
A NE ET TE abat TETE te 
re et sveit or enenTeerer puot ne NT enr OT rare Métatel in vn faits 

2 Dit here ns CianHt feet tn fu ATEN : MTL teert rt 16e À Ent f Hs ARTE as fire is Ris 

Mere ù ie Dr Het RE EPST nent : Re ! ne se so 11 nn Hs 1 He mens He 

1 1 4) | arr pres h 
‘ si Ms PEU Le teuici Fast 4 L lai 

ni a rte EL HUE Er er x Me io Et pUbiqE MAUR au Pl #1} 
en ua ol l : 1 ( Rat y L si 4 we H  — _  _  _ _ _  _ 

LATIN net RER 3! 1! re 5 ï Lu! Re a nt tee 
Hi 2 119 ee HA — — qi nt ; nl ! ct re ip 1 ui en 

pis 422 Pt 2" frotte AE il AUTE (244 etre ji pts (4! f" = _ Fe ue is _ Hs pe fi __ ni ie ni . . — 

se i FE à Re fs RE 
— jee es . _ — —_ ti se 

- pi : attiel : v nr L ani vel ANT pie + qu ui ee ape pl x) # sl 

gts Ps PE fi À tnt 4 i 1 Marsts4al4 se ci st Mr do Hi Fr ae je £ HER due tel (nas 

= 5 —— ns een eue Hp ii FAR os FE Res ie ere DU 1 Ê ti # 14 QUE 1 l ‘r eur Hi pu (it ne 

“AGIR Ne el ren LEP IEEE L - r fe jy fi _. ne pu a a Fe ie ne pe a ME 

_ vi die _ HR fe ie : ; tan j 3 
_ _ “ fu 

1 artnet pou 

| ts LA RS nest 

cs ne 1 ë A ge ; A 
el si 1 MPnn 4 Hour Ro Len +]  _ 5 x su (Run (hs l Hs DATANT 

—_— _ ie _. . - 
É He ie ë Het 

Déirre DA 

Ent + 4 fi at if is + rie wok De 1 = ee _ _ nn __ = =. _… 
_ Later Ar EE (LarIE Le je qu fe Fi Ë 

Fibre Helapitit 
fe ei o

ne
 

re s mea
n tie ? 

Up jéereiel Te 

KE ta Rt
e ne e a

 His 

js AA Rte EE in niri el ment 
“ 1" nt par FRE 

TN 1 {e 
en pl RER) fe v 

her 

RE 1) sa dep # (étrlaitt 
Res fr min le tin RE 

y? © u sal » 

ent) 

gt put : ou 1 l ou is MES _ HE fe ÿ ï ie ï _  . En 
Red \ pi . ie es 

7 ss 

fe 
Hi 

_ _ Je ue =. ne 
& — 

 - _ ee — _— = Sens 
in fr 

# De tri fl 1! rad QIX Doit [ Dire M pi 4 Le 131 ein 
rit jf x br RonnEUrr u Hi . in ù . vi Fl HAE sr (94 A ne Moi RIRE 

RO # pus CEE ART ie furet els T UNE 
+: 1} xl dt Dh ele Gr fe ral st Ho] rt fn AT eI HAS 

8 ren Aya = Us ï GE 15 is _ a He Fe ets a b suis 1) _— ti ir Fe d 

MIE . nn | se nn de es _ RE EDS ne fe 
ME — cs Sue _ ï HE is ji FR ie _. El ie ie pot 

Hat 1 is si ft de ii re . ie ER 
1 Frs es —_. , E ant a 4 HAN E _ — Eur _. ut fe ii dis fe be — fe Fa us us 

rer DD ul enr Ee HE is ts ct fe re nee us =. fe Fe % se F4 . AH 
Es e js PRE ns re srsè te ni? Fr fs Her ss RÉ — 

Ha } Le Éonirerer 

He 

He wi) se Auet 1 | on ten Éres fé =. - F ne . Fe “ru Jus aile DE HE È eu dates 

— pointe 15 — Us inst il ie ie : à. de Nas ge sn es Te Ji = sl Ut — pers # oo. 6 ur je 3 ee ce 

SE . pa RE “us BR É que = RE Hu RAEe ji ne annee cer — rt ie Tales L il + Re on je Hs ii rss . is ee 

F ; RTE Vrts 

a ui (ES yat de 
1 is se 

+ ml GER ÿ Sa pe eur Jr e ds ir ù Rue 

1x ei ÿ a pu ne Lt ! Hs qe 

— _ nn A — — > . _ ie ! . 
dr _ pis _ _ Hu nv il L “ 1e QE nt si biais 1 nr + a] ss —__ Mie nee , nu ! Sn A ee } Bt Fe e pos ‘1 

Fi ee Ë ss me ST =: sa Ha ‘! Ft ee . ARR de. Res ps ne 
Ji dr ei | pre JU : jbr tetet 4 ie (  _ UE ui fe ie ee = i ie : 

nv j Pise is ir su De à He pie Es Rest ; ie | Hu es fi A 

. di 
ï HET Rs a 

Hi _. LA ss : ss 4 Er ne RSR 
_ Hi - fi = HnEs se fs Re L ete = ss js 

dif res TE Let pa: Ass ri _. pre 1 Sr a 

d Rae (9. ire Dotpunes ati dns lait y nus 1 MEN 

es  . a _— ee hs 
Done di re ei Nan ii — _ ï 
 . al are Najele ALT “Hs rates a Fe ie n me Rp 

: _ 

it  … ss _ U Re 

pr je nt  _ , 
PEN ts Sr 

+ 
UN 

ï 

ie On dis pri oi ral [ass 

— _ EE de —. ee _ RUN si a gs ee Ra gt — Ê 

à sn . ose ei. ne a _ 
ANT x À Hs re er TT ere ee 

— . Fe RE Re — je _ . . _ ee si _. 
. 1 — Han ù Hub RH sa ; ‘i di. ï. ee pi ee = io Hit 

sise HR Er rt NE ie rt LUE Hist te Rs si —_ de . 1 _ 4h Hu Au ns ss ÉUATA ' _ _ ss SRE  - jus — ie an ns se 

ares M GK re 4 û 1H) Paper \ ! ï. * fée Haras à ï sh Dore rames iei" 4 = no — Sn si ne : Se fs __ _ ne — Fe j a fs “ = fs _ _ 
ni He ; Fu st f 420 fr fer 

x ei rs 

=. 
… w A PU = mn | ! ne tte se eo PUTEUE qi Es Hhenonus 4 nt ï 

fre pt MNT TETE qe Hans . HER Hs _ RE — _ ir _ Ru Sn 

Lie " ihseinienent 

_ me  — — ji — . dl - : . ie : 

_ Mn de it {re a se Rs 
je de ce # il “ie 

É a t ds sh da ne ae e = . rai 
he 2 Re TG soie He es 

= _ : _. _ 
Apt  _  _ ie 3} . He 

He Dh 
He ti ie 

= 

A 
c MONTE ii que Et 

RTE — di >. 
ÉHbuE HA nn EE je se cu “e Le 

Le yes en Fa ‘ fs 419 1e ‘à ; f on nee Las 
_. fi HHt ee 

Ci 

FA 
= — ; 

hi 
Que f ' 

nenpels 4 MT a Fe A MS 1e fee Fr Fe hp 2 4! ju 
Hh ARCS r MAS Kx 

AMTAUE iaie) 

Re = ir He AL si 
h Fe 

Lip 
la 
ni oi Ra 

h 
Diner HE AU 

. NTebere : é Fa FRUITS | ie _ ee 
Pr am ' cn 4 * pee NUE ï ii Hi de dore E DATA pr 

_. . _ paf sat A } se je qu x _ ré (eo ci Fr se Fe je _. l nee nr TE 

ve cs } os ue jee nes SES ie ! 
Hire al sl 1 mnt ROIS $ 7 : ; 1 eo je = _ in so ! — . _ He à é 

Hs ’ nt 5, ! ! . pr pren : de en re 

D A ee ee — js HR 
jh nee SA ! . fi Hi es ie 

. _ _ _. . de —. 
# RUE il Rue dl ro ! es er _ _. - EN Hé _. je . in nu ïh ' x 1H ji Han 

:  . - _ 
js f ÿ Mb Fast (pion … _. . ñ - _ 

He 
AU RATE E TE conte ! À, #1 Ë ter pet Fe 

2 ie tu Aa ere " } L'aet er Hs fl GNT RE ds tre if tt : Lie il ie es té 

4 AM : FRA Ce ei #2 | ÿ " (7 Hauts nn een fps ete de TRE u He cn _— SE Hi cu 
D + met fe r. ee brel snif] rire ( 1: f ji rs [his fi 

 . = Pa se — A ; É _ Ro is ie Ft . _ Fo 
ve : ol Mantes jt ‘ ÿ ak, ir He re à 

 . . 

es 

nitts pires si rt l qu der 3 je Ge x cie is 
FE : 

eo _ _. ne 
_ . . ee — ne 

(4) fe 

in Cie 

fi 

it te , 1} . : o it “+ 1" 
l Rs Es u À ie en SAR js fi a (ue an tsre EE rt 

us me ii à ni Se Fee ie ue OT MOTRUS _ 
4 Midas PEN EE Re 

aise = 

À 4 ? 1 1 ie Ÿ ss Fe 
| ‘ irele (9 

ee a Fe _ Fa te 31 JE ï ! AR nette de je SH “{ _ 
cie ê Tr PRES LEE Dé nt oi HATIT { HAUTE RUE t { 

 — ie . ie ONE 
_ Han . cts ou ess — fe _—  _  _ 

: - “ : _ Li = — — a . _ 
— ; 

ï 
bte 

In 

n 

ï 
on " 

fe FLE Jr 
Re , Re î fa Si 14 ns Lier deu : pie bel 4 fer _ (is #4 

W in ee À Je frite l of PRIE # : | Perle % à ‘ k ste IE e Ge | 

a. —_ HE 
_ _… He ou He RENE _ ji _ FE ee M ne Ra 

pres fente “ee + Fe s5 “ere l F à nroent trs . ' Ma dr ie Le Fa. a. “a 3 Un Fo |: 

Ge: 4 tn re pet Fr (ri né 1 eu tent [ 1 si _— _.  . ïn 

ï 
dE Re 

: — Es fe ne ae 

foi = 

en Ho # 
Tetra eo. a 

a 1] se 4 

Lt SEE en: Jrttel rat (e 

DHEEEN ere ; re ss ; 

> _ _ _ _ 
_ SRE si —. — Se Royal 5 —_ pe … — 2 . 

Here) at finir ere) 21 Furtt Feel ct t 
. Le. LUesre 1 tnt x ; tres es RU ELT LL UEN 

pe SE) UMA (el " HAT rAyrel nf 
RE Te HA Rem nr Drer. drste NS UT to or dent tnt 

_ ANNEE MENU int fl nie L a Un ere ie D date InnRtS 
a “e à. Eu = AE o  — ne nie # He RE six j ïk k dk ie j js none or > [ire = Hi de 

j M Re ; so HUE Fe GE Ho He de se 4 

_ ee pr pates se . : . es ss _ —_ st 
NE fat rt Hs EE “pe . OP ES ee ee _ si 
es Me mt _ “et Te Hs sois Met  … ii ie Fe — SA EVER de ( ni fe Abus 

HE wt Kobehy+irr ent vs] Été Sa cree fax a nee rs 
al Te =. ne up — = ati nas ML HR ja 

Des ' : 
à {él HHTUR { 

_ (il . 
a mu Hits 

(1 a 
: 4 

de NT RE Rt MALTE Es MANU ETe & Le = 
RANEOTe AN terne SEE Sr nt à ph ns Top! 

a reel cet 

+1 QU sp veut 44 SH floues »! by ee k RE L in tte Her Rs Kio ; 
HEC mn n 1e! fers AA NTI Een s tent AR RE D RE se FA es É pe RE Re 
Rte rer Cry re PE rs RTE RE : pie qe si Se is He a : sh Ve: EE . ES AL ï: FES … pr HS à ja . RAS ci . +14 Es Sr Le! Li til 3 jé RE ï 

Line RARE Lu we sert OT " f il utile Di! qu D en er es 2e 

ere es — se Mons es (if _— = ie . . Fa es 
_ Tr ne H es a 

5 ee ei He —_ TA fril Rite RE (l | ñ Hs UM RU part CHE 

: Ii en fe qi Fos = : ( ARE filiais 

D Es ie co RE ia De rs Hs sAne nt st ss = f Rest # Et 4 Rs san ts ee ce f is =. _ LE 
rx . ï cu ï Fa 

pari si enr ue Rips He at a 21 We : 

RRRREn ES Ne rt ET AE Li sg ee ps ie — ds 
TaTRE nee e sn prit . fe je ci . — sl  - res Jr rer an "ni 

— wi de fo ti 
“4 (pme dpapnne 





: 
; 

Un ik 

K? EURE 

RON À 

Ligne ne 





DESCRIPTION 

DE L'EGYPTE. H ot { 5 + { 

OU 

RECUEIL 

DES OBSERVATIONS ET DES RECHERCHES 

QUI ONT ÉTÉ FAITES EN ÉGYPTE 

PENDANT L'EXPÉDITION DE L'ARMÉE FRANÇAISE, 

PUBLIÉ 

PAR LES ORDRES DE SA MAJESTÉ L'EMPEREUR 

NAPOLÉON LE GRAND. 

ANTIQUITÉS, DESCRIPTIONS. 

TOME PREMIER. 

A PARIS, 

DE L’IMPRIMERIE IMPÉRIALE. 

M. DCCC. IX. 



he ji 4.
 À 

A 16:
 à ;

 oi 

8 D9 2 Pr MS
 

a M 
PP 

OC 
Xe 

Pad | 



PREMIÈRE LIVRAISON. 

ANTIQUITÉS. 
ST TS 

DESCRIPTIONS. 

Dsscriprion de l'ile de Phile, par fn Michel-Ange Lancret.... ewar. I. 
Description de Syène et des cataractes, par E. Jomard...... Ne IT. 

Description de l'ile d'Eléphantine, par E. Jomard....... RAA IT, 

Description d'Ombos et des enpirons.. .,..:..,...,. AU À UNE dr IV. 

Section 1°, par MM. Chabrol et E. Jomard. 

Section TI, par M. Roriere, ingénieur des mines, 

Description des antiquités d'Edfot , par E. Jomard............. ; V. 

Description des ruines d'el-Käb on Elethyia, par M. Samt-Geni, 

RNCS PO INCIEONAHSSCES. a Ne de EU Une nd VI 

Description d'Esné et de ses environs, par MM. Jollois « Devilliers, 

NORD UE NM EL NOR ERREURS VIT. 

Description d'Erment ou Hermonthis , par E. Jomard............ VIIT. 

Note sur les restes de l'ancienne ville de Tuphium , faisant suite au 

Chapüre VII, par M. Costaz. ÿ 

Nota, Cette table des chapitres des Descriptions n’est que provisoire; elle sera remplacée par une 

table définitive, lorsque le volume des Descriptions sera complet, 



ANNEE LATE 
M de 

ERNEST 

tn 

È 

CA AN L à n 
“ Ÿ 

TEE À ta 

< 



DESCRIPTION 
DE 

L'ILE DE PHILÆ, 

PAR FEU MiICHEL-ANGE LANCRET. 

EE 

CÉRABTARE NT" 
= I SL 

S, LE 

De la Route qui conduit de Syène à l'ile de Phil. 

Less témoignages de l'antiquité, d'accord avec les inductions de Fhistoire natu- 

relle et avec les faits récemment observés, ne peuvent guère laisser douter que le 

terrain de la haute Égypte nait été formé bien antérieurement à celui du Delta : 
des deux villes qui ont été successivement les capitales de l'Égypte, Thèbes, la 

plus ancienne, n’est éloignée des cataractes que de vingt myriamètres environ (1); 

Memphis, qui lui a succédé, est, au contraire , à une distance à-peu-près pareille 

des bords de la mer : ainsi la position et l’âge de ces deux capitales confirment 

encore que le Delta est moins anciennement peuplé que le Sa”yd. 

I est donc vraisemblable que, parmi les nombreux monumens dont l'Égypte 

est, pour ainsi dire, couverte, il doit s’en trouver de plus anciens dans la Thé- 

baïde que dans l'Égypte inférieure; et peut-être est-ce un motif suffisant pour 

que l’on doive commencer l'étude des antiquités Égyptiennes , par celles qui 

subsistent encore au voisinage de la cataracte. 

