 188o 

p. -+9i not. 1. ~\otizi(! tùgli sm,Ji 1881 p. 366, p. 367. 

Clusium, situé dans l'intérieur du pays et, pour cela, moins acces

sible aux influences artistiques d'outre-mer. Quelques figures dans 

les has~relief<; sont endommagées. Nous pouvons nous servir, 

pour les restaurer et pour les interpréter, d'une pierre tombale 

trouvée également à Chiusi (1) dont les bas~reliefs représentent 

les mêmes sujets avec quelques variantes dans les détails. Sur 

la face principale on voit l'exposition (tOllocatz'o) d'un cadavre 

qut semhle être celui d'une femme; car le visage est imberbe 

sur notre pIerre comme sur l'exemplaire analogue. La défunte 

est couchée sur un lit de parade (lertus funebris) habillée c1u 

costume (lue portaient les matrones étrusques dans les occasions 

solennelles (2). Le haut bonnet raide (tu tu lus), q-~[i était un des 61é

ments les plus caractéristiques de ce costume, n'est conservé qu'en 

partie sur notre pierre; il est clairement reconnaissable sur 

le monument analogue. Devant le lit on voit une jeune femme 

debout - probablement la fille de la défunte - qui lève les deux 

hras en se lamentant; elle a b tête découverte et les cheveux 

épars, comme la coutume italique le prescri \lait aux femmes en 

deuil (3). Derrière le lit, une autre femme s'avance vers le ca

davre; la tête de celle-ci est couverte d'un voile. Elle tient, dans 

la main gauche levée, deux flacons (lekythoz) et un troisième dans 

la main droite posée sur la poitrine. Ces flacons, qui sur notre 

planche ne sont pas clairement reproduits, contenaient sans aucun 

doute de l'huile, qui servait à parfumer le cadavre. Dans presque 

toutes les tombes étrusques de cette période, on trouve un nombre 

considérable de ces flacons, généralement travaillés dans des 

fabriques grecques. Aux pieds du lit on voit un jeune homme 

qUl Joue la double flûte à travers la Phorbeia; les Êtrusques 

ajoutaient très volontiers cet accompagnement musical à toutes 

sortes d'actes plus ou moins solennels (4). Du personnage debout 

derrière le cadavre il ne s'est conservé, sur notre monument, qu'une 

partie des jam bes et de la draperie. A cette place, la pierre tom baIe 

analogue représente une femme qui penche la tête vers le cadavre 

et se déchire les joues avec les ongles. J ,es bas-reliefs de la face 

gauche et de la face postérieure se trouvent en rapport 6troit 

avec la scène Cjue nous venons de décrire. Ils représentent des 

pa.rents ou des amis Cl ui arrivent pour renJre les derniers devoirs 

à la défunte. On voit sur la face g~auche quatre femmes qui se 

dirigent vers le cadavre avec les cheveux épars et avec des 

gestes exprimant une profonde affliction, sur la face voisine 

postérieure quatre jeunes hommes, qui s'avancent dans la même 

direction. Ces hommes, d'après leurs attitudes, sont moins affligés 

que les femmes qui font partie de la même pompe; ils semblent 

plutôt avoir entre eux une conversation animée. Tandis gue le 

(1) Micali SÜl1'ia pl. LVI (vol. III p . 92) ; lnghirami Museo cliiusù7Il l pl. 53-56. 

(2) Sitzul1,gsbl'l-idtte der bayer. Akad. d. rVissens(li. ISSO p. 513 et suiv. 

(3) SitZllllg·soeri,-hl.' d. vayer. ~I!.·ar!. I8So p. 525. 

(-J.) J\ILilier- Deecke l)iè Ftr",,';"':r H p. 201, p. :2 ()-+. 



sens de toutes les représentations, dont nous nous sommes oc-

cupés jusqu'ici, est parfaitement clair, les bas-reliefs de ]a face 

droite sont très difficiles à expliquer. A ce qu'il paraît, ces bas

reliefs n'ont aucun rapport direct avec les scènes funéraires (lm 

décorent les autres faces. Ils semblent plutôt représenter un 

épisode important de la vie de la défunte. On y voit une matrone 

et une jeune fille, assises l'une vis-À-vis de l'autre, en train de 

causer. La nutrone est hahillée d~l costume solennel; elle porte 

sur la tête le tutulus. Autour de ces personnages assis sont 

groupées trois femmes debout, chacune tenant un grand drap. 

La femme debout au milieu étend le SIen avec les deux 

mains (1 ); celle de gauche approche son drap de la tête de 

la jeune fille, celle de droite de la tête de la matrone. La 

jeune fille ressemhle beaucoup à celle que nous voyons, sur 

la face principale, se lamentant auprès du cadavre. Par con-

séquent on pourrait reconnaître dans les deux fio-ures 
.~ 

le 

même personnage et identifier la matrone assise avec la défunte 

de la face principale. Niais, ces identifications admises, le sens 

de la scène représentée sur la face droite reste néanmoins 

ohscur. On pensera, tout d'abord, que les t rois femmes debout 

s'occupent d'achever la toilette de la matrone et de la jeune fille 

aSSIses. Il faudrait alors supposer, que ks morceaux de drap 

tenus par les trois femmes sont des manteaux. NIais on ne peut 

admettre cette hypothèse; car la matrone est déjà pourvue d'un 

court manteau fixé sur le tutu/us, et la jeune fille porte un large 

manteau qui lui entoure le dos et retombe sur son bras droit. 

La superposition d'un second manteau serait certZlinement une 

anomalie. En outre on ne s'expliquerait pas le troisième manteau, 

que tient la femme debout an milieu. II sem hIe plutôt (ju'il 

s'agisse d'un rite dont la littérature ne nous a conservé aucune 

mention, peul-être d'un rite, qui précédait la cérémonie nuptiale. 