Les voyageurs qui se proposent de les observer, doivent quitter le Kaiïre aux 

approches de l’équinoxe d'automne : à cette époque, les eaux du Nil ont recouvert 

toutes les petites îles sablonneuses qui, peu auparavant, génoient la navigation; 

et le vent du nord souffle durant tout le jour avec assez de force pour que les 

barques du Nil puissent remonter ce fleuve avec une grande vitesse, malgré Ja rapi- 

dité de son cours. En moins de quinze jours, ces voyageurs peuvent avoir fait près 

de cent myriamètres (2), et arriver à la ville de Syène, située sur la rive droite du 

Nil, à six mille mètres (3) au-dessous de la cataracte. Durant ce court espace de 

temps, ils ont pu visiter rapidement, chaque jour, les antiques constructions, 

qu'ils observeront, à leur retour, dans de plus grands détails : distribuées de chaque 

(1) Quarante lieues. (3) Cinq quarts de lieue environ. 
(2) Deux cents lieues. 

AE. À 



2 DESCRIPTION 

côté et à peu de distance des rives du fleuve, elles s'offrent , pour ainsi dire, d'elles- 

mêmes, aux regards de ceux qui y naviguent. Ils arriveront ainsi aux dernières 
limites de l'Égypte, ayant satisfait cette première curiosité qui veut tout voir àla-- 

fois et ne permet pas d'observer. Ils auront déjà acquis quelques idées générales 

sur cette architecture, sur ces arts qu'ils vont étudier; et ils pourront même, en 

commençant, comparer l'étendue, la disposition et les formes principales des 

édifices. 
La ville de Syène, située sur la rive orientale du Nil, est la dernière habitation 

de l'Égypte. Des roches de granit, sortant du milieu du: fleuve , annoncent les 

approches de Îa cataracte, et marquent le terme de fa navigation. Cependant, 

au-delà des cataractes, de cette limite naturelle de l'Égypte, l'île de Philæ est 

couverte de monumens Égyptiens. Les Grecs et les Romains l'ont possédée; et 

l'armée Française, conduite en Égypte par le général en chef BONAPARTE, en a 

pris aussi possession. 

Cette île est à un myriamètre (1) au-delà de Syène. Lorsque l’on a quitté Syène 

moderne, et qu'on a traversé la ville antique, située un peu plus au midi, dans 

une position élevée, on descend dans une petite plaine d'environ douze cents 

mètres (2) détendue, qui se termine au Nil vers le couchant. Le chemin qui la 

traverse est fort inégal, moins par la forme même du terrain, que par les débris de 

granit provenant des carrières, et par les autres décombres qui y sont répandus. 

À gauche sont, en grand nombre, des tombeaux Arabes, dont la date remonte 

jusqu'au temps du khalyfe O’mar ; à droite on aperçoit quelques minarets, 

quelques dômes qui ont été élevés pour servir aussi de tombeaux dans des temps 

plus modernes. 

Après avoir traversé cette petite plaine, la route s'élève assez rapidement. Elle 
est bordée, du côté du Nil, par des rochers qui la séparent entièrement du fleuve ; 

de l'autre côté, on voit d'abord de vastes fondrières qui paroissent des excava- 

tions faites de main d'homme : au-delà sont des carrières de granit. Bientôt , en 

avançant, on voit le chemin redescendre, et l'on se trouve entre des sommités 

de rochers dont les uns sortent du milieu du sable, et les autres sont d'énormes 

blocs arrondis posés sur ce sable ou jetés les uns sur les autres, et accumulés à une 

grande hauteur (3). Cependant, au milieu de ces roches éparses, on trouve une 

espèce de vallée que l’on suit pendant une heure et demie, et qui conduit sur la 
rive voisine de l’île. Le fond de cette vallée est uni, solide et recouvert d’un sable 

fin. Les rochers qui l'environnent, sont presque tous de ce même granit rouge si 
brillant quand il est poli, dont nous admirons les fragmens que lon a transportés 

en Europe : ici il se présente sous de moins belles couleurs ; il est recouvert d’une 

couche brune, ouvrage du temps, qui en a fait disparoïtre toutes les petites 

aspérités et le rend presque lisse. Ces rochers de formes très-irrégulières, et 

toujours arrondis, ne montrent ni pointes ni arêtes tranchantes, ni ces cassures 

anguleuses que sembleroient cependant devoir offrir des blocs qui, détachés du 

(1) Deux lieues. (3) I y a de ces blocs qui ont plus de douze à quinze 
{2) Un quart de fieue. mètres | trente-six à quarante-cinq pieds | en tout sens. 
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corps de la montagne, paroissent en être des fragmens : on diroit qu'ils ont subi 
un long frottement ; ils portent la marque d’une extrême vétusté. 

Strabon rapporte que le chemin de Syène à Philæ étoit uni, et qu'on y 

voyageoit en chariot. Ce chemin est encore le même aujourd’hui; et l'on pourroit 

le parcourir en voiture, si les voitures étoient en usage en Égypte. Rien n’a changé 

dans cette contrée solitaire, depuis le règne d’Auguste; et l'on n'y prévoit d’autres 

changemens, d’autres mouvemens futurs, que ceux des sables que les vents chassent 

entre les rochers. If est surprenant que le géographe Grec n'ait rien dit de la 

longue muraille construite dans cette vallée. Sans doute elle étoit dès-lors presque 

entièrement détruite, recouverte de sable, et peu remarquable pour un voyageur 

qui passoit rapidement dans .un char. Encore aujourd'hui, les vestiges de cette 
muraille paroissent, au premier aspect, n'être que des monceaux de terre placés 

de distance en distance; mais, en les examinant de plus près, on y reconnoiît les 

briques non cuites dont elle étoit formée. 
En sortant de Syène, la muraille est à l'est du chemin : elle le coupe vers la 

moitié de fa vallée , le coupe encore à peu de distance, et, continuant de tourner 

dans la direction de l'est, elle va se terminer au nord de la petite plaine qui 

s'étend vis-à-vis de Philæ. Dans les endroits où le chemin et la muraille se 

rapprochent, on se trouve tantôt au levant, tantôt au couchant de cette muraille, 

que l’on traverse ainsi, sans le remarquer, par les lacunes de plusieurs centaines 

de mètres qui en séparent les vestiges. 

Cette construction a un peu moins de deux mètres (1) d'épaisseur; sa hauteur 

est d'environ quatre mètres (2), et quelquefois davantage : mais, outre qu’elle est 

dégradée au sommét, il est aisé de voir qu'elle est enfoncée en partie dans le sable; 

et même, du côté de Syène, elle est totalement ensevelie, et se devine seulement 

sous un amas de sable qui, dans cet endroit, partage en deux la vallée, suivant 

sa longueur. Les briques qui la composent, sont semblables aux briques Égyp- 

tiennes employées aux grandes enceintes des temples, à Thèbes, et dans quelques 

_autres endroits (3). 

Cette conformité dans les matériaux, et sur-tout l'étendue de la construction, 

qui occupoit toute la longueur de la vallée, donnent à cette muraille un caractère 
tout-à-fait Égyptien ; et l’on ne peut point inférer du silence de Strabon, qu'elle 

n'existoit pas encore de son temps. La construction doit en être rapportée à une 

époque extrêmement ancienne, où les Égyptiens eurent à protéger la route de 

Philæ contre les peuples qui habitoient au-dessus de la cataracte; car nous pensons 
que la sûreté de cette route étoit le principal objet de ce rempart :‘nous n'avons 

point appris, en effet, qu'on en retrouvât des traces en s'avançant plus loin dans 

la Nubie (4); et, s'il se fût agi seulement de protéger Syène et de défendre 

(1) Cinq à six pieds. 

(2) Douze pieds. . 
(3) On a remarqué, en différens points de cette mu- 

raïlle, des arrangemens divers dans les briques dont elle 

est composée, Ou bien ces briques sont posées à plat, 

suivant la manière ordinaire, ou bien il y a alternative- 

À, D, 

ment deux rangs de briques posées à plat, et un rang 

de briques posées de champ; ou bien encore ce dernier 

rang est remplacé par un autre dont Îes briques sont 
posées obliquement. | 

(4) I ÿ a cependant des habitans de Philæ qui ont 

dit à lun de nous, que ce mur se continuoit de l’autre 
0 



À DESCRIPTION 

l'entrée du pays, il auroit suffi de fermer la vallée à son origine. Mais l'ile de Philæ 

étoit, aux temps anciens, un des lieux les plus sacrés de l'Égypte. Les prêtres 

enseignoient que le tombeau d'Osiris y étoit placé; et cette île avoit dû devenir, 

pour ce motif, un lieu saint, un but de pélerinage, comme l'est aujourd’hui 
Médine, tombeau de Mahomet. 

Cette muraille, qui, sans doute, étoit gardée de distance en distance, servoit 

donc à protéger la route comprise entre elle et les rochers qui bordent le Nil, et 

_à prévenir les surprises de l'ennemi, ou seulement des voleurs qui pouvoient atta- 
quer les personnes voyageant sur cette route. % 

Au surplus, ce moyen de défense, qui nous paroît aujourd’hui prodigieux, a été 
mis ailleurs en usage par ces mêmes Égyptiens, pour protéger d’autres parties de 

leur territoire ; plusieurs nations anciennes ont, comme on le sait, enveloppé 

entièrement leur pays par des constructions bien plus considérables encore. 

Celle dont nous nous occupons est cependant remarquable, parce qu'elle a été 

élevée dans un canton sans population , sans culture , et pour des motifs qui 

paroissent uniquement religieux. 

La route de Philæ offre encore aujourd’hui quelques traces de l'antique Hévoton 
des Égyptiens, dans les inscriptions en caractères sacrés, qui sont sculptées le long 
de cette route sur plusieurs des rochers qui la bordent. Ces inscriptions ne sont 
pas toutes entaillées dans le granit, et, pour la plupart, on a seulement enlevé la 

couche brune et mis à découvert le ton rose-poudreux du granit dépoli; c’est 

par cette teinte légère qu'elles se. font alors remarquer sur le fond rembruni de la 
roche. Depuis deux ou trois mille ans, et peut-être bien plus, qu'elles ont été 

tracées , elles n’ont point changé de couleur; elles ne se sont point encore recou- 

vertes de cette couche lisse et brune que le temps seul peut leur donner. Si tant 

de siècles n’ont pas suffi, combien donc ces rochers n’en ont-ils pas vu s’'écouler! 
Près de Philæ, les inscriptions sont en plus grand nombre que vers le commen- 

cement de la route : elles sont fort élevées au-dessus du sol; et les hiéroglyphes 

qui les composent, ont quelquefois près d'un mètre (1) de hauteur. Ce ne sont 

point des traits faits rapidement comme ceux que les voyageurs gravent souvent 

sur les monumens ou sur les rochers qu'ils visitent, pour y attacher leurs noms et la 

_date de leur passage ; ils ont été gravés par des sculpteurs de profession ; il a fallu 

des échafaudages, des instrumens particuliers, et un temps assez long pour les 

exécuter, sur-tout ceux qui sont entaillés profondément. II n’y a donc pas de 
doute que ces inscriptions ne soient le résultat d’une volonté méditée; et si l'on 

considère le lieu qu'elles occupent, les caractères qui les forment, et sur-tout le 

peuple éminemment religieux qui les a tracées, on sera porté à les regarder comme 

des symboles sacrés qui rappeloient les esprits vers les idées religieuses, ou comme 

des inscriptions votives destinées à obtenir quelques succès des dieux. 

côté du fleuve; ce qui est dénué de toute vraisemblance. I! faut bien que lon nous pardonne de rapporter un 
Ce sont, au surplus, les mêmes hommes qui racontent des cent contes ridicules par lesquels ces bonnes gens 

que lon mettoit derrière la muraille les enfans trop  répondoïent à nos questions. 

méchans, afin qu’ils y fussent dévorés par les crocodiles. (1) Trois pieds. 
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On n'aperçoit aucun arbre dans toute l’étendue de la route de Syène à Philæ; 
laridité est extrême, la chaleur insupportable. En été, vers le milieu du jour, il 

n'y a plus aucune ombre, aucun abri contre l’ardeur du soleil; il darde à plomb 

ses rayons; le sable et les rochers les renvoient , et ce lieu devient une sorte de 

fournaise, redoutée même des naturels du pays : aussi, lorsque l’on peut choisir les 

heures de la marche, ce n'est qu'après le coucher du soleil que l’on parcourt cette 

vallée. C’est à cette heure que je l'ai moi-même parcourue sous un ciel d’une telle 

transparence et par un clair de lune si brillant , que nos plus belles nuits d'Europe 

n'en peuvent point donner d'idée. 

Les marches nocturnes ont toujours quelque chose d'imposant et de grave 
qui dispose lame aux impressions profondes; mais quel lieu pourroit en produire 
de plus fortes et rappeler plus de souvenirs! Je songeois avec une sorte d’émo- 
tion, de plaisir et de doute, que j'étois sur un des points les plus remarquables 
de la terre, dans des lieux qui semblent en quelque sorte fabuleux, et dont les 

noms, prononcés dès l’enfance, ont pris une signification gigantesque et presque 

magique. Je touchois aux rochers des cataractes, aux portes de l'Éthiopie, aux 

bornes de empire Romain; j'allois bientôt entrer dans cette île où fut le tom- 

beau d'Osiris, île autrefois sacrée, ignorée aujourd’hui, le sanctuaire d’une antique 
religion mère de tant d’autres cultes; enfin j'approchois d’une des immuables 
divisions de notre globe, et le pas que je faisois étoit peut-être déjà dans la 
zone torride. 

Au milieu de ces pensées, le voyage s'achève avec une apparente rapidité ; on 

est averti de son terme par le bruit des eaux du fleuve. La vallée se rapproche 

du Nil, en tournant un peu à droite , et en s'inclinant légèrement; elle se ter- 

mine à une petite plaine sablonneuse qui est environnée de rochérs de trois côtés, 

et qui, de l'autre, se joint aux rivages du fleuve par une pente douce. En entrant 

dans cette plaine, on aperçoit tout-à-coup file de Philæ. 

De grands monumens, les arbres qui les entourent, les eaux du fleuve, la verdure 

de ses bords, offrent un tableau qui surprend et qui plaît au sortir de l'aride vallée. 
La couleur blanche, les formes carrées des édifices qui couvrent l'ile de Philæ, 

la font bientôt distinguer, malgré son peu d’étendue, au milieu de la vaste enceinte 

de montagnes brunes et des rochers arrondis qui forment le bassin du fleuve et 

qui sortent de son sein. Quelques dattiers sont cultivés dans l'ile; un plus grand 

nombre, sur l’autre rivage, croissent au pied des rochers , où l’on voit aussi de 

petites portions de terres ensemencées chaque année par quelques familles de 

Nubiens qui habitent ces solitudes. Mais, sur un sol aussi brûlant, parmi cette 

immensité de rocs arides et accumulés, Res arbres, un AP de verdure, 

adoucissent foiblement l'extrême äpreté de ces lieux. 

L'austère beauté de cet aspect doit se retrouver, sans doute, au milieu d’autres 

grands fleuves qui, comme celui-ci, coulent entre les rochers : mais ce que nul 

autre ne peut offrir, ce sont les monumens encore subsistans d’un des plus anciens 
peuples du monde; ce sont les inscriptions qu'il a gravées sur les rochers, et par 

- lesquelles il semble avoir parlé à a postérité. Ces objets, en reportant la pensée 
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vers les siècles reculés, ajoutent au tableau des beautés d’un ordre supérieur à tout 
ce que la nature seule peut présenter dans les sites les plus imposans. 

Tandis que la barque sur laquelle on doit passer le fleuve se fait attendre, 
on parcourt le rivage pour apercevoir file sous plusieurs aspects : et bientôt 
on y remarque un édifice isolé, percé à jour, et soutenu par des colonnes, puis 
une masse considérable de bâtimens , une longue colonnade , un obélisque. Quant 
à ce même rivage que l'on est impatient de quitter, il n'offre que de pauvres 
cabanes de Baräbras {1), et les vestiges de quelques tombeaux Arabes. 

En traversant le fleuve, on passe assez près d’un rocher qui, du milieu de 
plusieurs autres , élève son sommet à plus de seize mètres (2) au-dessus des eaux. 
Il est, dans sa partie supérieure, divisé en deux, et représente assez bien une 
espèce de fauteuil sans dossier , d’une gigantesque proportion. Les habitans de 
Syène qui servent de conducteurs aux étrangers, racontent, en effet, au sujet de 
ce siége, des histoires de géans, mais qui ne peuvent mettre sur la voie d'aucune 
tradition historique. D'ailleurs la forme de ce rocher est évidemment naturelle : 
on voit seulement qu'elle à été remarquée dès les temps anciens, et que l’on a 
taillé par derrière des marches pour s'élever jusqu’au siége. Cette roche porte aussi 
des sculptures faites avec soin et profondément entaillées; ce sont des figures 
humaines avec des têtes d'animaux, et plusieurs inscriptions hiéroglyphiques. 

Enfin lon aborde dans le nord de l'ile à quelque distance des temples, qui 
sont tous dans la partie méridionale. 

S. IT. 

Aperçu général des Monumens. 

Si je visitois de nouveau l’île de Philæ, et si j'avois un compagnon de voyage 
à qui je voulusse la faire connoître, j'irois d’abord avec lui me placer sur le rocher 
qui forme un petit promontoire à la pointe méridionale de File : de là l'œil em- 
brasse facilement la petite étendue de Philæ; les monumens en occupent une 

grande partie; et du point de vue où nous sommes placés, nous les apercevons 
. presque tous. L'édifice isolé est maintenant à notre droite, de l’autre côté sont 

l'obélisque et la longue colonnade; le grand temple et les principaux monumens 
sont en face de nous; à leur pied, quelques huttes de terre qui ont à peine la 

hauteur d’un homme, forment la demeure des habitans, et l’on peut dire des pro- 

priétaires actuels de l'ile. 

Environnés de rochers granitiques , les monumens de Philæ sont tous construits 

en grès: la couleur de cette pierre n'ayant pas été altérée par le temps, ils sont 
encore, à l'extérieur, d’une blancheur surprenante. 

Lorsqu'on a saisi l'ensemble de ces édifices, ce qui frappe sur-tout, si l’on s'arrête 

quelques instans à les considérer , ce sont leurs grands murs en talus comme les murs 

(1) On donne en Égypte le nom de Baräbras aux Nu- (2) Cinquante pieds environ. 
biens qui habitent depuis les cataractes jusqu'à Ibrim. 

* 
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de nos fortifications, sans aucune autre ouverture que les portes : les terrasses des 

temples formant de larges plateaux, et sur l'une d'elles un petit village; les sculp- 
tures peu saillantes dont tous les murs sont entièrement couverts ; c'est enfin Île 

caractère grave et mystérieux de ces monumens , leur solidité , leur étonnante 

conservation. 

Mais approchons de ces édifices, pénétrons dans l'intérieur des temples, et 

commençons par le monument le plus méridional qui est aussi le plus voisin de 
NOUS. 

C'est une petite enceinte de colonnes dont plusieurs sont renversées : au- 

devant étoient deux petits obélisques en grès ; un seul est resté debout, et lon ne 

voit plus de lautre que la place qu'il occupoit. 

Parmi plusieurs noms Grecs et Latins écrits à différentes époques sur l’obélisque 

et sur un reste de muraille qui l'avoisine, on distingue ceux des rois Ptolémées 
et de quelques autres personnages de l’histoire. Les noms de plusieurs voyageurs 

Européens de ces derniers siècles et ceux de quelques Français de la grande expé- 

dition s'y trouvent également inscrits. Ainsi, dans tous les âges, les hommes ont 

voulu attacher leurs noms à quelque chose qui leur survécût, et qui parlât d'eux 

en leur absence. 

On compte trente-deux colonnes dans cette longue galerie qui borde Îe quai et 
qui se dirige au nord vers les temples. Les chapiteaux, ornés des fleurs du lotus, 

des feuilles du palmier, sont tous différens les uns des autres : ces différences, qui 

ne se voient que de près, ne détruisent pas l’uniformité générale, et jettent de a 

variété. Plusieurs colonnes sont renversées ; les pierres du plafond, les décombres, 

interrompent le passage : mais au milieu’ de ces pierres qui ont conservé leur blan- 

cheur, au milieu de ces colonnes dont plusieurs chapiteaux sont restés ébauchés, 

on se croit moins parmi des ruines que dans un édifice en construction. 

Une autre colonnade moins étendue est en face de celle-ci; et quoiqu'elles 

ne soient pas tout-à-fait parallèles, elles forment cependant une belle avenue à 
l'entrée des temples dont nous approchons. On conçoit que, lorsque toutes les 

colonnes étoient debout, qu’elles métoient pas enterrées dans les décombres, et 

qu'au lieu de ces inégalités , de ces démolitions, de ces réstes de huttes, un 

terrain uni permettoit de tout embrasser d’un coup-d’œil, l’entrée des temples 

devoit s’annoncer d’une manière magnifique et imposante. 
La première entrée est composée d’une grande porte et de deux massifs sem-: 

blables, larges à leur base, plus étroits vers le sommet, et de peu d'épaisseur, 

qui s'élèvent lun à côté de l'autre, bien au-dessus de la porte qui se trouve 

comprise entre eux: cette sorté de construction, tout-à-fait particulière à l'Egypte, 

et qui n’a été imitée dans aucune autre architecture, se voit également au-devant 

des temples et des palais; nous l’appellerons pylône (x). 

(1) Ce mot est formé de celui de m'a, qu'a employé par ce mot, l’ensemble de Ia porte et des deux massifs qui 

Diodore de Sicile dans la description du tombeau d'Osy- accompagnent. Voyez la Description d'Edfoû, chap, V 

mandias, et que les traducteurs ont mal-à-propos rendu de ce volume, $.11.E, J. 

par celui d’atrium, If est évident qu'il faut entendre, 
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La position de ces massifs porte à croire qu'ils sont limitation de deux tour® 

carrées, placées originairement pour la défense des portes d'entrée : leur hauteur“ 

et les escaliers intérieurs qui conduisent jusqu'au sommet, peuvent les faire regarder 

comme des observatoires, édifices nécessaires chez un peuple dont la religion étoit! 

en grande partie fondée sur l'astronomie. 

Le premier pylône a trente-neuf mètres (1) de largeur et dix-huit mètres (2) 
de hauteur. C’est le plus élevé de tous les édifices de File; mais il en existe ailleurs 

de bien plus grands : car les monumens de Philæ ne paroissent si considérables 

que parce qu'ils occupent une grande partie de la surface de Pile; ils sont petits 

par rapport à d’autres monumens de Le C’est ici comme un modèleen grand 

_des constructions Égyptiennes. 

On peut remarquer sur le pylône quelques-uns des caractères particuliers àn I 

ces constructions : les corniches, qui par-tout ont la même forme; la moulure. 

inférieure de ces corniches, qui descend en forme de rouleau sur les angles des" 

édifices; enfin, la distribution des sculptures. À Ia partie supérieure du pylône, 

elles représentent des divinités assises, et devant elles des prêtres debout qui leur 

font des offrandes. Chaque scène forme une sorte de tableau sculpté, séparé de 

ceux. qui le suivent ou le précèdent par des légendes verticales d'hiéroglyphes. 

Dans le rang inférieur, toutes les figures sont debout et d’une énorme propor- 

tion (3). On y voit des divinités qui reçoivent un sacrifice. Le soubassement du 

pylône est décoré par les tiges et les fleurs de la plante sacrée du lotus; les mon: 

tans et la corniche de [a porte sont également ornés de tableaux et de décora: 

tions symboliques. Ainsi ce pylône est sculpté dans toutes ses parties ; et quoique 

nous ne voyions encore qu'un monument, ét même qu'une seule face de ce mo- 

nument, elle nous offre déjà plus de six cents mètres carrés (4) de surface sculptée. 
Cette profusion de sculptures est extrême, et cependant il n’en résulte aucune 

fatigue pour l'œil; les lignes de l'architecture n'en sont point interrompues ; et ce 

système de décoration , quelque nouveau qu’il paroisse, plaît et flatte la vue dès le 
premier abord. Cela tient à lheureuse disposition de cette décoration, à la sim- 

plicité de la pose des figures, à la manière uniforme dont la sculpture est en quelque 

sorte répandue sur toutes les surfaces des monumens, et, enfin, sur-tout à son 

peu de relief, qui ne produit nulle part ni de grandes ombres ni de vives lumières. 

Au-devant du pylône, des obélisques et des lions de granit rouge sont renversés, 

brisés, et presque entièrement enfouis : c'est à l'imagination à les tirer de la pous- 
sière, à les replacer de chaque côté de la porte du pylône, et à rendre ainsi cette 

première entrée des temples une des plus simples et des plus admirables composi- 
tions d'architecture que les hommes aient imaginées. 

Mais à l'admiration succède bientôt un autre sentiment : dans ces lieux antiques 

où tant de peuples divers ont laissé quelques traces de leur passage, les impres- 

sions se suivent et varient à chaque pas. En approchant du pylône et de quelques 

restes de constructions qui l’environnent à.droite, on aperçoit plusieurs noms, 

) Cent dix-huit pieds, (3) Elles ont sept mètres [vingt-un pieds ] de hauteur. 
) Cinquante-quatre pieds, (4) Cinq mille quatre cents pieds carrés, 

plusieurs 

(1 

(2 

d 
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plusieurs petites inscriptions Latines écrites a la hauteur de la main. Voici le sens. 

de deux d’entre elles : 

Mori L. TREBONIUS ORICULA, J'AI HABITÉ ICI. 

Mori NUMONIUS VALA, J'AI DEMEURÉ ICI SOUS L'EMPEREUR CÉSAR; 

CONSUL POUR LA TREIZIÈME FOIS (1). 

Ces sortes d'inscriptions cursives n’ont rien de solennel ni de monumental; 

onny cherche point la date d’un événement, la dédicace d’un temple : mais une 

autre sorte de curiosité, un autre intérêt, vous attire et vous touche; c’est un 

homme qui n'existe plus depuis bien des siècles, et qui semble encore vous parler. 

Il est venu dans ces mêmes lieux comme vous ; comme vous, il y étoit étranger; 

il a écrit son nom comme vous écrivez le vôtre, et peut-être étoit-il agité des 

mêmes pensées : on se plaît à chercher celles qui l’occupoient ; on vient d'apprendre 
son nom, on devine sa profession, on croit le voir avec son costume et Jusque 

dans la position où il étoit en écrivant. Je me représente ici un soldat de la gar- 

nison Romaine, depuis long-temps éloigné de son pays par des guerres conti- 

nuelles : occupé du souvenir de sa patrie, il distrait l'ennui de son exil, espérant 

pouvoir raconter un jour, au milieu des siens, qu'il a gravé son nom sur les temples 

les plus reculés de la mystérieuse Égypte. 
Près de ces inscriptions, sous la grande porte du pylône, on en voit une qui per- 

pétuera dans les siècles un des événemens les plus remarquables de notre âge; elle 

consacre la conquête de l'Égypte par le général en chef BONAPARTE, la défaite 
des Mamlouks poursuivis par son lieutenant le général Desaix jusqu'au-delà des 

cataractes , et l'entrée des Français victorieux dans l'île de Philæ. 

Plus loin, dans l'intérieur du temple, une autre inscription, gravée dans le 

même temps et presque par les mêmes mains, fixe avec précision la position géo- 
graphique de File (2). Ainsi ces monumens présenteront à-la-fois le témoignage 

glorieux de la valeur des Français, et celui non moins honorable de leurs con- 

noissances ; et cette association des sciences et des armes, cette belle idée dont 

l'histoire ne fournit point d'exemple, ne sera pas le fait le moins remarquable de 

la vie d’un grand capitaine, qui n'avoit entrepris la conquête d’un pays devenu 

barbare, que pour y porter la civilisation. 

Lorsqu'on a passé sous la porte du premier pylône, on en trouve un second 
plus petit et plus dégradé. La cour qui les sépare est une sorte de péristyle, 
formé par des galeries de colonnes, l'une à droite, l’autre à gauche. Cette der- 

nière appartient à un petit temple distinct du temple principal. Ici, comme dans 

la première avenue , les galeries ne sont pas parallèles; et ce défaut de symétrie 
indique que les divers monumens de l'ile n’ont point été construits à la même 

époque, ni sur le même plan: les siècles les ont vus s'ajouter les uns aux autres. 

(1) Voyez le Mémoire sur les inscriptions recueillies a tracés sur Ja muraille. Cette erreur est rectifiée dans 
LA - 

en Egypte par M. Jomard. le tableau qui termine le Mémoire de M, Nouet qui a 
(2) IT s'est glissé une erreur dans les nombres qu'on pour titre, Observations astronomiques faites en Egypte. 

À. 13e 
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Le second pylône fait partie du grand temple, où nous allons enfin pénétrer. 
Nous voici sous le portique, composé de dix colonnes ; il est fermé de tous les 
côtés, et il reçoit du jour par la porte et par la terrasse. Tout ce que nous 
apercevons autour de nous, colonnes, murs et plafonds, tout est couvert de 
sculptures, et toutes ces sculptures sont peintes de diverses couleurs. Cette 
peinture , il est vrai,.ne se remarque pas au premier abord; elle est cachée par la 

poussière: mais les chapiteaux, qui par leur forme en ont été préservés, offrent 

des couleurs, verte, rouge, jaune, bleue, de 1a plus grande vivacité. Dans les 
parties peu éclairées, les couleurs paroissent fondues: elles sont cependant 
appliquées sans dégradation : cette illusion est produite par les ombres des reliefs; 

et elle est d'ailleurs favorisée ici par le jour qui vient d’en haut, et par la manière 

dont il se distribue et s’'adoucit en passant successivement entre les colonnes pour 

arriver jusqu'au fond du portique. 

N'est-il point surprenant de retrouver encore des peintures d’une si haute anti- 

quité! et si les monumens de l'Égypte ont traversé tant de siècles, ne le doit-on 

pas autant à la nature du climat qu'à la solidité des constructions! Toutefois rien 

ne sauroit lasser le temps : malgré cette solidité, malgré luniformité du climat, 

ce temple est dégradé dans plusieurs parties. Voyez cette colonne; que de pierres. 

en sont détachées! on diroit qu'elle va crouler. Mais l'intérieur de cette colonne, 

mais les faces des pierres cachées dans la construction, montrent, sous le ciment 

qui les enveloppe, des fragmens de sculptures, des hiéroglyphes tronqués ou ren- 

versés, dont plusieurs ont encore conservé les couleurs dont ils étoient peints. 

Ainsi ce temple, que nous jugéons déjà si ancien, est lui-même construit des 
débris d'un plus ancien édifice; ainsi ces mêmes pierres, ces hiéroglyphes, ces 

couleurs, pourroient avoir deux fois l'âge du temple: et de combien de siècles 

encore ne faudra-t-il pas remonter dans le passé pour arriver à l’origine de ces arts 
et de la civilisation qu'ils supposent! 

Les salles intérieures sont tout-à-fait obscures, ou ne reçoivent un peu de 

clarté que par de trèspetites ouvertures : il faut se munir de flambeaux pour y 

pénétrer. On traverse successivement trois grandes salles qui communiquent à 
diverses chambres latérales, avant d'arriver au sanctuaire placé au fond du temple;. 

l’odeur forte et piquante que l’on y respire, est célle des chauve-souris, les seuls 

êtres vivans qui habitent actuellement cette enceinte. Ces trois salles, le sanc- 

tuaire, et toutes les autres salles du temple, sont sculptés comme le portique. 
Les sculptures, d’un relief extrêmement bas, distribuées par tableaux entourés de 
leurs légendes hiéroglyphiques, représentent presque toutes des scènes religieuses, 

des offrandes, des sacrifices, des initiations, dont on devine au moins le sens 

apparent; mais plusieurs autres ne semblent que bizarres, et font désespérer 

qu'on puisse jamais en comprendre la signification. Les plafonds sont autant 
sculptés que les murs, et il est impossible de découvrir une seule surface sans 

décorations. [1 n’est aucune pierre du temple qui ne soit ornée de sculptures 

religieuses, couverte de l'écriture sacrée, et peinte de diverses couleurs. La 

moindre partie de l'édifice étoit en quelque sorte sainte, et il sufhsoit d'y jeter 
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le regard pour en recevoir une impression religieuse. Il est difhcile de concevoir 

jusqu’à quel point un peuple naturellement porté aux sentimens de piété, et chez 

lequel toutes les institutions et jusqu'aux arts d'agrément concouroient ainsi vers 

un même but, devoit ressentir l'effet de tant de moyens réunis. 

Au fond du sanctuaire, on voit un bloc de granit tout couvert de sculptures, 

et dans lequel est taillée une niche carrée, propre à former une sorte de cage : 

c'étoit celle de l’épervier sacré. On sait qu'il y avoit dans l’île de Philæ un temple 

où Osiris étoit particulièrement adoré sous la forme de cet oiseau. Combien 

d'hommes ont sans doute, autrefois, fait des vœux ardens pour arriver jusqu'à ce 

tabernacle mystérieux, et ne s’en fussent approchés qu'avec une sainte terreur! 