Les bas-reliefs d'une urne cinéraire trouvée à Chiusi représentent 

une scène très étrange: deux femmes tiennent un grand drap 

au-dessus de trois personnages debout dont deux semblent des 

hommes, le troisième une femme, de sorte, que la partie 

retombante de l'étoffe cache les têtes de ces personnages (2). 

M. Gamurrini a reconnu clans cette scène une cérémonie du 

COnltztbùmz, qui aurait consisté à couvrir d'un drap la jeune 

fille, son futur époux et son père, pendant que ce dernier accordait 

son consentement au mariage . .iVfais cette interprétation n'est pas 

certaine. 11 s'agit en tout cas d\tll rite tout spécial, dans lequel 

un grand drap jouait un rôle prépondérant. On peut donc bien 

se demander, s'il n'y a pas quelque rapport entre le rite repré-

(1) Cette femme ùans les dessins de la pierre tomuale puhliée par Micali et Inghirami 

(voir parr 52 note [ . d 't ) . . . 11' . 'o' a rOI e ne bent l'Ien, mm, c e etenrl simplemenl les bras. Cc g-esle 

inexplicable provient, à ce 'lu'il paraît, cl'u,;e inexactll ude du <lcssillalclIl'. 

(2) Riil/li.I·,!t.: J"ttllc'ilwc!;L"II TV ( r88()) pl. IV p. 89 - 100. 
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senté sur cette urne et la scène problématique, sculptée sur la 

pierre tombale Barracco. 

Le bas relief de la {'ollocatio et cel ui cie la scène énigmatitlue ont été puLliés Jans 

la C(J!/(~iollè di Cime}}e Sca!a/ll/Jrilli (Roma r888) pL VIII n. 1208. 

P LAN CHE LXXVII. 

Tête de femme, trouvée près d'Orvieto. 

Ditsance enl re la pointe du menton et le sommet de hl tê,e: °,325. 

D'après une communication de -;VI. Richard Mancini, in

génieur établi à Orvieto, cette tête décorait la façade d'un tom

beau spacieux découvert dans la nécropole de Volsinii, ancienne 

ville étrusque, sur remplacement de laquelle est bâti Orvieto. Elle 

était enchassée au centre de l'archivolte de la porte d'entrée de 

ce tom beau. On y voit encore la cheville qui servait à la fix.er. 

La tête est un produit de la sculpture locale; elle est travaillée 

dans le trachyte dont les couches commencent près de Viterbe, 

c'est-à-di re ù 35 kilomètres environ au sud d'Orvieto. Le type 

de cette tête dénote l'influence de l'art grec du IVe siècle av. J.-C; 

le dessin de la bouche ~urtout rappelle l'expression agitée qui 

cardctérise certaines œuvres de la seconde école attique. Cependant, 

comme l'art étrusque était très conservateur, la tête d'Orvieto peut 

bien avoir été travaillée à une époque postérieure, c'est-à-dire au 

JIle siècle. Ce qui confirme cette opinion, c'est la forme des 

boucles d'oreilles qui consistent ch~tcune en un disque, auquel 

sont attachées deux chaînettes, et, entre ces chaînettes, une petite 

amphore (1). D'après les observations faites jusqu'ici, de sem

blables boucles d'oreilles ont été trouvées dans des tombes 

étrusques, (lui d'après leur contenu sont du IIIt siecle (2). Le 

collier, semble-t-il, reproduit un collier travaillé en fil d'or tordu, 

<.malogue aux torques gauloises, type dont les tombes étrusques 

n'ont encore fourni aucun exemplaire. On n'a fait jusqu'ici au

cune étude d'ensemble sur les têtes qui décoraient les façades 

des tombes étrusques. Autant que je sache, ces têtes sont tou

jours des têtes de femmes. On sera enclin, tout d'abord, é't 

y reconnaître des divinités infernales, du genre de Proserpine 

ou de Libitina. Mais on ne peut s'arrêter à cette explication 

quant à la tête d'Orvieto. La ligne du profil, en effet, a lin 

car;1Ctère très individuel, et la chevelure enlacée de bandelettes 

reproduit évidemment une coiffure Ù. la mode. Il semble donc 

que cette tête soit plutôt le portrait idéalisé d'une femme mortelle, 

c'est-à-dire de l'aïeule de la famille, à lélcluelle appartenait la tombe. 

( r) Les éléments caractéristiques de ce type sont le disflue el les chaînettes. Le 

motif attaché entre les chaînettes change. C'est lalllùt une petite amphort', tantôt une 

pyrami(le rel1\'ers~e, tantôt une figure d'oiseau. Vuir des exemples dans Martha L'art Jtn{sfjlfe 

pl. T 5, 7, 9, IO p. 57 0 

(2) Rif!!. ddl'Imt. 1880 p. 255-25(', 18~b p.24-:\ Il . Ü. 



Les Étru§ques avaient l'habitude de déterminer la descendance 

non pas d'après le père mais d'après la mère. II paraît donc 

parfaitement naturel qu'ils disposassent au-dessus des portes de leurs 

tombes non pas les portraits des aïeuls, mais ceux des aïeules. 

PLANCHES LXXVIII, LXXVIII". 

Tête de femme, trouvée près de Bolsena. 

Distance entre la pointe du menton et le sommet de la tête: 0,295. 

La tête est travaillée dans la même pIerre que celle repro

duite sur la planche précédente. Elle est donc l'œuvre d'un 

sculpteur établi dans l'Étrurie centrale. Comme on remarque dans 

les parties creusées de la chevelure des restes de stuc, il semble 

(lue la chevelure, et probablement aussi la chair, étaient couvertes 

d'un enduit dontla couleur imitait plus ou moins la nature. Les trous 

percés dans les lobes prouvent que les oreilles étaient ornées de 

boucles en métal; les cheveux sont entourés d'une couronne en 

étoffe, ornée de quelques noeuds au-dessus du front. Les traits 

grandioses rappellent des types de la seconde école attique. L l ex

pression douleureusement pathétique, aussi, offre quelque analogie 

avec la manière de la même école; dans la tête de Bolsena, pour

tant, cette expression se présente avec plus d'intensité; elle est 

augmentée, accentuée suivant l'usage de l'art h_ellénistique. Je ne 

connaIS qu'un monument qui offre quelque analogie avec la tête 

trouvée près de Bolsena. C'est une tête colossale de marbre 

découverte à Caesarea (Cherchel) en Maurétanie (1). 