Voyez aujourd'hui quel abandon , quelle solitude ; comme ces murs sont noirs 

et couverts de poussière ! On ne marche qu'au milieu des pierres et des. dé- 

combres; ils obstruent les. passages; ils empêchent de pénétrer dans celui qui 

excite le plus la curiosité, dans ce corridor si étroit pratiqué dans l'épaisseur du 
mur. C'étoit par-là, sans doute, que s'introduisoit le prêtre qui parloit pour le 

dieu et rendoit les oracles. 

Dans une des salles on trouve un escalier qui mène sur la terrasse du temple. 
Ici même, sur ce temple, encore des décombres et des amoncellemens de terre! 

Cette terrasse a été un petit village que les Baräbras ont construit, habité et 
abandonné. C'étoit, sans doute, pour se défendre contre quelques ennemis, que 

les Nubiens de l'île de Philæ avoient aïnsi choisi leur demeure sur ce monument, 

et non dans la vue d'éviter les inondations, puisque jamais les plus hautes ne sub- 

mergent le terrain de l'ile. 

On trouve également des maisons de terre au-dehors et au pied des murs du 

temple : elles seules déforment l'extérieur des édifices et déguisent leur véritable 

hauteur; car ils ne sont point enterrés sous le sol de l’île, qui, depuis long-temps, 
paroît n'avoir éprouvé aucun exhaussement. Cet extérieur des édifices offre ici, 

vers le milieu du jour, un aspect remarquable, et qui est dû au voisinage du tro- 

pique : dès que le soleil est un peu élevé, les corniches projettent de longues 
ombres qui descendent de plus en plus sur les murs des monumens; et vers midi, 

le soleil étant à plomb, toutes les faces des édifices sont presque entièrement 
dans l’ombre. À cette heure, quel calme règne dans ces climats ardens! L'air 

n'y est agité par aucun souffle, et les eaux dans leur cours produisent seules 

quelque mouvement. Au milieu de ce repos général, il n’y a que l’active curiosité 

des Européens qui puisse encore trouver assez d'énergie pour braver les ardeurs 

du midi, quand les naturels même cherchent par-tout les abris et le repos. 

Le petit temple que nous avons laissé à notre gauche, en allant du premier au 

second pylône, diffère beaucoup du temple d’Osiris. Une galerie de colonnes l’en- 

ioure de trois côtés; au-devant est un portique de quatre colonnes, qui offre en 

petit la disposition de presque tous les autres portiques Égyptiens. Ce qui distingue 

ces portiques de ceux que nous avons imités des Grecs et des Romains, c’est qu'ils 

sont fermés latéralement , et que tous les entre-colonnemens de la façade (à l'ex- 
ception de celui du milieu, qui est ouvert jusqu’en bas, et forme l’unique porte 

4 De. 0 Fe 
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d'entrée) sont fermés par un mur jusqu’au tiers et quelquefois jusqu'à la moitié de 
leur hauteur. Ces entre-colonnemens extérieurs sont par-là transformés, pour ainsi 

dire, en fenêtres. Il résulte de cette disposition, qui, sans doute, avoit son motif 

dans les rites Égyptiens, un effet très-mystérieux dans l'intérieur des portiques. Mais 

ce motif nous est actuellement si étranger, que le premier desir quenous éprouvons, 

c'est de voir ces murs d'entre-colonnement supprimés, afin de jouir de toute la 

hauteur des colonnes, dont la proportion est d’ailleurs peu élancée. 

Au reste, on saccoutume bientôt à ne point chercher l'élégance Grecque 
dans l'architecture Égyptienne : son caractère est plus grave; la solidité, la durée, 

en étoient le but principal. On y trouve la simplicité dans l'ensemble, la variété 

dans les détails, et de l'unité dans toutes les parties. C’est manifestement sur 

cette architecture que les Grecs ont formé la leur; et comme ils avoient pris 

leur religion en Égypte, ils y avoient pris aussi la distribution des temples. Celui 

qui nous occupe est du genre de ceux qu'ils avoïent particulièrement imités. On 

ne peut méconnoître, même dans les détails de l'architecture des Grecs, limita- 

tion de celle des bords du Nil, en comparant le chapiteau décoré de feuilles de 

palmier et le chapiteau Corinthien entouré de feuilles d’acanthe. L'idée toute en- 

tière de ce beau chapiteau Grec est dans celui des Égyptiens; et, quelqu’ingénieuse 
que soit la fable de Callimaque , emprunt est manifeste. 

Le petit temple n'est pas moins riche de sculpture que le temple d'Osiris : les 

figures qu'on y a le plus fréquemment représentées , sont celles d'Isis et de son 
fils Horus. La tête d'Isis est aussi sculptée en relief sur les quatre faces des dés qui 

surmontent les chapiteaux; et lon ne sauroit douter que ce temple n'ait été 

consacré à Isis ou à Horus, et peut-être à tous les deux à-la-fois. 

Ce petit édifice n’a éprouvé aucune dégradation, et semble tout neuf. Il est 

certainement construit postérieurement au grand temple : mais il est difficile d’as- 

signer avec quelque précision la différence des âges d’après la seule différence de 
conservation. Mille ans d’antériorité sont peu sensibles entre des édifices qui ont 

certainement plusieurs milliers d'années , et qui cependant sont encore si bien 
conservés. | - 

La destruction successive des maisons de terre qui ont été construites sous 

le portique du temple d’Isis, en a tellement élevé le sol, que les colonnes y sont 

enfoncées Jusqu'au quart de leur hauteur. On voit aussi en dehors , entre les 

colonnes de la galerie, des restes de murs qui linterrompent, et forment des 
chambres séparées de différentes grandeurs : ils sont construits les uns en briques, 

les autres en pierres liées avec de la chaux, et ils devoient avoir quelque solidité; 

néanmoins ils sont presque tous écroulés, et leurs débris empêchent de voir le 

pied des colonnes. Ces constructions, qui ne ressemblent point aux huttes en 

terre des Nubiens, seroient-elles les maisons bâties par la garnison Romaine! ou 

seroient-elles l'ouvrage des Chrétiens qui, pendant long-temps, habitèrent en 
Égypte les grottes sépulcrales et les temples abandonnés! 

Nous avons parcouru les principaux édifices qui ont entre eux une dépendance 

mutuelle ; il en existe quelques autres sur la surface de File. 
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À quelque distance des temples, sur le bord du quai, subsiste encore une salle 

isolée, reste d’un édifice plus considérable. Les sculptures qui la décorent, sont 

relatives à la mort d'Osiris; et il est curieux de retrouver ici la représentation 

de cette fable sacrée, sachant que la mythologie Égyptienne plaçoit le tombeau 

d'Osiris dans File de Philæ. Cette salle renferme aussi plusieurs noms , plusieurs 
inscriptions cursives, parmi lesquelles il y en a de fort anciennes. On en remarque 

sur-tout une , au plafond, tracée avec de l'encre rouge, en plusieurs lignes, en ca- 

ractères inconnus. Nous avons vu, sur d’autres monumens de l’île, des inscriptions 

Cursives, Grecques et Latines; d’autres écrites dans nos caractères Européens. On 

trouve encore ici des noms et des sentences écrites en arabe. L'île de Philæ réunit 

dans ses inscriptions bien des âges et bien des peuples différens; et, sous ce seul 

rapport, elle seroit déjà un des points les plus curieux de l'Égypte. 

Il reste peu de constructions dans le nord de Fîle, formé des dépôts limoneux 

du fleuve; il est cultivé dans quelques endroits , les seuls qui ne soient pas occupés 
par des décombres. Au milieu de cette partie de File, un pan de muraille est 

resté seul debout : il est de construction Grecque ou Romaine, décoré des 

triglyphes de l'ordre Dorique, et bâti des débris de quelque monument Égyptien. 
Un autre édifice Romain, voisin de celui-ci, n’a point été achevé; mais il est aisé 

d'y reconnoître un petit arc de triomphe. L'espace qui s'étend entre cet arc et les 
temples, a été occupé par plusieurs constructions, mais qui ne paroissent pas avoir 

formé de grands monumens: les unes, démolies jusqu’à rase terre, semblent des 

plans tracés sur le sol; d’autres ne se devinent plus que sous des monceaux de 

pierre et de poussière : mais au-delà, en continuant de revenir vers le midi, on 

se trouve au pied de cet édifice percé à jour , qui frappe le premier la vue quand 
on découvre l'ile. 

C'est par sa -blancheur, et sur-tout par son élégance, que cet édifice se fait ainsi 
remarquer. Les colonnes qui le composent, engagées dans des murs Jusqu'au tiers 

de leur hauteur, forment une enceinte carrée, sans plafond, où fon entre par 

deux portes opposées. Ces colonnes ne sont pas plus élancées que celles des 
autres temples, mais elles sont surmontées d’un dé égal au quart de leur hauteur; 
ce qui donne à l'ensemble de l'édifice un air de légèreté qui contraste avec la 

proportion ordinaire des monumens. 

Celui-ci n'est sculpté que dans quelques-unes de ses parties : il est manifeste 

qu'il n'a point été achevé, et l’on saisit avec une sorte d'empressement cette occa- 

sion d'étudier les procédés des Égyptiens dans la taille des pierres et dans la pré- 
paration des sculptures. 

Cet édifice est, comme tous ceux de l'île, environné de quelques maisons de 

Baräbras, construites en briques non cuites, ou seulement en terre. Néanmoins 

ce beau monument n’est point enfoui dans les masures : les colonnes sont décou- 

vertes jusqu'a la base; circonstance rare en Égypte, où lélévation annuelle du 

sol et la destruction rapide des habitations modernes enterrent de plus en plus 
les anciens édifices et les enfouissent tout entiers sans les détruire. 

Après avoir parcouru tout l'intérieur de l’île, il reste encore à visiter au dehors 
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une petite construction Égyptienne placée sur la rive gauche du fleuve, dans une 
anse entre les rochers, On y voit les débris d’un quai, plus loin les restes d’üne 
porte et quelques colonnes. Des pierres et des décombres entourent ces vestiges, 

qui doivent être ceux d’un petit. temple. Le terrain environnant est formé des 
dépôts limoneux du fleuve : ces dépôts, quoique placés entre des rocs dépouillés, 
ont la même fertilité que le sol de l'Égypte. Les Baräbras du voisinage les cultivent: 
et les palmiers, qui sont leur plus grande richesse, y deviennent très-beaux et très- 
productifs. 

Le Nil nous offre ici un spectacle qui, au récit des voyageurs et des naturels 
du pays, est le même dans un espace de plus de cinquante lieues en s’'avançant 
dans la Nubie : des rochers arides, entre lesquels roulent les eaux du fleuve; et 
parmi ces rochers, dans toutes ms anses un peu profondes, une famille de Nu-: 

biens, ou io un petit village, selon que les terres du voisinage ont une 

plus petite ou une plus grande étendue. Ces pauvres Nubiens, honnêtes et sobres, 

possèdent peu de bestiaux, et vivent du produit de leur pêche, des petites récoltes 

de grains qu'ils font chaque année, et des dattes de leurs palmiers ; mais ils ne 

consomment que la plus petite partie de ce fruit, et envoient le surplus dans la 

riche vallée de FÉgypte. C'est-là tout leur commerce, tout ce qui leur donne de 

moyen d’avoir quelques vêtemens et de renouveler les imstrumens nécessaires à la 
culture. 

Plus on réfléchit sur la pauvreté de ce pays, plus on examine la nudité des 

rochers , le peu de culture qui les entoure et la petite population de cette contrée, 

qui a toujours été ce qu'elle est aujourd’hui, et plus on doit s'étonner de trouver 
dans l'ile de Philæ des constructions qui attestent tant de puissance dans le peuple 
qui les a élevées, et supposent l’emploi de tant de bras. Cette petite île sera 

long-temps remarquable sur la terre; long-temps elle excitera une juste curiosité à 

l'égard du peuple Égyptien, qui est venu placer des temples aussi grands au-delà des 
cataractes, au milieu des rochers, et qui, dans une contrée presque déserté, a 

construit des édifices aussi Pons aussi riches et d’une aussi parfaite exécution 

que s'il les eût élevés au milieu de sa capitale. 

Mais l’on n'auroit pris de ces étonnantes constructions qu’une idée bien impar- 

faite, si lon s'en tenoit à l'aperçu qui résulte d’un premier coup-d’œil. C’est en les 

considérant dans leurs détails, en faisant de fréquens rapprochemens et des com- 

paraisons multipliées, que l'on peut obtenir quelques règles générales sur l’ordon- 
nance des édifices, et que l'on peut rencontrer quelques-unes des idées du peuple 

qui les a construits. C’est sur-tout dans les sculptures qu'il est possible d'étudier 

sa religion, et de saisir quelques traits de ses usages et de ses mœurs. II faut donc 

actuellement examiner, observer avec détail dans chaque temple, dans chaque 

édifice, cette architecture, ces bas-reliefs et tous ces ouvrages que nous n'avons fait 

_qu'apercevoir. 

Cet examen va faire le sujet des paragraphes suivans. 
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$. III. 

De l'Ile, et de sa position au milieu du fleuve (1). 

AvANT d'arriver à la dernière cataracte, et d’entrer en Égypte, le Nil, durant 

plus ‘d’une lieue de son cours, est divisé par un grand nombre de rochers qui 

forment une suite d'îles de diverses grandeurs. L'une d'elles, appelée Gezgirer el- 

Begeh, a plus d’une demi-lieue de large, et partage le fleuve en deux bras prin- 

cipaux, Fun à l’est, et l’autre à l’ouest. Dans cet endroit, le Nil a presque un demi- 

myriamètre (2) de largeur entre ses deux rives les plus distantes. Le bras oriental, 

qui a environ deux cent cinquante mètres (3) de largeur, et qui coule d'abord du 
sud au nord, se détourne subitement pour aller rejoindre l’autre bras à l'ouest : 

c'est dans ce coude du fleuve, au milieu d’un bassin de forme arrondie, que se 

trouve située l'ile de Philæ. 

Cette île a trois cent quatre-vingt-quatre mètres (4) de longueur, cent trente- 
cinq ($) dans sa plus grande largeur, et neuf cents (6) de circonférence. Ces dimen- 

sions varient un peu, suivant que les eaux du Nil sont élevées ou abaissées : mais 

l'étendue comprise entre les murs de quai, et qui n’est jamais inondée, n'est pas 
fort différente de celle que nous venons de donner; elle a trois cent soixante 

mètres de longueur et cent trente de largeur; en sorte qu’il ne faudroit guère plus 

d'un demi-quart d'heure pour en faire le tour. Sa forme est assez régulière, et sa 

plus grande dimension est du sud au nord. 

La longitude de l’île de Philæ est de 30° 34’ 16”, à partir du méridien de Paris; 

sa latitude est de 24° 1° 34". Ainsi cette île n’est point dans la zone torride, 

comme on l'a cru si long-temps; et elle est même éloignée du tropique d’à-peu- 

près quatorze lieues. Il est vrai qu'il n’en à pas toujours été ainsi, et il y a environ 

cinq mille ans qu'elle se trouvoit placée dans cette zone, Île tropique passant par 

Syène. La variation de l'obliquité de l’écliptique ramenera un jour les choses à ce 

même état, et Philæ se trouvera de nouveau comprise entre les tropiques. 
Syène et Philæ sont à-peu-près situées sous le même méridien, et leur distance 

en ligne droite est de huit mille trois cents mètres (7), un peu moins de deux 
lieues. La route de Syène à Philæ, étant presque directe, peut donc être évaluée 

à deux lieues d’une manière très-exacte.. Cette distance, qui n’est guère que Îa 

moitié de celle qui est indiquée par Strabon, pourroit laisser douter que cette 

île fût effectivement celle que les anciens désignoient sous le nom de PAilæ : mais, 

outre que cette difficulté peut se lever, ainsi qu'on le verra dans les Mémoires sur 

la géographie ancienne de l'Égypte, plusieurs autres circonstances ne permettent 

pas de douter que file dont nous parlons ne soit très-certainement Pile de Philæ 

(1) L'auteur de cette description n’ayant pu mettre (2) Une lieue. 
la dernière main qu'aux deux paragraphes qui précèdent, (3) Cent vingt-cinq toiïses. 

on a cru devoir se borner, en publiant Îe reste de son (4) Cent quatre-vingt-douze toises. 

travail, à remplir les lacunes et Îes omissions; et l’on-ne (s) Soïxante-huit toïses. 

: s’est permis, par égard pour sa mémoire, aucun chan- (6) Quatre cent cinquante toïses. 

gement ni aucune addition considérable, Æ, J, (7) Quatre mille cent cinquante toises, 
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des anciens. Le grand nombre de noms et d'inscriptions mis, en diverses langues, 

sur les édifices de fîle, prouve assez qu'elle étoit un lieu remarquable, où tous 

les voyageurs s'efforçoient de pénétrer, et de laisser des marques écrites de leur 

voyage. Or nul autre point plus important que l'ile de Philæ n’est indiqué par 
les auteurs, au-dessus de la cataracte. 

Au reste, le nom de Philæ est tout-à-fait ignoré dans le pays; cette île y est 
appelée Gegiret el-Birbé [VIe du Temple]. Cette même île a été aussi désignée au 
voyageur Norden sous le nom de Geziret el-Heif. 

Avant d'entrer dans de plus grands détails sur l'île de Philæ, et pour donner 

une idée complète de sa position, il convient de faire la description des rives 
du fleuve, telles qu'on les voit de File même. 

Si l'on regarde le nord, la vue ne peut se porter au loin, parce que le Nil 
forme un coude à l’ouest, et que les rochers de la rive gauche se projettent 

sur ceux de la rive droite. Au contraire, si l’on regarde vers le midi, le lit du 

Nil étant assez direct, on aperçoit jusqu'à plus d’une demi-lieue le cours de ce 

fleuve descendant de la Nubie, et serpentant au pied de rochers élevés de soixante 

à quatre-vingts mètres, qui le bordent immédiatement; ce qui forme une grande 

et imposante perspective. 

La rive orientale du fleuve, celle sur laquelle on arrive en venant de Syène, 

offre, comme nous l’avons dit, une petite plaine sablonneuse entre les rochers. 
Le terrain que les eaux découvrent chaque année, est cultivé; l'on y voit en outre 

d'autres plantes, comme du séné, des wimosa ou acacias, des sensitives, qui 

croissent librement et présentent dans toutes les saisons une verdure d'autant 
plus remarquable que tout le site environnant en est absolument dénué. Cette 

petite plaine est terminée au couchant par une masse considérable de rochers, 

au devant de laquelle s'élève celui dont nous avons déjà parlé, et qui présente 

la forme d’un siége. 
Sur une hauteur qui se trouve parmi ces rochers de granit, on a trouvé des 

restes de momies ; n’en ayant été instruits que le soir, lorsque nous étions déjà 

en marche pour retourner à Syène, nous ne pûmes faire aucune recherche au 
sujet de ces débris. Nous pensâmes que ce sol avoit été visité par quelques-uns 

des Français qui nous avoient précédés. Il seroit intéressant de savoir si ces 

momies sont renfermées dans des excavations naturelles, ou dans des grottes 

taillées par là main des hommes; mais cela est peu probable, à cause de la 
nature du rocher. Nous croyons plutôt qu'elles sont seulement ensevelies dans 

le sable (1). 
En suivant le coude du Nil et allant vers le midi, on remarque dans la petite 

plaine et près des bords du fleuve, d’abord un hameau Nubien habité, entouré 

de palmiers et de quelques mimosa; puis des restes de murailles construites en 

(1) J'ai rapporté des toiles qui ont servi de langes à remarquable, c’est extrême grossièreté du tissu, com- 

ces momies; elles ne sont pas imprégnées de bitume, parée à la finesse des toiles que l’on trouve dans les 

mais de natroun, suivant la préparation qu’on sait avoir catacombes de Thèbes, E. J, 
été en usage dans la classe du peuple : ce qui est plus 

chaux, 
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chaux, qui sont les vestiges des tombeaux de quelques Musulmans révérés; 

ensuite deux petits hameaux abandonnés, et des plantations de 1m05a ; après 

quoi les rochers se rapprochent du fleuve et terminent la plaine. Mais, si lon 

continue de suivre de l'œil cette même rive orientale, on aperçoit, à un quart 

de lieue au-dessus de Philæ, un village qui paroît plus considérable que Îes pré- 

cédens , et qui se fait sur-tout remarquer par un minaret assez élevé, enduit de 

plätre, et dont la blancheur paroît très-éclatante au milieu des rochers de granit. 

Si de même on parcourt de l'œil la rive occidentale, en allant du nord au 

midi, on remarque un petit espace entre les rochers, cultivé et planté d'arbres. 

C'est la que se trouvent quelques ruines Égyptiennes ; après quoi l’on ne voit plus 

que des rochers, aussi loin que la vue peut s'étendre. À mi-côte, au milieu de ces 

rochers, on aperçoit une petite Maison qui ressemble à un ermitage , et doit 

avoir été la demeure de quelque anachorète. Il nous est difhcile de comprendre 

aujourd’hui comment des hommes nés dans de plus doux climats, au milieu de 

pays abondans, pouvoient s’en exiler par leur propre volonté, et, quittant pour 

toujours leurs parens, leurs amis et tout ce qui attache à la vie, venoient habiter 

de pareïlles solitudes, pour y essuyer les plus dures privations. 

À l’époque des hautes eaux , l'île de Philæ est peu élevée au-dessus de leur 

surface : mais, lorsqu'elles sont abaïssées, elle les surpasse de huit mètres (1); et 

le rocher de granit qui s’avance dans le fleuve, à la pointe du sud, s'élève encore 

de quatre à cinq mètres (2) au-dessus du sol. L'île est formée, dans sa partie 

méridionale, de rochers de granit qui sont opposés au cours du fleuve , et, de 

l'autre côté, des dépôts que le Nil a laissés derrière ces rochers. Les travaux des 

hommes ont ensuite contribué à lui donner fa forme que l’on voit aujourd’hui. 

L'ile a été entourée d’un mur de quai dont on retrouve par-tout des vestiges, 

et dont plusieurs parties sont même encore bien conservées. Ce mur est en talus, 

bâti en grès; les pierres en sont taillées avec soin, et, en général, il est d’une belle 

construction. Quant à la multitude de parties saillantes et rentrantes que l'on y 

remarque, elle peut avoir eu deux motifs : le premier, de profiter de toutes les 

sommités de rochers que l'on pouvoit rencontrer , afin d'y asseoir la fondation; 
l'autre , de ménager des esplanades d’une suffisante étendue au-devant de quelques 
édifices antérieurement construits. D'ailleurs, il est probable que toutes les par- 

ties de ce mur n'ont pas été bâties dans le même temps, et qu’elles ont dû, à diffé- 

rentes époques, exiger des réparations : c'en est assez pour expliquer leurs contours 

irréguliers. Mais une chose est digne de remarque dans la construction des parties 

de murailles qui s’'avancent dans le fleuve; c’est que ces murs, au lieu d'offrir des 

surfaces planes, ont une courbure horizontale, dont la concavité est tournée du 

côté de l’eau. Cette concavité est, à la vérité, peu considérable ; néanmoins on ne 

sauroit douter qu'elle n'ait eu un motif de solidité, puisque les murs ainsi cons- 

truits opposent la résistance d’une voûte à la poussée horizontale des terres : mais 

cela suppose que les extrémités de larc étoient des points d'appui qui pouvoient 

(1) Vingt-cimq pieds. (2) Douze à quinze pieds. 

AD; C 



1 8 DESCRIPTION 

eux-mêmes résister à la poussée de la voûte; et probablement ces extrémités 

étoient fondées sur le roc, et construites avec un soin particulier. Il eût été curieux, 

sans doute, d'acquérir des notions certaines sur ces constructions hydrauliques 

des anciens Égyptiens, espèces de constructions qui offrent encore en Europe de 

grandes difficultés, malgré l'avancement de nos connoissances : mais il auroit fallu 

pouvoir faire des fouilles profondes et d’autres travaux que les circonstances ne 
permettoient pas d'entreprendre. Quoi qu'il en soit, les murs courbes dont il 

est ici question, ne se trouvent qu'à Philæ et à Éléphantine; et Je ne sache pas qu'on 

en ait.vu de semblables, soit chez les Grecs, soit chez les Romains. 

Tout le nord de file a été autrefois occupé par des constructions dont il n’est 

resté que des pierres et des décombres. Cependant, comme il est formé de terre 

d’alluvion, on y voit quelque végétation : autour de deux ou trois cabanes sont 

des dattiers; et sur le bord du fleuve, des espèces de jardins entourés de quelques 
pierres amoncelées qui en forment l'enceinte. Mais la seule partie qui soit entiè- 

rement consacrée à la culture, c’est le terrain qui s'est formé au pied du quai, et 

qui, chaque année, est couvert par l'inondation : ce petit coin de terre est soigneu- 

sement ensemencé de dotra, de haricots; c'est-là le jardin de File. 

Le sud-ouest de Philæ est occupé par les temples; le sud-est, par un grand 
nombre de maisons de Baräbras et par beaucoup de décombres. S'il étoit permis 

de croire, d’après les expressions de Strabon, qu'il y a eu une »7/ de Philæ, ce 

seroit dans cet endroit qu'il faudroit en chercher la position. Mais, selon Diodore, 

les prêtres seuls pouvoient pénétrer dans l'ile; ce qui ne permet guère de croire 

qu'une ville y fût placée. 
IH n'y a aujourd'hui dans l'ile de Philæ qu'un très-petit nombre d’habitans, qui 

consiste en huit à dix familles. Ils font leur demeure dans quelques cabanes 

placées entre l'édifice de l’est et la galerie qui conduit du premier au second 
pylône , et aussi dans quelques-unes des chambres de cette galerie. 

Lorsque les Français se présentèrent la première fois pour entrer dans File, 

les habitans firent résistance; un grand nombre de Baräbras de l'ile Begeh et de 

tous les environs s'étoient réunis à eux ; et pendant quatre jours qui furent néces- 

saires pour préparer un radeau, ils se crurent vainqueurs : mais à peine virent-ils 

les Français en mouvement sur le fleuve, qu’ils prirent tous la fuite et regagnèrent 
la grande île. Depuis, ceux de Philæ revinrent dans leurs habitations, et conti- 

nuèrent d'y rester, malgré les fréquentes visites des Français : cependant ils ne 

voyoient pas sans inquiétude la curiosité avec laquelle on parcouroit les édifices de 
l'île. Quelques-uns de nous y étant retournés trois fois de suite, les habitans leur 

dirent que du temps des Mamlouks on les laissoit plus tranquilles, et que puisque 

c'étoit à cause des temples qu'on venoit ainsi les troubler, ils se mettroient 

à les détruire ; mais ils auroient été bien embarrassés d'effectuer une pareille 

menace. 

Les Baräbras sont réputés, dans toute l'Égypte, des serviteurs fidèles ; on leur 

confie la garde des magasins, et on les emploie comme portiers : le propre de leur 

caractère est la bonté; leurs mœurs sont très - simples. Ils sont fort basanés , sans 
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être cependant noirs, et les traits de leur figure ne sont pas non plus ceux des 
nègres. Mais ce n'est pas ici le lieu de s'étendre davantage au sujet de cette 

nation (1). Je najouterai plus, sur la position de Philæ, qu'une circonstance digne 
de remarque : entourée, comme on l'a vu, par des chaînes de montagnes élevées et 

des rocs dépouillés, l'île se trouve placée tellement au milieu d'eux, que l'écho sy 

répète un grand nombre de fois; pendant la nuit, un seul cri en produit jusqu’à 

cinq, qui se font entendre distinctement à des intervalles de temps très-sensibles, 

S IV, 

Des Édifices qui servent d’avenue au grand Temple. 

Pour mettre dans la description particulière des monumens de Philæ le même 

ordre que dans leur aperçu général, nous commencerons par les édifices les plus 

méridionaux, en nous rapprochant successivement des temples (2). 

L'édifice du midi étoit composé de quatorze ou peut-être de seize colonnes 

formant une enceinte sans plafond. Il ne reste maintenant que peu de colonnes 

debout du côté de l’ouest : elles supportent une architrave fort délabrée; la corniche 

n'existe plus. Les autres colonnes sont presque totalement détruites, et l'on ne 

retrouve même aucune trace des deux colonnes qui doivent avoir formé le côté 

du midi. Cette enceinte est un des plus petits monumens de l'Égypte; les co- 

Jonnes n'ont que sept décimètres (3) de diamètre, et 4".7 (4) de hauteur, tout 

compris (5). | 

Nous ne nous arrêterons point ici sur sa disposition, qui paroît avoir été fort 
semblable à celle de l'édifice de l'est, dont nous parlerons avec développement, 

Nous n'insisterons pas non plus sur les détails de ses parties, parce que nous en 

trouverons de pareils dans de plus grands édifices mieux conservés. On ne remarque 

de particulier dans celui-ci, qu'un chapiteau dont les feuilles lisses ne se voient 

point ailleurs : ces feuilles sont peut-être limitation de celles du bananier ou de 

quelque roseau; peut-être aussi ne sont-elles point achevées , et devoient-elles 

étre découpées. Dans ce cas, ce chapiteau ne seroit pas sans analogue. 

Au-devant de l’enceinte du midi étoient deux petits obélisques posés sur le mur 
même du quai, qui leur formoit un socle très-élevé : l’un d’eux à été renversé dans 

le fleuve, et l’on ne voit plus que l’entaille dans laquelle sa base étoit encastrée ; 

(1) Voyez le Mémoire de M. Costaz sur les Baräbras. 

(2) Quoique nous employions ici Île mot description, 

notre intention n’est pas de parler des monumens suivant 

Vacception que lon donne ordinairement à ce mot. La 

véritable description des monumens est dans les gravures 

de atlas : la distribution d’un temple ne sauroit être 

mieux décrite que par un plan, et ses décorations, que par 

des élévations, des vues et des perspectives : mais les faits 

que Îles dessins ne renferment point et ne peuvent pas 

même exprimer, ceux sur lesquels il est nécessaire d’ar- 

rêter lattention , les remarques, les rapprochemens que 

les voyageurs seuls pouvoient faire, enfin les conjectures 

APE 

raisonnables propres à fixer les idées et à satisfaire l’es- 

prit, tous ces objets sont du domaine de la parole; et 

c’est d'eux que'se composent les paragraphes suivans. En 

les joignant aux gravures de lailas, on aura une connois- 

sance complète des monumens de l'ile de Philæ. 

Les planches citées dans ce chapitre et les suivans appar- 

tiennent au premier volume de l’atlas des Antiquités, 
(3) Deux pieds trois pouces. 

(4) Quatorze pieds six pouces, 

(s) Les mesures rapportées dans le cours de ce Mé- 

moire ne sont qu’approximatives ; pour plus d’exactitude, 

il faut consulter les planches, 

CZ 
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l'autre est encore debout, mais il est cassé par le haut. Cependant, en lui suppo- 
sant la proportion commune aux autres obélisques, il devoit avoir environ sept 
mètres (1) de hauteur. C'est le plus petit de tous les obélisques que nous ayons 
vus dans la haute Égypte. Il est de grès (2), et c'est le seul qui soit de cette 
matière. Il est sans hiéroglyphes , et c’est encore le seul que nous ayons vu ainsi; 
à quoi l’on peut ajouter qu'il est élevé sur une très-haute base, tandis que les 
autres sont posés presque au niveau du sol qui les environne, nes ces diffé- 
rences doivent faire AUD EEE l'objet des deux obélisques situés à l'extrémité 
de File n’étoit pas le même que celui des autres monumens semblables : et si l’on 
remarque encore qu'on les a mis à des distances fort inégales de l'édifice du midi, 
afin qu'ils fussent tous les deux au-dessus du mur de quai, lon se convaincra qu'ils 
ont été principalement élevés pour la décoration extérieure, à laquelle il est mani- 
feste que la régularité intérieure a été sacrifiée. On conçoit, en effet, que l'île de 
Philæ étant, en quelque sorte, l'entrée de l'Égypte du côté de la Nubie, on à 
pu vouloir en embellir aspect aux yeux de ceux qui arrivoient des parties supé- 
rieures du Nil. L'enceinte du midi elle-même paroît avoir été disposée dans le 
méme dessein; car il est à remarquer qu'elle na aucune liaison que l’on puisse 

retrouver aujourd’hui avec les édifices qui l’environnent: seulement son axe prin- 
cipal répond au milieu du grand pylône; et tandis que tous les autres édifices 
se présentent obliquement, elle seule offre à ceux qui descendent le fleuve, un 
aspect régulier, que les deux obélisques rendoient encore plus remarquable. 

Tout auprès de cette enceinte est l’origine d’une longue colonnade formant 
galerie, et qui borde la rive occidentale du fleuve ; les deux extrémités en sont 

abattues, et il est impossible de dire où devoit être celle du nord. Quant à celle 

du midi, il paroît qu'elle arrivoit jusqu'au mur qui termine l'île; mur qui est 
encore debout, et dans lequel est une ouverture qui permettoit aux personnes 

placées sous la colonnade d’apercevoir au loin les barques naviguant sur le fleuve. 
Trente-une colonnes de la galerie sont encore debout, et lon en trouve une 

trente-deuxième qui n'est détruite qu'à moitié, en sorte que cette galerie PrÉScite 

encore une longueur de 93.3 (3). Plusieurs de ces colonnes sont près de s’'écrou- 

ler; les pierres qui les composent, sont toutes disjointes et déplacées. Ces dégra- 

dations doivent être attribuées à la chute des pierres, toujours très-volumineuses, 
qui forment les architraves et les plafonds; lorsqu'elles viennent à être rompues par 

quelque cause que ce soit, elles tombent, et frappant obliquement les colonnes, 

en dérangent les pierres, ou les renversent quelquefois. 