Nous pouvons déterminer d' une manière approximative 

l'époque à laquelle la tête Barracco a été travaillée. D'une part 

elle est certainement postérieure à la destruction de Volsinii par 

les Romains (265 av. J.-c.). La montagne d'Orvieto, sur laquelle étai t 

bâtie l'ancienne ville étrusque, avait une grande importance stra

tégique, parce qu'elle dominait la vallée de b Pag·1ia. Les Rom;lins 

craignirent qu'une peuplade établie en cet endroit ne fût pour eux, 

à l'occasion, une source d'emharras, et ils obligèrent les Volsiniens, 

échappés au massacre, à 5' établir au sud-ouest à 19 kilomètres 

de leur patrie, sur l'emplacement de la moderne Bolsena, dont 

le nom est dérivé de celui de Volsinii. Les fouilles entreprises à 

Bolsena et dans les environs prouvent que cette contrée, avant la 

destruction de Volsinii, n'était Cjue très faiblement peuplée. Les 

ohjets antiques antérieurs à la moitié du IIIe siècle y sont ex'-

(1) R i mee arcltéologiqui! 3. serie :'\.III (1889) pl. XI p. 297, A cùté de cette kt~ ùe 

jeune femme fut découverte une tête d'homme barbu (Re1" arc/I . Xfn ISS9 pl. X. p. 297 et 

suiv,) qui sans aucun doute faisait partie du même ensemble. On p e ut se rlemnl1llel', si 

cette dernière tête Ile provienl pas d' une copie de la statue ùe Danaüs qui formait Je céntre 

du fameux cycle statuaire placé dans le p ortique qui entourait le temple d 'Apollon sm le 

Palatin (voir Stark lViobe p. 328). Si l'on accepte cette hypothèse, il faudrait reconnaître 

chns b statue de femme dont la tête fut trouvée au même endroit une Ilile cie lhnaiis. 

Cf. Helbig.Toutain Guidt! Ill, 50S, Il. 564,565 = 11. 504, n. 559, 560 de l'édilion allemand e. 
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trêmement rares, tandis que les ohjets postérieurs à celte époque 

y ahondent (1). 

Une autre limite chronologique résulte du fait, que la 

tête qui nous occupe est travaillée, non pas en marbre, mais 

dans la pierre locale. Or il semble, que cette pierre ne fut plus 

employée par la statuaire, en Étrurie, postérieurement au rèo'ne 
b 

d'Auguste, c'est à dire dès que la romanisation de l'Étrurie fut 

devenue un fait accompli. 

Les œuvres artistiques travaillées en ]~trurie, quoiqu'elles 

dépendent cle modèles grecs, trahissent jusqu'à l'époque impériale 

à peu cl' exceptions près un caractère local. La tête de Bolsenél 

est une de ces rares exceptions. Les formes en sont purement 

grecques. Rien n'empêche donc de supposer que cette tête soit 

l'ou vrage d'un des nombreux artistes qui pendant le IIe siècle 

av. ].-C, quittant les rivages orien Laux de la Méditerranée, abor

daient en Italie (2). Ces artistes s'établissaient, non seulement à 

Rome, mais aUSSI dans d'autres villes. Nous savons, qu'au 

Ire siècle ou au plus tard au commencement du premier siècle 

av. J.-c. un peintre d'Asie mineure décora un temple à Ardea 

et qu'il y reçut le droit de cité et le nom de MarClts Plautùts (3). 

Ce qui arriva dans cette ville, put arriver aussi dans la nouvelle 

Volsinii. Donc ]a tête Barracco peut très bien être l'ouvrage 

d'un sculpteur grec venu en l~trurie dans le courant des deux 

derniers siècles av. J .-c. 

PLANCHE LXXIX. 

Urne cinéraire, trouvée près de Préneste 
(Palestrina). 

L~ Illaximum de la largeur: 0,60; le maximum de la hauteur: 0,47 (y compris le couvercle). 

Cette urne, travaillée en travertin, a la forme d'un temple 

décoré de pilastres pour la plupart ioniens. Le toit, qu'on peut 

enlever, lui sert de couvercle. Elle Cl été découverte au-dessous 

de Palestrina dans une grande caisse de péperin, semblable à 

celles d'où proviennent les cistes en bronze qUl caractérisent une 

certaine période de la nécropole de Préneste (4). Notre urne 

était placée au milieu du fond de cette caisse. Elle contenait 

de la cendre, des morceaux d'os calcinés et beaucoup de petits 

ornements travaillés en lame d'or, ornements qui, avant le cré

mation, semblent avoir été cousus sur les vêtements du cadavre. 

Aux côtés de l'urne se trouvaient d'une part une grande lekyt!zos en 

a1b~hre, et, d'autre part, le strigile en :bronze reproduit dans les 

lVfonu77Zenti de!/lnstztuto vol. IX pl. XXIX n. 3 (5). Le manche 

( i) Voir G:l.I11urrini dans les Anll. dei!' lm!. 1881 p, 32-33. 

(2) lIelbig L/ J/tersuc/lIt/lgm über die camjaniselle TValldlllalen:i p. 32 J tt i>ttiv. 

(3) l'lin. 11. h. 35, liS, Momllben /(omi,lclt,; G'.:sd,idlle l' p. 941. 

(4) Carrucci jJi.\'ser/azio/li arc!teolf'gidte (Roma T 86+) p. 151 et suiv. 

(5) cr. AIIII. ,!d!,}"s/. rS7 r p. 125--126, 



de ce strigile est une figure (le jeune femmr: dont le style indi(Jue 

Je nIe OH au phlS tard le commencement du ] fe si(~clr: av. J.-C 

C'est clonc ét ]a même époque qu'il faut attrihuer notre llnl(~ 

cinéraire, trouv(~r: dans le même tom he au. 

PLANCHE LXXX. 

Haut-relief funéraire de Palmyre. 
Acheté il Londres. 

Pierre calcail'e. Largeur: 0,.:14; le maximulll de l:t hauteur: 0,59. 

Nous y voyons l'image de la défunte et des deux côtés 

l'inscription sépulcrale en langue et en caractères syriens. La clé-

funte est une helle matrone , aux traits réguliers et d'un léger 

emhonpoint; elle tient de la main gauche un pan du voile qui 

descend de la partie postérieure de sa tête, et, de la main droite, 

un pli de son manteau. 

La ville de Palmyre s'élevait dans une oaSIS, au milieu du 

désert qui sépare la Syrie de la Mésopotamie; de là son im

portance et sa richesse. Comme elle était la station principale 

des caravanes qui desservaient ces deux régions, elle devint à 

l'époC}ue impériale un des plus grands entrepôts du commerce 

entre l'Orient et l'Occident et en même temps un centre in-

cl ustriel considérable. Elle atteignit l'apogée de son impor-

tance sous l'empereur Gallien. L'Occident, alors, se trouvait 

dans un désordre complet; le prince de Palmyre Odaenathus et, 

après sa mort, sa femme Zénobie gouvernaient l'Orient, sous la 

suzeraineté apparente de l'empereur (1). 

Les nombreuses sculptures trouvées dans les ru 111 es de 

Palmyre datent à peu près toutes du deuxième ou troisième 

siècle de notre ère. Aucune d'elles n'est postérieure à l'année 273, 

où la superhe capitale fut détruite par Aurélien (2). Elles 

~ trahissent toutes l'influence gréco - romaine; malS on y ren

contre quelques procédés artistiques particuliers. Dans notre 

exemplaire les pupilles sont indiquées par des ronds creux, les 

paupières par de simples courbes entaillées dans la pierre. Voilà 

deux détails étrangers à la plastiC}ue gréco-romaine. 

Ce qui donne un caractère bien singulier aux portraits de 

femmes sculptés sur les monuments sépulcraux de Palmyre, c'est 

la quantité de bijoux dont ces femmes sont surchargées. La 

matrone représentée sur notre exemplaire porte un diadème, du 

(1) Comp. Mommsen Romisd,c Gesd/idile V p. 422 - 442. 

(2) Un résumé de ces faits a été donné par 111. Simol1scl1 Smlptllres ct II1.\'c1'lpl;I'1I'> 

de Pa/llly?'c tE la Gfyptotltèque de 1\)/ Carls/JeJi)' (Copenhague ISS9) p. 1 et suiv. 

, .. ... 

centre duquel descend (le chaque côté llne rangée d'ornements 

alternativement en forme de disque et en forme d'osselet; ces 

deux. rang'ées sans aucun doute étaient réunies sur le derrière de 

la tête. L(;s oreilles sont ornées de boucles en forme de o-outle b • 

L(; COll est entouré d'un colli er de perles. Sur la partie supérieure 

du buste sont suspendus en une sorte de cercle des disques et 

des osselets comme ceux qui s'attachent au diadème. Sur la 

partie inférieure on voit une chaîne de fil de métal qui supporte 

un objet circulaire, semblable à une bulle. Le manteau est fixé 

au-dessous de l'épaule gauche par une fibule dont l'épingle est 

cachée sous un disque colossal de métal. Cette surabondance de 

hijoux s'ex.plique facilement par le voisinage de l'Orient et les 

relations fréquentes avec les peuplades orientales. Nous trou-

vons 

craux 

parmi les bijoux représentés sur les monuments sépul

de Palmyre des types orientaux d'une haute antiquité. 

Plusieurs de ces types furent adoptés par les Grecs à l'époque, 

où ils suhirent les premières influences de la civilisation orien

tale; ils les abandonnèrent plus t<lrd, lorsque à l'époque classique 

leur goût s'épura. Nous rencontrons aussi quelques types sem

blables chez les peuples italiques: ils datent d'une époque où 

leur art n'était pas enc~re entièrement hellénisé. Les colliers qui 

tombent de la nuque sur la poitrine appartiennent à cette caté

gone. Nous trouvons ' des bijoux semblables dans une idole 

chaldéenne, sur des monuments de Cypre, sur des monuments 

archaïques grecs et étrusques. Des exemplaires en métal ont été 

découverts dans des tombeaux étrusques d'une haute antiquité. 

Il n'y a pas de doute (lue le substantif liQ .1I0f; employé par les 

poètes homériques se rapporte à des bijoux de ce genre. Le 

goüt classique devait nécessairement rejeter un motif d'ornemen

tation, qui nuisait à la beauté des formes du buste; il ne 

pouvait admettre C}ue le «( collier » au sens strict du mot. Aussi 

le {II),1I0; ne se retrouve plus ni sur les monuments grecs de style 

libre ni sur les monuments gréco-romains (1). Notre haut-relief 

sépulcral prouve C}u'à Palmyre ce motif s'est conservé jusqu'au 

Ille siècle ap. J.-C Nous retrouvons la chaîne, à laquelle est attachée 

llne bulle, dans une idole d'Astarte découverte à Cypre (2). Quant 

à la fibule par laC]uelle est fixé le manteau de notre matrone je 

ne saurais mieux la comparer qu'à une fibule colossale en or 

pâle découverte dans une tombe de Cervetri, tombe qui ne peut 

pas être postérieure à la moitié du VTe siècle av. J.-C (3)· 

(1) Comp. Helbig Das I/Ollwùclte Epos 2. ed . p . 268-2 71. 