Vers le milieu de la longueur de la galerie, deux des colonnes sont plus espa- 

cées que les autres : des pieds-droits s’élevoient contre ces colonnes, et formoient . 

entre elles une porte ; ce qui fait naturellement supposer que l’on ne passoit pas 

entre toutes les autres colonnes, et qu’il y avoit à cette galerie des murs d’entre- 

colonnement, comme on en voit à tous les portiques, à toutes les colonnades 

extérieures. 

(1) Vinget-deux pieds. voyageurs que cet obélisque étoit de marbre blanc. 
A (2) La couleur de ce grès a fait croire à quelques (3) Environ quarante-huit toises. 
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Les colonnes, ainsi que le mur du fond de la galerie, sont entièrement cou- 

vertes de sculptures, dont quelques-unes portent encore des couleurs. Ce mur, qui 

forme le fond de la galerie, est le mur même du quai : sa fondation, ayant été éta- 

blie sur les rochers, n’a pu être faite en ligne droite, et l’on ne s'est pas mis en 

peine de dissimuler ce défaut d’alignement dans la partie supérieure du mur; ce qui 

cependant eût été, à ce quil semble, assez facile. Il en résulte que le mur de la 

galerie est sinueux , et que la galerie elle-même n'a point, dans toute sa longueur, 

une largeur uniforme. Cette négligence a quelque chose de choquant pour un 

Européen; mais cet exemple, et quelques autres de même espèce, ne sont pas 

suffisans pour conclure que les idées de symétrie et de régularité n'étoient pas, 
chez les Égyptiens, ce qu'elles sont parmi nous. Lorsque la plupart de nos grands 

édifices renferment des irrégularités, devons-nous hésiter à croire que celles que 

présentent quelques monumens Égyptiens, aient été causées par des circonstances 

particulières qu'il a été impossible de vaincre! 

Le mur est percé de plusieurs fenêtres, qui ne pouvoïent avoir d’autre objet que 

de laisser apercevoir le fleuve et la rive opposée à celle de File. Ces fenêtres sont 

petites, disposées irrégulièrement, et n’entrent pour rien dans la décoration : cepen- 

dant, leur épaisseur étant sculptée comme le reste de la galerie (1), il faut admettre 

qu’elles ont été faites en même temps que l'édifice, et non pas percées après coup. 

La colonnade qui fait face à celle dont nous venons de parler, est à-peu-près 

dans le même état: il ne reste plus que l'architrave ; la corniche manque entiè- 

rement, et peut-être même na-t-elle jamais été posée. Dans le mur du fond sont 

trois portes qui doivent avoir conduit dans quelques chambres; mais il n’en reste 

plus aucun vestige. Cette galerie se prolongeoit sans doute vers le nord; et ül 

| paroît qu'une petite salle carrée qui subsiste encore dans cette direction, y avoit 

son entrée. Quant à l'extrémité sud de la colonnade, elle ne s’est jamais étendue 

au-delà du point où on la voit aujourd'hui; car elle est encore terminée par un 

mur élevé qui reçoit la dernière architrave. La colonne placée dans le prolonge- 

ment du mur qui forme lé fond de la galerie, et quelques autres constructions qui 

l'environnent, sont insuffisantes pour donner des indices sur l'usage ou même seu- 
lement sur la forme des édifices auxquels elles ont appartenu. 

I me paroît également impossible de trouver les motifs qui ont pu déterminer la 

position irrégulière de cette seconde colonnade. Il se peut qu'à l'époque où elle fut 

construite, des bâtimens qui maintenant n'existent plus, mais qui alors étoient de- 

bout, et peut-être trop respectés pour qu'on osàt les détruire, aient empêché de lui 

donner une autre direction: et quoique ce manque de symétrie dans la position des 

deux colonnades semble indiquer qu'elles n’ont pas été construites à-a-fois, cepen- 
dant toutes les autres inductions portent à croire le contraire. Les deux colonnades 

sont élevées sur les mêmes proportions, détruites à -peu - près au même degré, 

et ont été laissées par leurs constructeurs dans le même état d’inachèvemenr. 

La hauteur des colonnes est de 5-1, leur diamètre est de 0.8 environ. Les 

chapiteaux ont tous la même hauteur et à-peu-près la même forme; mais les 

(1) Extrait du Journal de voyage de M. Villoteau. 
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sculptures en sont trés-variées. Un des plus simples et des plus agréables , est 
celui qui est formé de feuilles de palmier : il est impossible de concevoir rien 
de plus élégant. Aux feuilles de palmier le sculpteur à joint les régimes de dattes, 
et le haut de la colonne représente en même temps l'écorce du palmier : l'image 
de cet arbre est donc complète dans cette colonne, et jamais imitation ne fut 
moins déguisée et plus heureuse. D’autres chapiteaux sont ornés des feuilles du 
lotus dans l’état où elles sont avant d’être entièrement ouvertes; on y voit aussi 
la fleur de cette plante sacrée. | 

L'architecture Égyptienne offre ce caractère qui lui est tout-à-fait particulier, 
que sa décoration n'avoit jamais rien de capricieux, et qu’elle étoit toute com- 
posée de symboles auxquels il y avoit un sens attaché. 

Mais ce que les chapiteaux de ces colonnes offrent encore de remarquable, 

c'est que, n'étant pas tous terminés, ils nous apprennent comment les Égyptiens 

ébauchoient leurs sculptures. Ces ébauches sont polies comme si elles eussent dû 

rester sous la forme qu'elles ont, et servir elles-mêmes de chapiteaux : il ya 

en effet de ces ébauches qui poto former des chapiteaux d’un goût original 

et d'un style assez pur (1). 

Au-dessus des chapiteaux sont des dés carrés, sur lesquels porte l’architrave. 

C'est une chose pleine de raison d’avoir fait en sorte que des architraves, qui 

offrent toujours une apparence de pesanteur, ne portent pas immédiatement sur 

des chapiteaux composés de feuilles, de fleurs et d’ornemens délicats. Les Égyp- 

tiens n'ont jamais manqué à cette convenance, et il est étonnant-que les Grecs 
ne Îles aient point imités ; car il n'en résulte aucun effet désagréable : au contraire 

même, les chapiteaux se trouvant par-là un peu éloignés de larchitrave, les 

grandes lignes n’éprouvent aucune interruption; ce qui est toujours une source 
de beautés dans l'architecture. 

Les colonnes de ces galeries, comme toutes celles d'Égypte, diminuent de la 

base au chapiteau d’une manière uniforme; c’est cette sorte de diminution qu'on 

remarque aux colonnes Doriques élevées en Grèce dans le plus beau siècle de 

l'architecture. La diminution des colonnes suivant une ligne courbe, et leur 

renflement au tiers de leur hauteur, sont d'une époque où le goût des choses 
simples commencçoit à se perdre. 

Au-delà des deux colonnades est le grand pylône, l’un des édifices les plus 
importans de l’île; nous en parlerons avec détail. Disons d’abord quelque chose 

des deux obélisques ainsi que des deux lions qui étoient placés au-devant de cette 
première entrée des temples, et qui sont actuellement renversés. 

Les obélisques sont d’un seul morceau de granit rouge, et portent sur chacune 

dé leurs faces une colonne d’hiéroglyphes, comme on le voit à celui d'Heliopolis. 

Ces obélisques, plus grands de moitié que ceux de l'extrémité de l'ile, sont cepen- 

dant encore fort petits, comparés à ceux de Thèbes, d'Heliopolis et d'Alexandrie. 

(1) Plusieurs voyageurs s’y sont mépris. qu’employoïent les artistes pour lexécution des divers 
Voyez pl, 8, fig. r et 10,2 et11,5$ et 8, &c.oùilest genres de chapiteaux. 

facile de reconnoître les différentes manières d’ébaucher 
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Les deux lions, également en granit, paroissent avoir été placés au-devant des 
obélisques ; ils sont assis sur leur croupe, les deux pattes de devant étant droites. 

Cette attitude, qui n'est reproduite dans aucun autre lion ou sphinx de ronde 

bosse , se retrouve assez Dre dans ceux a sont en bas-relief, On en 

verra un exemple à à Philæ même. 

Le pylône à environ quarante mètres de largeur et dix-huit mètres de hauteur; 

son épaisseur est d'environ six mètres : mais elle ne forme point une seule masse de 

pierre; dans l'intérieur sont pratiqués plusieurs chambres et des escaliers. On 

pénètre dans le massif droit par une petite porte située à l'extrémité de la galerie 

qui conduit du premier au second pylône. L’escalier de ce massif s'élève, par une 

pente très-douce, Jusqu'au sommet de l'édifice, en tournant autour d'un noyau 

carré. Il n’y a point de marches dans les angles, qui sont tous occupés par des 

paliers. C’est ainsi que l'on voit encore quelques escaliers dans les tours carrées 

de nos anciens châteaux. On est entré dans deux chambres au bas de l'escalier, 

et dans trois autres vers le milieu de la hauteur de l'édifice : quelques-unes de 

ces chambres sont, ainsi que l'escalier, éclairées par des ouvertures petites au 

dehors, qi s'élargissent dans l'intérieur, mais qui donnent néanmoins peu de 

lumière, à cause de la grande épaisseur des murs. 

La distribution du massif gauche est différente : pour parvenir à son sommet, 

il faut d'abord monter l'escalier du massif droit, et, traversant toutes les chambres 

supérieures , passer sur la porte d'entrée entre les deux corniches, qui forment de 

ce dessus de porte un couloir découvert et une communication entre les deux 

parties du pylône. À l'extrémité de ce couloir, on trouve, dans le massif gauche, 

un escalier qui monte au sommet par une seule rampe. 

La porte latérale pratiquée dans ce massif, vis-à-vis du temple de l’ouest, donne 

entrée à deux chambres obscures et encombrées, qui peut-être avoient Do 

communication avec deux autres chambres supérieures dans lesquelles on n'est 

entré que par une ouverture forcée. Trois de nos collègues ont trouvé une grande 

quantité de langes et d'enveloppes de momies dans ces deux chambres supérieures, 

que nul autre qu'eux n'a visitées. Ce fait, sur lequel il a été impossible de recueillir 

plus d’éclaircissemens, méritera de fixer l'attention des voyageurs qui se rendront 

un Jour dans l'île de Philæ; néanmoins nous ne croyons pas que ces construc- 

tions aient dû, en général, servir de tombeaux. 

Ce qui nous paroît le plus raisonnable à dire sur l'usage des pylônes, dont la 

hauteur domine de beaucoup les temples et les palais au-devant desquels ils sont 

construits, c'est qu'ils servoient d'observatoires. Les diverses chambres intérieures 

peuvent avoir servi à mettre les instrumens, et peut-être aussi à loger les gardiens 

à qui le dépôt en étoit confié. À cette supposition, que justifie l'étude particulière 

que les Égyptiens faisoient de l'astronomie, nous ajouterons celle-ci, qui sert à 
expliquer la forme et la situation de ces observatoires, toujours divisés en deux 

_ parties, au milieu desquelles se trouve une porte d’entrée : c’est que long-temps 
avant qu’il y eût en Égypte une astronomie et des observatoires, on avoit certai- 
nement fait la guerre et construit des forteresses. Nous croyons voir dans les deux 
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parties d’un pylôhe deux tours carrées, destinées originairement à flanquer les 

portes d'entrée ; et nous pensons que, ces édifices s'étant offerts comme d’eux- 

mêmes aux premiers astronomes, on continua dans la suite, soit pour des raisons 

particulières, soit seulement par respect pour l'usage établi, d'élever des observa- 

toires sur un modèle fort semblable à celui des anciennes tours. 

Les portes des pylônes sont d’une proportion très- élégante : leur hauteur est 

toujours plus que double de leur largeur. On s'est assuré par plusieurs observa- 

tions, qu'elles étoient fermées par des portes battantes. Ces battans n’étoient point 

appliqués sur lune des faces du mur : mais, comme nos portes de ville, ou toutes 

celles qui traversent des murs fort épais , ils s'ouvroient dans l'épaisseur même de 

la construction; et des renfoncemens étoient pratiqués pour les recevoir. 

I ne nous reste plus qu'une dernière remarque à faire sur la forme et la cons- 

truction des pylônes, et il faut, pour la saisir, prêter un peu d’attention. Si l’on 

imagine que les deux petites faces qui sont tournées l’une vers l’autre , et entre 

lesquelles la porte est comprise, soient prolongées jusqu'au sol du monument, 

ces faces n'arriveront pas jusqu'au dedans de la porte, et l’on a même observé 

que presque toujours elles viendroient précisément aboutir aux renfoncemens 

qui sont sous cette porte. S'il en étoit autrement, c'est-à-dire, si l'œil, en prolon- 

geant ces deux faces, les voyoit pénétrer dans l'intérieur de la porte, ïl seroit 
extrémement choqué, et croiroit apercevoir un porte-à-faux , qui pourtant ne 

seroit pas réel. Cette recherche, ce soin, qui ne peut être que le résultat de Pex-._ 

périence, et que lon aperçoit jusque dans les édifices les plus ruinés, les-plus 

évidemment antiques, prouve suffisamment que ces édifices eux-mêmes ne sont 

pas les premiers que les Égyptiens aient construits. 

Passons maintenant à l'examen des sculptures qui décorent les faces extérieures 

de ce pylône. Nous ferons d’abord remarquer que ces sculptures ne forment 

aucune saillie sur la face du mur. Le sculpteur, après avoir tracé le contour 

d'une figure, n'a pas donné un seul cop de ciseau hors de cette limite : il y a 
exécuté son bas-relief sans abattre la pierre qui l'environne, en sorte que ce bas- 

relief se trouve placé dans une espèce de creux, et que ses parties les plus saillantes 

ne sortent pas de la face du mur (1). Cette sorte de sculpture en relief dans le ‘creux 

est tout-à-fait particulière aux monumens des anciens Égyptiens : elle est toujours 

employée au-dehors des édifices, parce que sa nature même la met à l'abri des 

chocs, et de la plupart des autres accidens auxquels les bas-reliefs ordinaires sont 

exposés. Aussi ces derniers ne se voient-ils que dans des intérieurs; et quoiqu'il 

y ait quelques exceptions à cette règle sur l'emploi des deux espèces de sculpture, 
elle n'en doit pas moins être regardée comme à-peu-près générale. 

Les sculptures de la face antérieure du pylône représentent, sur chaque massif, 

trois scènes bien distinctes; deux dans le haut, et une seule dans la partie infé- 

rieure.. Les divinités y sont distinguées par le bâton augural et a croix à anse 

qu'elles tiennent dans leurs mains. On y voit Osiris, soit avec une tête d'homme, 

(1) On peut jeter les yeux sur les gravures, et principalement sur [a planche 1}, figure r, pour avoir une idée 
de l'effet de cette espèce de sculpture. 

soit 
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soit avec une tête d'épervier. Isis est coiffée de la peau d’un vautour; et son bâton 

augural, au lieu d'être terminé par une tête de lévrier , l’est par une fleur de 

lotus (1). 

Dans Îa partie supérieure, les prêtres présentent aux dieux des vases renfer- 
mant sans doute quelques liqueurs précieuses. Dans les scènes de la partie iné- 

rieure, un prêtre, ou un sacrificateur, placé devant des divinités, tient réunies 

par leurs cheveux , ou peut-être par des cordes, trente victimes {2} trois fois moins 

grandes que lui; il a le bras levé pour les frapper. II est manifeste, soit par le 

nombre des victimes, soit par la manière dont elles sont tenues, soit par leur 

proportion, que cette scène n'est point la représentation d’un véritable sacrifice, 

et qu'elle ne doit être regardée que comme un symbole. 

Toutes les figures qui composent ces divers tableaux, ont, comme on peut le 
voir, la tête de profil , les épaules en face, et le reste du corps de profil. Un grand 

nombre d’hiéroglyphes sont rangés, dans des bandes verticales, autour de ces 

tableaux : mais ceux que renferme le dessin n'ont pas été copiés; outre qu'ils sont 

très-élevés, et qu'ils ne se distinguent pas facilement, leur multitude seule étoit 
un motif suffisant pour qu'on n’osât pas entreprendre de les dessiner. 