(2) Cesnola-Stern Cypem pl. 50, 3 P.235· Helbig- 1. c. p. 2(l9, fig. 91. 

(3) GrifI Jl:fOlllllll.:nti di Cen: pl. II. Pour la bibliog-raphie voir Rei sch ù:lI1S lIelhig 

Fiil/rer durci/ die S(1IIl11zlungen in Rom II p. 354· 
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PLANCHES SUPPLÉMENTAIRES. 

J\Œ. Barracco ayant fait d'autres acquisitions pendant le cours 

de la publication, et après que la série des planches avait été 

arrêtée définitivement, nous avons jugé convenable de publier 

ces nouveaux objets dans un douzième fascicule, avec un 

supplément de texte. Les planches qui le composeront porteront 

PLANCHES LXXXI, LXXXI" (XXbi" XX"j, "). 

Tête barbue cypriote. 

Achetée à Paris à la vente Banneville . 

Distance entre la pointe de la barbe et le sommet de la tête: 0,28. 

D'après la qualité de la pierre calcaire dans laquelle cette 

tête est sculptée, elle provient de l'île de Cypre. Elle appar

tient à la période pendant laquelle l'art y était dominé par le 

style archaïque grec avancé. Le caractère individuel de la 

figure prouve que nous avons devant nous un portrait. Cette 

tête provient, semble-t-il, d'une de ces images que les Cypriotes 

avaient l'habitude de dédier clans les sanctuaires. 

La tête a été décrite par M. Frohner Col!ectiort de lVl 70 1)1 

de Banneville (Paris 1893) p. 77 n·5 64· 

PLANCHE LXXXII (XXXlbiS). 

Tête d'éphèbe. 

[R.] 

Hauteur: 0,20. 

:\fous avons conservé de ce type une seconde réplique qui se 

trouve dans la collection du Comte Gré(Joire Strocranoff (1). Les 
('") ;-, 

formes indiquent un art archaïque très avancé. Tandis que la 

chevelure est arrangée d'après les principes archaïques, le rendu 

souple de la chair se rapproche déjà de la manière du style 

libre. Il est impossible de décider si ce type représente un 

Jeune dieu, par exemple, Apollon ou Mercure (comp. nos 

pl. XXXI, XXXI") , ou le portrait votif d'un éphèbe mortel. 

(1) BIIII. de/I'.fml. 11)74 p. II6-II7. 

deux numéros , dont l'un correspondra aux articles du texte 

supplémentaire, et l'autre indiquera approximativement l'ordre 

chronologique , d'après la classification générale adoptée pour 

tout l'ouvrage. 

Il rappelle par les formes principales de la figure et par la 

disposition des cheveux une statue du Musée britannique connue 

sous le nom de l'Apollon Strangford, statue dont le style pour

tant est plus archaïque,,( 1). Mais ce fait ne fournit aucun secours 

pour l'interprétation. Comme la statue du Musée britannique a 

perdu ses attributs, l'opinion qu'elle représente Apollon est 

douteuse et nous devons nous borner à poser à son sujet la 

même question que pour la tête qui fait l'objet de cette note. 

PLANCHE LXXXIII (XLVIIlbiS). 

Tête de Vénus. (?) 

~R. ] 

Gl'anneur naturelle. 

Ce type, dont la célébrité est attestée par plusieurs répliques (2), 

semble, d'après son style, avoir été créé vers la fin du Ve siècle. 

Le rendu des cheveux indique un original en bronze ou une 

chryséléphantine. Les yeux en forme d'amande, à moitié fermés, 

donnent à la figure une expression langoureuse; la bouche est 

entr'ouverte comme pour un léger sourire. Voilà des carac

tères qui conviennent parfaitement à V émIS. Il en est de même 

pour la coiffure. La tête est ornée d'un large bandeall Ci Lll 

en fait trois fois le tour et au-dessous duquel sortent des 

boucles arrangées avec une certaine coquetterie . L 'art grec, clans le 

développement des types des divinités, généralement procède pas 

à pas, de façon que les nouveaux types se rattachent plus ou 

moins aux types antérieurs. Or, les artistes athéniens de l'époque 

(1) l'riederichs·\Volters Bmt.ftâ1!/J n. 89· 

(21 Comp. IIclbig-Ton lftin Cuide II n. c):!6. 



archaïque donnaient souvent à Vénus un bonnet raide qUI 

t, 

CO Llvre le crâne entier et ne laisse voir qu'une partie de la 

chevelure au-dessus du front, Je me borne ici à citer la coupe 

de Oltos et Euxitheos exposée au ~1usée de Corneto-Tar

quinia (1), et celle de Sosias qui se trouve au Musée de Berlin (2), 

Il est clair qu ' une semblable coiffure qui cachait les formes du 

crâne était contraire aux principes du style libre. Aussi, nous 

la trouvons déjà considérablement modifiée sur la frise du Parthé

non. Vénus y était représentée coiffée d 'un bonnet. Malheureuse

ment la partie supérieure de la déesse manque actuellement 

et nous n'en connaissons l'ensemGle que par un dessin assez 

indécis de Carrey (3). l\Iais M. Loewy (4) a découvert tout 

dernièrement à Athènes un fragment du derrière de la tête 

couvert du bonnet et du voile. Or ce bonnet est bien différent 

de celui qui couvre la tête de Vénus sur les monuments ar

chaïques. Il n'est pas raide , mais mou et il laisse clairement 

entrevoir les formes du crâne et les masses principales des 

cheveux. On peut très bien considérer la coiffure de la tête 

rejJroduite sur notre pl. LXXXIII comme un développement 

ultérieur de ce motif. Le large bandeau enroulé autour du 

crâne, dans son aspect général, rappelle encore le bonnet; 

mais il laisse découvertes des parties considérables du crâne et 

des boucles qui le recouvrent. D'autre part, rien n'empêche 

de comparer la coiffure de la tête qui nous occupe avec celle 

des types de Vénus créés pendant le IVe siè~le , types, dans 

lesquels le bandeau est aminci et n'entoure le crâne qu'une 

ou deux fois. 

PLAN CHE LXXXIV (LIbiS) . 

Bas-relief attique, le taureau de Marathon (?). 

[G.] 

lbuteur: 0,49; le maximum de b hrgeur: 0,355. 

Mnrbre pentéliql1e. 

Ce monument, d'après son style et d'après la façon dont 

sont traités les plans du relief, est, sans aucun doute, une œuvre 

attique faite vers le milieu du Ive siècle av. J. -c. 
Comme il manque plus de la moitié gauche de la plaque, 

le sujet est bien difficile à expliquer. La scène, semble-t-il, se 

passe devant un temple; car on voit sur notre fragment au 

fond deux colonnes, à l' une desquelles est fixé un bucrâne . Près 

(1) llIMt. de/tInst, X 23, 24; AmI. 1875 p. 254 ss. 

(2) Furtwaengler Berliner Vasen sa/ll/lilultg n. 2278. Comp. aussi n. 2005 . 

(3) Michaclis dans les 1\'U07'" 11lelllOlù rldt f1lstillttil pl. VIH p. r83 ss . ct clans 

j)"r l'art/uno1l pl. 14, VI n. 41, p. 258-259. 

1-\_) NÔ/lliHlle l1ritthâ/llngm VIII (1893) p. yS . 

de l'extrémité droiLe de la plaque, est aSSIS un Jeune h0111111<: 

sur une pierre couverte d'une peau de panthère ou d'autre 

animal de même race ; il s'appuie avec la main droite levée 

sur une massue dont l'extrémité inférieure est placée sur le 

bucrâne fixé à la colonne. Devant le jeune homme assis, on en 

voit un autre debout dont le bras gauche est courbé et l'avant

bras légèrement dirigé vers la tê te. D'après le mouvement de ce 

bras et le caractère de la brisure, on pourrait supposer que 

ce personnage était représenté entourant sa tête d'un bandeau 

qu'il tenait de ses deux mains. Entre les deux jeunes gens 

on voit la partie antérieure d'un taureau qui est tombé sur le 

genou droit de devant et qUI roule furieusement les yeux. 

D'après ces données et en tenant compte de l'origine attique 

de l'œuvre , on peut bien se demander si ce bas-relief ne se 

rapporte pas au mythe du taureau marathonien dompté par 

Thésée (1). Cette interprétation admise) il faudrait reconnaître 

dans les deux jeunes gens Thésée et son ami Pirithoüs. Il reste 

alors à identifier chacun des deux. Si l'on voulait prendre 

pour Thésée le personnage assis qui s'appuie sur une massue, 

on pourrait faire valoir le fait que le fils d'Égée était considéré 

à Athènes comme »un autre Hercule « (2) et que les artistes 

attiques le représentaient quelquefois avec la massue (3). Mais 

le même attribut était donné aussi à Pirithoüs. Nous voyons 

ce héros s'appuyant sur un~ massue, p. ex., sur le bas-relief 

qui le représente prisonnier aux Enfers (4). D'autre part il 

semble que le personnage principal, c'est à dire Thésée, devrait 

se trouver plus au centre de la composition, et cette raison 

nous amènerait à reconnaître Thésée dans le jeune homme 

debout. En tout cas, ce personnage comporte une restauration 

qui sied parfaitement au dompteur du taureau: le héros ornerait 

sa tête du bandeau, symbole de la victoire . Si notre interpré

tation était juste, le bas-relief Barracco serait un ex-voto dédié 

à Thésée à Marathon ou à Aphidnae, régions dans lesquelles 

le mythe de Thésée était populaire dès les anciens temps, ou 

à Athènes où Thésée fut considéré comme héros national depuis 

l'époque des guerres médiques. 

Le dessin des deux jeunes gens est plein de grâce; le taureau 

furieux est caractérisé avec beaucoup de vigueur. On est, pour cela, 

d'autant plus frappé par un défaut dans l'arrangement des bras 

lev{;s des deux jeunes gens ct de la colonne placée clerrière. 

Le grand nombre de lignes ' qui convergent et se croisent en 

ce même enclroit produit une impression bien confuse. 

(1) Ün peut mettre ensemble la ùibliographie relative aux représe ntations art istiques 

de ce mythe, en consultant les ouvrages cités par M. lZeinach Antt'qui/dI du BospllOre 

(.'i1ll?l/ r:ric1t p. l I2 . 

(2) Plutarch. 7Ï1cseu.r 29: IDJoç o'{wç 'I-J(2rlXJ.1]ç. Comp. Aml. de/l'lmt. 1878 p.2I2. 

(3) P. cx. dans l'hermès L udovisi (IIelbig-Toutain Cuide II Il. 862) et sur um; coupe 

attique à figures rouges (Gerhard Awerlescne T'asmbi/d,;r fn 232, 233 n.2) 

(4) l feli>ig-Tolltai n II n. 826 



PLANCHE LXXXV (LIIbis). 

Tête de jeune femme. 

[R.] 

Hauteur: 0,22. 

Il semble, d'après le style, que cette tête reproduit un 

type attique créé vers le commencement du IVe siècle. Elle 

rappelle dans l'ensemble des formes la tête de la fameuse 

Suppliante qui se trouve au Palais Barberini et dans laquelle 

on reconnaît généralement une création attique peu postérieure 

à l'époque de Phidias (1). Pourtant son style est plus souple. 

Nous voyons au-dessus du front une étoile dont la moitié supé

rieure repose sur le ' bandeau, tandis que la moitié inférieure 

descend sur la chevelure. Il se peut bien que cette applique 

ne soit pas purement ornementale, mais plutôt un attribut 

caractéristique du personnage représenté. 