La corniche du pylône est divisée par compartimens égaux, dans chacun desquels 

sont sculptées les mêmes figures, distribuées de manière à former un ornement 
très-riche et très-agréable pour l'œil, en même temps qu'il étoit significatif pour 

l'esprit. Sur la moulure inférieure de la corniche qui descend en forme de rouleau 

le long des angles de l'édifice, le sculpteur a représenté un ruban qui l'entoure, 
et qui est roulé Un en cercle et en vis. 

Les corniches des deux portes qui traversent le pylône, et dont la décoration 
est semblable à celle des corniches de presque toutes les grandes portes Égyp- 

tiénnes , méritent par cela même d'être remarquées. Sur un fond cannelé est un 

disque accompagné de deux serpens et de deux grandes ailes. Ces serpens, appelés 

Ubœus, sont de l'espèce de ceux qui, quand on les irrite, se dressent sur leur 

poitrine en élargissant leur cou, qui devient en même temps très mince quand on 

le regarde de profil. Les Égyptiens, ne faisant entrer dans leur sculpture aucune 
perspective, et voulant cependant représenter le serpent sacré dans la circonstance 
dont nous venons de parler, ont laissé la tête de profil et mis le cou en face, de 

sorte qu'il paroit être plutôt gonflé qu'élargi. 

Quant aux deux rainures verticales qui sont de chaque côté de la porte prin- 

cipale , elles étoient destinées à recevoir des mâts que lon dressoit contre les 
pylônes, et que l’on ornoïit de pavillons (3). 

La face du pylône opposée à celle que nous venons de décrire, et tournée 

vers Îe temple, est également décorée de sculptures : on n’a recueilli que celles 
qui accompagnent, de chaque côté, la porte percée dans le pylône, en face 

(1) Nous entrons à dessein dans ces détails bien con- mais ce nombre est celui qui a été Fa 1 dans toutes 

nus de tous les antiquaires, mais dont la plupart des Îes scènes semblables. 

autres lecteurs pourront nous savoir gré. (3) Consultez Ja planche des bas- reliefs du vieux 

(2) Voyez planche 6, fig. 7. Le dessin, qui en a été temple de Karnak. 

fait rapidement, ne représente point icitrente victimes; 

HR | D 
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du temple de l'ouest. Elles représentent une barque symbolique , ornée de 1a 
tête d'Isis, et qui mérite de fixer l'attention. Cette barque est portée par 

quatre hommes vêtus de longues robes ; on voit à l'arrière une rame dirigée 
par un personnage à tête d'épervier, qui en meut l'extrémité au moyen de la 
queue d’un serpent dont il tient le corps dans sa main. Au milieu de la barque 
est un coffre ayant la forme d’un petit temple ; deux figures y sont sculptées. 
Ce temple semble être sous leur sauvegarde, et elles étendent leurs ailes sur lui 

en signe de protection. En avant des prêtres qui portent la barque, marche un 

jeune homme tenant une cassolette dans laquelle brûlent des parfums : on voit 

la flamme sortir du vase qui est à l'extrémité, et ce jeune homme y jette adroite- 

ment des grains d’encens. Cette barque symbolique est répétée un grand nombre 
de fois dans les sculptures Égyptiennes, mais avec des attributs et des emblèmes 

accessoires très- variés, qui diffèrent suivant les circonstances. Ce que l’on peut 

remarquer, C'est qu'elle n’est jamais portée que par des personnages vêtus de 
longues robes. | 

I! seroit possible de trouver quelque analogie entre cette barque et l'arche 
d'alliance des Israélites ; et cela n’a rien qui doive surprendre, si lon admet que 

le législateur des Hébreux ait été élevé au milieu des Égyptiens, et que ses idées 

se soient formées sur celles qu'il avoit acquises dans ce pays. On ne doit pas s'at- 

tendre à trouver dans les objets que nous comparons, une similitude complète ; 

mais on remarquera entre eux cette sorte de ressemblance qui tient aux réminis- 

cences et à une imitation en quelque sorte involontaire. En comparant donc 

l'arche d'alliance avec la barque sacrée des Égyptiens, on pourra trouver que les 

prêtres vêtus de longues robes, qui portent celle-ci, sont les Lévites vêtus de 

robes de lin qui portoient celle-là ; que le petit temple est larche propre- 
ment dite, et que les figures aïlées qui sont tournées l'une vers l'autre , les ailes 

étendues sur le petit temple, sont les deux chérubins. De plus, le bateau Égyp- 

tien est porté sur des barres, comme l'arche létoit sur des barres de bois de serim. 

Quant à la partie cintrée qui a la forme d’une barque, il n’en est point parlé dans 

l'Exode ; et, en effet, une barque n’auroit eu aucun rapport avec la religion des 

‘ Israélites , tandis qu’elle en avoit de très-naturels avec celle des Égyptiens, dans 

laquelle le plus grand nombre des symboles doit être rapporté au Nil et à ses 
mondations. 

Après le premier pylône est la cour qui précède le grand temple, et qui peut en 

être regardée comme le péristyle. Elle est formée, à gauche, par le temple de 

l'ouest, et à droite, par une galerie dont nous allons parler. 

Cette galerie est composée de dix colonnes, ayant à-peu-près les mêmes pro- 

portions que celles des deux colonnades qui précèdent le premier pylône. Leurs 

chapiteaux offrent aussi les mêmes variétés ; mais ils sont tous entièrement sculp- 

tés, cette galerie ayant été terminée dans toutes ses parties. La corniche est sur- 

montée d’un couronnement qu’on pourroit appeler une seconde corniche, et dont 

la forme est très-remarquable : il est composé d'une suite de ces serpens qui ont 

la faculté d'élargir leur cou en se redressant sur leur poitrine ; ils sont tous rangés, 
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dans cette attitude, les uns contre les autres, sculptés en ronde-bosse, et por- 

tant un disque sur leur tête. Cet ornement est en lui-même d’une belle compo- 

sition; mais il donne ici une grande épaisseur à lentablement que supportent 
les colonnes. 

Une porte est à l'extrémité de la galerie et contiguë au second pylône; elle 

est maintenant obstruée, et son objet ne peut être déterminé. C’est sur un jam- 

bage de cette porte qu'a été recueilli le bas-relief (pl. 13, fig. 1) qui représente 

un lion dans une attitude toute semblable à celle des deux lions de granit; parmi 

les hiéroglyphes qui sont au-devant de lui, on remarque le même instrument qu'il 

tient entre ses pattes, et qui paroît être une sorte de couteau. 

Sous Îa galerie, cinq portes communiquent à de petites chambres qui forment 

des espèces de cellules, dont il seroit bien curieux de pouvoir deviner l'usage. 
Si la langue hiéroglyphique étoit connue, on apprendroit bientôt, sans doute, 

quel étoit l'emploi de chaque partie de ces édifices ; car il est très-probable que les 

sculptures étoient relatives aux lieux où elles étoient placées. Toutes les parties de 

cette galerie, les colonnes et l’intérieur de ces cellules sont couverts de tableaux 

sculptés, dont deux seulement ont été recueillis. L'un est placé dans une des 

chambres, et représente un Cynocéphale, emblème des Zerres (1), écrivant sur un 

volumen avec un stylet; devant lui est une colonne d’hiéroglyphes. L'autre, placé 
sous la colonnade /p/. 13, fig. 4), représente Isis, et Osiris à tête d’épervier. 

Devant eux est un prêtre, et, sur un traineau, une barque symbolique tout-à-fait 

semblable, pour la forme, à celle que nous avons examinée précédemment. On 

y retrouve le même petit temple; mais les autres attributs sont fort différens. 

Les six enseignes ou étendards placés derrière le prêtre sont une coiffure que 

l'on voit sur la tête des dieux et des prêtres, une enveloppe qui peut être celle 

d'une momie d'oiseau, un épervier, un ibis et deux chacals; enfin on retrouve 

encore ici le porteur de cassolette occupé à y jeter des grains d’encens. 

Cette sculpture et la précédente sont fort curieuses, et l’on doit regretter de 

n'avoir pu en recueillir un plus grand nombre dans ces mêmes cellules ou sous 

cette galerie; peut-être nous en fera-t-on le reproche : mais que l’on se représente 

la situation d’un voyageur arrivant dans l'île de Philæ et n'ayant que peu de jours 
à y demeurer; il emploie la plus grande partie de ce temps à satisfaire sa propre 

curiosité, à prendre connoissance, et , pour ainsi dire , possession, de tout ce qui 

l'environne. Entouré de tant d'objets, tous également nouveaux, ils lui paroissent 

tous d’un égal intérêt : il ne peut cependant tout décrire, tout dessiner ; il faut 

enfin qu'il se détermine, et c'est presque un devoir pour lui de s'attacher aux 
parties principales, aux choses grandes et bien conservées. Il se contente de péné- 

trer dans les édifices accessoires , dans les réduits obscurs ou presque entièrement 

détruits ; il en assigne la place et les principales dimensions, les examine à la 
hâte, et ne les quitte qu'à regret. 

(1) Suivant Horapollon. 

2 D, 
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Du grand Temple. 

UN temple Égyptien est, en général, composé de deux parties principales : le 
temple proprement dit, qui est plus long que large, et distribué intérieurement 

en plusieurs salles; le portique, plus élevé, plus large que le temple, soutenu 

par des colonnes, et fermé latéralement par des murs. Ces deux parties sont si 

distinctes, que l'on pourroit abattre la seconde sans que la première en fût en- 

dommagée, celle-ci ayant sa façade complète, qui forme un avant- corps sur le 
mur même du fond du portique. 

Mais, à l'exception de cette ressemblance générale, tous les temples de l'Égypte 

différent les uns des autres, non-seulement par leur grandeur, mais encore par 

leur distribution intérieure, par la disposition des portiques, les proportions, 

le nombre des colonnes, les ornemens, &c.; quelquefois aussi, comme nous en 

- verrons un exemple dans l'ile de Philæ, les petits temples sont entourés d’une 

galerie, et leur aspect extérieur est alors très-différent de celui des autres. 

Le grand temple de Philæ, celui qui fait le sujet de ce paragraphe, présente, 

dans la disposition de son portique, une particularité très-remarquable, et qu'on 

ne retrouve plus qu'une seule fois à Thèbes. Ce portique, qui, comme tous les 

autres, est fermé latéralement, l'est encore antérieurement par un pylône, en 

sorte que la façade du temple n'est autre que celle de ce même pylône. Comme, 

par cette disposition, le portique se trouveroit privé de lumière, on a laissé une 

grande ouverture dans le plafond, de manière que ce portique forme une espèce 

de cour environnée de colonnes de trois côtés ; lon peut dire aussi que c'est un 

portique avec des ailes qui viennent de chaque côté s'appuyer contre le massif de 
la porte. 

Ce pylône, qui sert de façade au portique du temple, est moins grand que le 
premier , et n'est pas aussi bien conservé. La partie gauche, notamment toute la 

corniche, et même le rang de pierres qui est au-dessous, sont détruits. Les sculp- 

tures de la face antérieure ont une distribution et offrent des scènes à-peu-près 

semblables à celles de la face analogue du premier pylône. Une partie de ces sculp- 

tures est cachée dans la partie droite inférieure par un bloc de granit rouge qui a 

environ cinq mètres, en tout sens. Ce bloc est creusé intérieurement : quelques 

personnes qui y sont entrées, ont remarqué des sculptures dans l'intérieur, et le 

regardent comme une espèce de chapelle monolithe. Ce qui est certain, c’est 

qu'il n'a point fait originairement partie de la construction du pylône, et qu'il y 

à été appliqué dans un temps postérieur. 

Ce second pylône renferme aussi, comme le premier, des escaliers qui con- 

duisent jusque sur les terrasses; les dessins font connoître quelle en est la distri- 

bution. On n’a point vu de chambres dans l'intérieur; son peu d'épaisseur permet 
de croire qu'il n’en renferme effectivement aucune. 

On remarque sous le portique, contre le pylône et contre les murs latéraux, 
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des pieds-droits destinés à recevoir les architraves, et qui, par conséquent, rem- 

plissent les fonctions des pilastres que nous employons en pareil cas dans notre 

architecture; ceux qui sont aux extrémités du second rang de colonnes parallèles 

à la façade du temple, tiennent lieu des deux antes que l’on remarque au portique 

du temple de l’ouest et des autres temples, en sorte que ces deux rangées de 

colonnes composent un portique de forme ordinaire : mais les pieds-droits élevés 

contre Îe pylône avoient pour objet d'empêcher que l’architrave ne formät avec 
celui-ci, dont l'inclinaison est assez forte, un angle trop aigu; ce qui est toujours 
d'un effet désagréable. 

Les murs des temples ont à l'extérieur un talus très-sensible, ainsi que nous 

l'avons dit; mais, dans l’intérieur, toutes les faces des murailles sont parfaitement 

verticales. Cependant, sous ce portique, la face formée par le pylône est inclinée; 
et, de plus, le grand avant-corps qui est au fond du portique, l'est également : mais 
il ne faut pas perdre de vue que cet avant-corps sert de mur extérieur au temple 
proprement dit. 

Les colonnes du portique ont des proportions beaucoup plus considérables 

que toutes les colonnes dont nous avons parlé jusqu’à présent : leur circonférence 

est de quatre mètres deux décimètres {1}, et leur hauteur d’environ sept mètres et 

demi (2). Les chapiteaux en sont très-beaux, parfaitement sculptés, et presque tous 

différens les uns des autres ; mais, par une sorte de contradiction bien digne d’être 

remarquée, les bases (3) se ressemblent toutes. On peut voir dans les divers dessins 
de colonnes (4), où l'on a représenté une partie de cette base développée, que 

lornement en est principalement composé de chevrons brisés, entre lesquels se 

trouvent placés des lotus et d’autres symboles. Cet ornement est commun à toutes 

les colonnes de l'Égypte, les autres décorations qui se joignent aux chevrons brisés, 

étant d'ailleurs variées de cent manières différentes. Il seroit curieux de trouver le 

motif qui l'a fait si généralement adopter. 
Plusieurs bas-reliefs ont été copiés sous le portique, et deux avec les couleurs 

dont ils sont peints. L'un surtout / planche 16, fig. 1) mérite d'être examiné, parce 

qu'il est complet et qu'il peut donner une idée juste de ce singulier système de 
sculpture et de peinture : ce bas-relief est, dans le dessin, réduit au douzième de 

sa grandeur véritable, qui est de deux mètres {s) sur deux mètres trois quarts (6). 

Or tous les murs, toutes les colonnes, toutes les architraves, enfin les plafonds et 

jusqu'aux plus petits enfoncemens ou saillies de l'architecture, sont sculptés et 
peints de la même manière. 

I seroit superflu d'entreprendre de justifier ou de blâmer cet usage de colorier 

“ainsi la sculpture d'un édifice, usage qui paroîtra sans doute très-extraordinaire ; 

mais tous Ceux qui ont vu les monumens Égyptiens , peuvent attester que lorsqu'ils 

ont aperçu ces peintures, même pour la première fois, ils n’en ont pas été frappés 

(1) Douze à treize pieds. (4) Voyez principalement Ja planche 11, figure 1. 
(2) Vingt-deux à vingt-trois pieds. (s) Six pieds. 

(3) J'entends ici par base, le pied de la colonne, et (6) Huit pieds. , 

non le support sur lequel elle repose, 
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désagréablement. On peut se rappeler ce que nous avons dit, dans le $. IT, du 
bel effet de ce portique; et la planche dans laquelle on a supposé cet édifice tout 

neuf, avec les peintures dans tout leur éclat, en donne une image très-complète (1). 

Aujourd'hui, il n’y a guère de dégradations notables que dans une seule colonne; 

et pour voir ce portique presque aussi brillant que la gravure Îe représente, il 
seroit suffisant d’en chasser la poussière et de le déblayer des terres et des décombres 
qui ont été amoncelés, sur-tout dans la partie droite en entrant, où le sol est élevé 

de plus d’un mètre au-dessus du sol véritable. 

Les couleurs, comme on peut le remarquer, sont au nombre de quatre, le 

jaune, le vert, le bleu, et ie rouge plus ou moins foncé : à quoi l'on peut ajouter 

le blanc; car le blanc n’est pas celui de la pierre, et on l’a mis au pinceau. 

Il se présentoit une remarque à faire : c'étoit de savoir si les mêmes objets, les 
mêmes signes hiéroglyphiques, étoient toujours peints des mêmes couleurs; ce qui 

auroit pu aider, dans certains cas, à mieux déterminer da nature de ces objets et 

de ces signes. On a deux preuves du contraire : les croix à anse que les divinités 

tiennent à la main, sont toutes vertes dans le portique du grand temple, et dans 

une autre partie du même temple elles sont toutes bleues. La même remarque 

a été faite sur cette espèce de feuille qui est sur la tête d'Isis, et que l'on trouve 

répétée un si grand nombre de fois dans les hiéroglyphes de tous les temples. 