PLANCHE LXXXVI (LIIIbiS). 

Tête barbue. 

[G.] 

Grandeur naturelle. Marbre pentélique. 

Comm e la partie postérieure n'est qu' esquissée, cette tête 

sem ble provenir d'un haut-relief, probablement d'un haut - relief 

funéraire attique. Le style trahit le caractère de l'art attique de 

la première moitié du IVe siècle av. J.-c. Le type de la tête 

révèle une certaine ressemblance avec le prétendu portrait 

d' Alci biade (2). 

PLANCHE LXXXVII (LVbiS). 

Portrait de Sophocle. (?) 
[R.] 

Grandeur naturelle. 

Cette tête offre une certaine ressemblance avec le type de 

Sophocle qui est le mieux représenté par la célèbre statue du 

Musée du Latran (3). Seulement elle révèle les caractères d'un 

âge plus avancé. Par conséquent, il semble que nous avons 

devant nous un portrait de Sophocle âgé. Ce type doit avoir 

eu une certaine célébrité, car nous en avons conservé une 

autre réplique qui se trouve dans la collection de M. Jacobsen (4). 

(1) 1)1'on. de/tInst. IX 34, Ami. 1871 p. 202 55. Bonner Studien pl. IV p. 38-5°. 

Pour tout le reste voir Friederichs-\Volters Baustei11t n . 498 et Matz-Duhn Alltike Bildwo-ke 

in Rom l n. 968. 

(2) Voir notre page 43 note 2 (à droite). 

(3) Helbig-Toutain Guide l n. 662. 

(4) Brunn und Arndt Griethisclu und romische Pm·trals 11 . 33, 34. 
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Le style manifeste une certaine sévérité; les effets de la vieil

lesse sont rendus d'une façon modérée et bien éloignée du 

naturalisme raffiné qui caractérise }' art hellénistique (I). D'après 

ces indices, l'original semble avoir été créé au IVe siècle, mais 

encore avant que cette tendance naturaliste se fùt propagée 

dans la plastique. On peut se demander , si l'auteur de ce type 

n'a pas tiré profit de la statue de Sophocle que son fils Iophon 

fit faire peu de temps après la mort du grand poète (2). 

PLANCHES LXXXVIII, LXXXVIIP (LVIIpiS, LVIIIbisa). 

Vase sépulcral attique. 

[G.] 

Hauteur: 0,75. 

Les habitants de l'Attique, déjà pendant l'époque pour 

laquelle est caractéristique le style géométrique dit du Dipylon ~ 

style qui paraît ne s'être pas prolongé au-delà du VIlle siècle ~, 

avaient la coutume de placer au-dessus des fosses de grands vases 

céramiques qui servaient de marques extérieures aux tombes (3) . 

Plus tard, ces vases d'argile furent remplacés par des exemplaires en 

marbre. On en rencontre des types différents. Tantôt c'est une lécythe, 

" 1 d' " '' h d' h tantot une ly na, tantot une cruc e pourvue un manc e ver-

tical. Un type spécial, c' est à dire une amphore avec le col 

long et svelte, était réservé, semble-t-il, pour les tombes des 

personnes mortes non mariées (4). Le vase en forme de cruche 

reprod'uit sur nos planches LXXXVIII, LXXXVIII\ appartient 

à la catégorie de ces vases sépulcraux attiques. Il est travaillé 

en marbre pentélique . Sa panse est décorée d'un bas-relief qui 

représente une scène fréquente sur les stèles funéraires attiques (5). 

On y voit un homme debout qui serre la main à sa femme 

assise; la jeune fille debout derrière l'épouse semble une 

servante. La cuirasse que porte l'homme et le bouclier placé 

près de sa jambe gauche indiquent un hoplite; la main gauche 

levée était sans. aucun doute appuyée sur une lance que 

l'artiste n'avait pas rendue en bas-relief mais indiquée seulement 

par la peinture. Cette scène est encadrée d'une façon que l'on 

recontre souvent dans les monuments funéraires attiques , c'est 

à dire par deux pilastres surmontés d'un architrave. Sur ce 

dernier sont gravés les noms des deux personnages principaux 

représentés sur le bas-relief. L'homme s'apellait Timotheos, 

son épouse Hippokleia. Le style du bas-relief et les caractères 

. des inscriptions indiquent la fin du IVe siècle. 

(1) Un type décidément hellénistique du vieux Sophocle est représenté par une tête 

du Musée du Vatican: Helbig-Toutain l n. 261. 

(2) Vita Sophoc!is 6. Comp. Welcker Alte Denlwuï!er l p. 463 nol. 14. 

(3) A thmischc Mittheiltmgm XVIII (1 893) P - 9 T -95 . 

(4) Athenische Mitthei/ungm XVI (1891) p. 378 55. Comp. XVI II (1893) p. 145 55 . 

(5) Camp. notre planche LI p. 41. 

----~ ----
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ADDITIONS ET CORRECTIONS. 

A la page 5, col. l, 1. 37: au lieu d'elles-aussi, lisez: elles aussi. 

A la p. l 6, c. l, 1. 23: au lieu de corre- sponden t, lisez: corres-ponden t. 

A la p. 18, c. l, 1. 20: au lieu de Kouyoundkjik, lisez: Kouyoundjik. 

Alap.I8, c.2,1.3: au lieu de Kouyoundkjik, lisez: Kouyoundjik. 

A la p. 20, C. l , note 3: au lieu de Lib. III, lisez: Li v. III. 

Planche XXVI p. 29: Tête de Vulcain. 

Cette tête est, sans doute, identique avec celle décrite par 

M. Schreiber Dù antz"ken Bzldwerke der V-zlla Ludovisi p. 223 

n.249· 

Planche XXIX p. 3 2 : Tête d'éphèbe. 

Sur la nuque de cette tête s'étendent, pour la longueur de 

0,045 , deux bandes horizontales en relief, divisées par une ligne 

droite en creux. M. Wolters Bausteine p. 49 n. 88 croit qu'il 

s'agit du reste du bord supérieur d'un vêtement. Comme les 

éphèbes, sur les monuments archa'jques, sont généralement nus, 

il suppose que la tête en question est plutôt celle d'une femme. 

Mais les femmes représentées par l'art archaïque ont toujours 

les cheveux longs sur le derrière de la tête . En outre, ce frag

ment en relief ne rappelle en rien l'étoffe molle d'un chitôn ou 

(fun manteau. Il indique, semble-t-il, plutôt le bord supérieur 

d'une cuirasse en bronze ou en cuir. 

Planches XXXI, XXXP p. 33: Statue d'Hermès criophore. 

M. Studniczka a parlé de cette statue Jans la Berl'ùu1' 

pltilologùche Woche7tsc!trift 1893 p. 694 - 695. Il allègue des 

arguments qui semblent prouver que Calamis était Béotien de 

naIssance, et que l'original du marbre Barracco était l'Hermès 

criophore sculpté par cet artiste pour le temple d'Hermès à 

Tanagra. Cette statue daterait du début de la carrière de Calamis, 

et, par conséquent, elle manifesterait encore une manière que l'on 

pourrait qualifier de provinciale. L'art du sculpteur béotien se 

serait raffiné plus tard.., par le long séjour de Calamis à Athènes 

et, par l'influence d'Onatas qu'il aida dans l'exécution des ex

voto ordonnés par Hiéron pour Olympie (Pausan. VI 12, 1) ; et 

c'est ainsi que sa plastique aurait acquis, peu à peu, les qualités 

vantées par les auteurs anciens. 

Planches XXXlya, XXXIyb p. 34: Tête d'Apollon. 

Lisez Pl. XXXIV, XXXIVa. 

Planches XXXV, XXXya p. 35: Double hermès. 

Pour prouver que les Dioscures étaient considérés dans le 

Péloponnèse comme protecteurs des exercices athlétiques, j'ai ren

voyé les lecteurs à Roscher Lexz'koJZ der gn'echùclzen 'Und romùchen 

Mythologie 1 1 p. 1156- l 157. Il faut ajouter aux passages cités 

dans ce dictionnaire les vers 2°5 - 2°9 de l'Hélène d'Euripide 

fort importants pour notre recherche: 

Ka01:0eÔ. 'Ct ovyyôvov 7:Ii 

OIOVflOYEvèr; ayal.fw 7w'C(!toor; 

àtpavÈç 6.<pavèç ~ [mUJXeOW }.i).OlnE OanEOa 

YVflVaOW TC = oovaxôevwr; 

Eùeww, llWvtaV nÔj)Ov. 

Les Dioscures y sont qualifiés précisément de surveillants des 

gymnases situés dans la vallée de l'Eurotas. 

Planches XXXVIII, XXXVIIIa p. 36- ,'\7: Statue d'adolescent. 

J'ai donné p. 37 un extrait du mémoire lu par M. Petersen 

sur ce type. Ce mémoire est maintenant publié dans'les Romischc 

Mz'tthezlungen V1II (1893) p. 101-102. M. Petersen y développe 



et confirme la conjecture de M. Collignon liistoz"re de la sculpture 

grecque l p. 499, que l'original des statues reproduisant ce type 

était une œuvre en bronze de Polyclète, consacrée à Olympie, 

c'est à dire la statue du jeune pugiliste (naiç m ly.t1')ç) K yniskos de 

Mantinée. La base de cette statue a été découverte à Olympie. 

On y voit 1'empreinte des pieds. La réplique la mieux conservée du 

type qui nous occupe est celle qui se trouve au Musée de 

Londres. En effet, les pieds de cette statue s'insèrent parfaitement 

dans les creux de la base d'Olympie. 

Planches XL p. 37-38: Tête de Minerve~ 

Pour le casque en forme de bonnet phrygien, comp. Benn

dorf Das Heroon von Gjolbasckz'-Trysa p. 237. 

Planches LVII, L VIla p. 44: Tête d'Alexandre le Grand. 

Pour Euphranor, comp. Reisch dans le Festgruss aus Inns

bruck an dù Phzlologenversammlung zn Wùn (Innsbruck 1893) 

p. 15 1 - 183. 

Planches LXXVI, LXXVla p. 52-53: Pierre tombale 

étrusque trouvée près de Chiusi. 

Peut-être faut-il reconnaître, dans le bas - relief que nous 

n'avons pas osé expliquer, une scène qui précède le mariage 

de la jeune fille que l'on y voit aSSIse vis-à-vis de sa mère. Les 

grands morceaux d'étoffe que tiennent les trois femmes groupées 

autour du couple pourraient très bien représenter le trousseau 

que la mère donne à la fiancée. Dans l'Étrurie, comme 

dans le Latium, le filage et le tissage étaient anciennement les 

occupations principales des matrones (Müller-Deecke Dù Eù/"usko' 

l p. 245; Ann. dei!' Inst. 1884 p. 134). Il est bien probable que 

les 'mères travaillaient eUès-mêmes les étoffes qui faisaient partie 

du trousseau de leurs filles. Donc, il ne semble pas étrange 

qu'une scène relative au trousseau soit représentée sur la pierre 

tombale d'une matrone étrusque. Une telle scène glorifie la 

défunte comme une bonne mère de famille qui de ses propres 

mains a fourni à sa fille un riche trousseau. Par conséquent ce bas

relief aurait une signification analogue à cene de certaines épitaphes 

latines. Il suffit de rap'peler, à çet égard, le dernier vers de la 

célèbre épitaphe d'une Claudia: c!oJ71,um servavit, lanam ficz'! (Corp. 

inscr. lat. l n. 1007 = Orelli Inscript. lat. collecfzo II n. 4 848). 
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