Mais il ne faudroit pas conclure de là qu'il n’y avoit aucun ordre dans la distri- 
bution des peintures : le génie des Égyptiens n’avoit, comme on le sait, rien de 

capricieux; il tendoit à réduire tout en règle, et à consacrer des usages ; et l'étude 

que nous avons faite de toutes les autres parties des arts de ce peuple, où cet 

esprit de règle et de formule est si manifeste , ne permet pas de penser que les 

peintures sacrées aient été seules livrées à l'arbitraire: il faut, d’ailleurs, remarquer 

que, dans les peintures qui représentent des scènes familières et les usages de la vie 

civile, les couleurs sont toujours parfaitement appropriées aux objets. Enfin nos 

deux bas-reliefs coloriés présentent déjà quelques faits qui sont propres à faire. 
croire que les couleurs y ont été placées suivant de certaines lois. Parmi les figures 

principales, il n’y a que celles à tête d'animal qui soient bleues, toutes les autres 
sont rouges; et cette dernière couleur, sans être celle des Égyptiens, étoit cepen- 

dant, de toutes les couleurs qu’ils employoient, celle qui en approchoit le plus. 
De même dans les hiéroglyphes, à l'exception d’une petite figure d'hommeà tête 
d'épervier qui est bleue, toutes les autres figures humaines, et toutes les parties 
détachées, comme les têtes et les bras, sont constamment rouges. Les bœufs 

sont aussi tous de cette couleur; tous les oiseaux sont bleus; tous les vases sont 

verts , ainsi que toutes les portions de cercle, qui paroissent être elles-mêmes des 

vases en forme de coupe : à quoi nous ajouterons que dans tous les temples, dans 

toutes les peintures, la ligne brisée en zigzag, qui, comme nous le verrons plus 

tard , est la représentation de l'eau, n’a jamais été vue que bleue ou verte. De 

toutes ces diverses remarques il résulte , à notre sens, que si les couleurs paroissent 

(1) Voyez la planche 18. 
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d'abord distribuées arbitrairement, c’est qu'on n’a point encore réuni un assez 
grand nombre d'observations sur cette matière, et qu'un jour on trouvera que 

cette partie des arts Egyptiens étoit, comme tout le reste, soumise à des règles 

invariables. 

J'ajouterai encore quelques mots au sujet de ces deux bas-reliefs. On voit 
dans un Osiris à tête de belier, accompagné d’Isis; dans l'autre, deux figures d’Isis, 

dont l’une a une tête de lionne. Les prêtres présentent à ces divinités un vase d’où 

. sort une flamme rouge; et l'on voit sur le bord du vase, deux grains de lencens 
que l'on y brûle. On doit remarquer les plumes composant un habillement dont 

Tsis est souvent vêtue; on doit remarquer encore la richesse des siéges, le socle 

sur lequel ils sont élevés, où l’on voit un animal chimérique, espèce de griffon 

dont la forme étoit consacrée, et que l'on retrouve en plusieurs endroits. 

Quant à la bande étoilée qui borde la partie supérieure de chaque scène, je 
crois qu'on a voulu représenter par-là, soit la voûte du ciel, soit seulement le 

plafond du temple où la cérémonie qui fait le sujet du tableau, est supposée 

avoir eu lieu. Et en effet, les plafonds des temples sont très-souvent décorés 

d'étoiles blanches, dont le milieu est rouge, et qui sont semées sur un plafond 

bleu (1). Ces étoiles quelquefois couvrent tout le plafond, et en forment alors 

lunique décoration; d’autres fois, comme on le voit dans le bas-relief / fig. 7, 

pl. ro), elles sont jointes à d’autres figures, et font partie de l'emblème. Ce bas- 

relief, qui a été copié parmi ceux qui ornent le plafond du portique, est d'une 

grande singularité par fenroulement, on peut dire monstrueux, des trois figures 

qui le composent. On a quelques raisons de croire qu'il a rapport à l'astronomie : 

d'abord, parce que les sculptures astronomiques sont toujours environnées de 

semblables figures; ensuite, parce qu'il renferme un grand nombre d'étoiles; enfin, 

parce qu'il est sculpté sous un plafond, emplacement qui paroît avoir été con- 

sacré plus particulièrement aux sculptures relatives à l'astronomie. Nous nous 

arréterons au petit tableau /fg. 4, pl. 10), parce qu'il peut donner lieu à un rap- 

prochement analogue à celui que nous avons fait dans le paragraphe précédent. 

La table que lon voit ici portée par des prêtres à longues robes, a beaucoup de 

rapport avec celle que l'Éternel commanda à Moïse de faire, immédiatement 

après l'arche. Cette table, qui avoit pour principal objet de recevoir des bassins, 

des plats, des coupes et des tasses pour les libations , ainsi que les pains consacrés, 

devoit avoir un rebord près duquel seroient les anneaux où passeroient les barres 

qui serviroient à la porter. Ces particularités se rencontrent ici, aux anneaux près; 

| mais ce qu'il y a de plus curieux et de plus piquant dans cette comparaison entre 

les deux tables, c'est que les proportions de l’une, données dans l'Exode, cor- 

respondent à celles de l’autre, c’est-à-dire, à celles de la gravure que nous avons 

sous les yeux. 

Nous ne quitterons pas le portique sans parler d’un autre bas-relief qui a été 

copié avec tous les hiéroglyphes qui en font partie: c'est la représentation d’une 

(1) Comme, le plus souvent, cette bande ornée d'étoiles être, lorsqu'on rencontre cette forme dans leshiéroglyphes, 

à la forme qu'on lui voit ici, nous avons pensé qué peut- elle y exprime le ciel ou quelque chose qui y est relatif. 
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espèce d'apothéose. Un jeune homme, Horus peut-être , St placé entre deux per- 

sonnages; l'un à tête d’épervier, c'est Osiris; l'autre à tête d'ibis, c’est Thoth, 

le dieu des sciences : tous deux versent sur sa tête des croix à anse et des 

bâtons auguraux, qui sont, comme nous l'avons déjà fait remarquer, les prin- 

cipaux attributs de la divinité. I existe la plus grande similitude éntre les deux 
phrases hiéroglyphiques qui séparent les trois personnages ; les remarques aux- 
quelles ces phrases donnent lieu, trouveront place ailleurs (1). 

Nous allons passer maintenant du portique dans le temple proprement dit. 

Si lon veut avoir sur-le-champ une idée nette de sa distribution, il sufhra de jeter 

les yeux sur le plan. Nous nous bornerons à faire ici quelques remarques sur cette 
. distribution; elle diffère de celle des autres grands temples, principalement par les 

trois salles, de grandeur presque égale, qui occupent tout le fond de celui-ci, et 
semblent trois sanctuaires. Cependant celle du milieu doit, par cette position 

même, être regardée comme le sanctuaire proprement dit. L'élévation de son 

plafond, la grandeur et la décoration de la porte d'entrée, achèvent de Ia distin- 

guer des deux autres salles, qui-sont fort basses, et dont les portes sont petites et 

sans corniches. Dans le sanctuaire proprement dit, il y a deux de ces niches 

monolithes , espèces de tabernacles dont nous avons parlé dans le paragraphe 

précédent : l’un est debout et placé dans l'angle à droite; le second, qui probable- 

ment-occupoit l'autre angle, est renversé au milieu du sanctuaire (2). On trouve 

aussi une niche, mais plus petite, dans la salle latérale de droite. | 

L'une de ces niches est représentée en grand dans la planche 10 ; elle est de 

granit rouge; sa hauteur est de deux mètres un quart (3); elle est enfumée, comme 

toute la salle où elle se trouve; le sol a été fouillé, et il est Jonché de débris. 

L'obscurité est complète dans cette salle, dont la chaleur est étouffante et l'odeur 

infecte (4). | 

.… IH étoit naturel de présumer que ces niches étoient destinées à renfermer des 

objets précieux du culte, et que très-probablement elles avoient servi de cage à 

l'oiseau sacré; cette conjecture est presque changée en certitude par le dessin 
d'une pareille cage occupée par un épervier, que nous avons vu sur des bande- 

lettes de momies (5). Les monolithes servoient donc à renfermer l'oiseau honoré 

dans le temple : ce qui est conforme au récit de Strabon, qui rapporte qu'une 

espèce d’épervier qu'il appelle épervier d'Éthiopie, étoit particulièrement révéré dans 
l'ile de Philæ. 

Ces niches monolithes que lon a trouvées en divers lieux, devant faire le 

sujet de recherches particulières, nous nous bornerons à faire observer que la 

décoration de celle-ci est dans le même système que toutes les autres parties du 

(1) Voyez l'explication de Ia planche 10 dans les index fond du temple; ce qui n’est pas dénué de vraisemblance. 
joints à l’atlas. (3) Sept pieds. | 

(2) On n’est pas certain si Île monolithe renversé (4) Celui de nous qui a mesuré et dessiné ce mono- 
est dans le sanctuaire ou dans la salle qui le précède. lithe, en a trouvé la cage occupée par une troupe de 
Dans ce dernier cas, il seroït possible qu'il eût été chauve-souris. 

tiré de la salle latérale de gauche, et il y auroit eu (s) Ces bandelettes sont gravées dans le Voyage de 

alors un monolithe dans chacune des trois salles du M. Denon, planche 125, 

temple 
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temple : on y retrouve les mêmes moulures; les talus y sont indiqués; enfin 

l'architecture de ce petit édifice, d’une seule pierre, est dans une harmonie par- 

faite avec celle du temple. Sur le soubassement, deux figures sont représentées 
dans faction d’enlacer et de nouer des tiges de lotus, emblème fréquent sur les 

soubassemens , sur les siéges des statues, et en d’autres lieux semblables. 

Presque toutes les salles de l’intérieur du temple ont encore toute la hauteur 

qu'elles devoient avoir, c'est-à-dire, six mètres (1) : le sol n’en a point été 
exhaussé ; mais on voit qu'il a été fouillé, tant il est rempli d'inégalités. 

On na recueilli qu'un petit nombre de bas-reliefs dans l'intérieur du temple, 

par l'obligation où l'on étoit, pour pouvoir les dessiner, de tenir un flambeau 

d’une main et le crayon de l'autre. Le plus remarquable à beaucoup d’analogie 

avec le dernier que nous avons décrit dans le portique : c’est encore un jeune 

homme entre deux personnages qui lui posent sur la tête une mitre sacrée, celle 

que l’on voit souvent sur la tête des sacrificateurs. En examinant ces divers 

tableaux, ces têtes d'animaux portées sur des corps d'hommes, ces coiffures 

énormes et bizarres, on seroit d’abord porté à n’y voir qu’une sorte de masca- 

rade de prêtres qui prenoient divers déguisemens suivant les différens personnages 

qu'ils avoient à représenter; mais il est bien plus raisonnable de les regarder 

comme de purs emblèmes : ces bonnets d’une forme et d’une grandeur pro- 

digieuses , portés presque tous sur un petit pivot, ne permettent pas de supposer 

qu'ils aient pu être maintenus sur la tête ; et cet argument nous paroît si fort, que 

nous nhésitons pas à regarder ces prétendues coiffures comme n'étant que des 

attributs. 

Enfin, parmi les bas-reliefs qui ont attiré notre attention , mais qui n’ont pas 
été copiés, Je citerai principalement celui qui se voit dans une des deux petites 

chambres qui sont à la droite de la première salle en entrant dans le temple. Le 

mur qui séparoit ces chambres est écroulé, et il a entraîné la chute des plafonds; 

le grand jour qui pénètre par ces brèches, permet de considérer, sur un côté de 

la muraille, une très-riche offrande qui en occupe presque toute la surface : ce sont 

des quadrupèdes, des oiseaux de plusieurs espèces, des vases de toutes les formes, 

des pains, des fruits et des fleurs. On a dessiné quelques-uns des vases, et ils sont 

réunis à d’autres également copiés à Philæ. La forme belle et simple de ces vases, 

dont le galbe est ordinairement très-pur, est digne de fixer l'attention. 

C'est dans ce même lieu, sur la face du mur qui ferme le temple à Porient, 
que l'on a gravé la longitude et la latitude de l'île de Philæ, déterminées par l’un 

de nos collègues. On a choisi, pour placer cette inscription, l’espace nu et 

sans sculpture qui est entre le dessous du plafond de la salle et le haut du mur, 

espace qui, avant la chute du plafond, étoit, en grande partie, caché par 

l'épaisseur même des pierres qui le composoient (2). 

L'escalier qui conduit sur la terrasse, est situé à l'opposé de ces deux petites 

chambres. Cette terrasse n’est autre chose que le dessus des pierres qui forment 

(1) Dix-huit pieds. (2) Voyez la note (2), page 9. 
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les plafonds des diverses salles , et elle est entourée d’une espèce de parapet formé 
par la corniche, qui s'élève un peu plus que le dessus de la terrasse. Quelquefois, 

le plafond dans certaines salles n'étant pas aussi élevé que dans d’autres, la terrasse 

se trouve abaissée dans les endroits correspondans ; mais le plus souvent alors il y a 

deux étages de chambres l’un au-dessus de l’autre, et le temple conserve son même 
niveau. C'est ce qui arrive ici ; les deux salles qui accompagnent le sanctuaire 

étant beaucoup moins élevées que lui, on a pratiqué au-dessus d'elles de petites 

chambres qui sont ornées de sculptures comme tout le reste du temple; mais ces 
sculptures sont actuellement couvertes de boue et de mortier, et n'ont point été 

dessinées. 

Comme les Égyptiens ne faisoient point usage de voûtes, il étoit sur-tout 
nécessaire qu'ils se servissent de très-grandes pierres pour former les plafonds; et 
quoique le grand temple de Philæ ne soit pas un de leurs plus vastes monumens, 

les pierres qui servent de plafond au sanctuaire, ont cependant cinq à six mètres 

de long (1), environ un mètre et demi de large, et un mètre d'épaisseur : car il 

falloit que ces pierres fussent aussi très-épaisses, pour pouvoir soutenir une sem- 

blable portée sans se rompre; ce qui est cependant arrivé assez fréquemment. 

Une seule de ces pierres pèse à-peu-près trente-quatre milliers, et six ou sept pierres 

semblables sont nécessaires pour former le plafond du sanctuaire seulement. On 

peut juger par-là du nombre de celles qui couvrent le temple, et de limmensité de 

pareils travaux. Mais s'il est extraordinaire de voir de semblables masses et en si 

grand nombre, il ne Fest pas moins de trouver dans d'autres parties du même 

temple de très-petites pierres, plus petites même que celles que nous oserions 

employer dans des cas analogues : ainsi la colonne du portique, qui est dégradée, 

et dont on peut connoître la construction intérieure , n'est pas composée de 

tambours formant une assise d’un ou de deux morceaux, comme nous le pratiquons, 

et comme les Égyptiens eux-mêmes l'ont pratiqué dans la plupart de leurs édi- 

fices : les assises sont formées de plusieurs pierres, dont quelques-unes sont fort 

petites, et entre lesquelles il y'a de très-grands vides remplis de mortier. Au reste, 

quoique ce ne soit pas le seul endroit où cette construction vicieuse ait été 

observée , elle peut s'expliquer ici par la nature même des matériaux, qui, ayant 

déjà été employés dans d’autres édifices, n'étoient DIE que des débris dont il fal- 

loit cependant faire usage. 

Parmi les sculptures que l’on a recueillies sur les faces extérieures du grand 

temple, trois représentent des scènes que l'on regarde comme des sacrifices hu- 
mains. Dans la plus remarquable des trois est un prêtre qui, d’une même pique, à 

percé quatre hommes, dont les bras et les jambes sont noués sur le dos : dans cet 

état, il les offre à une divinité assise. 

C’est sur-tout ici qu'il est permis de dire que de pareilles scènes ne repré- 

sentent pas un véritable sacrifice, et qu’elles ne doivent être regardées que comme 

un symbole, soit pour rappeler d'anciens sacrifices humains qui s’étoient pratiqués 

(1) Quinze à dix-huit pieds. 
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autrefois, soit pour indiquer la vengeance des lois et le châtiment des coupables. 

Quoique notre intention ne soit pas de prouver par-là qu'il n’y a jamais eu en 

Égypte de sacrifices humains, nous croyons qu’on ne peut rien tirer en faveur de 

cette opinion, des sculptures que nous venons de citer. 

Dans le dernier des quatre bas-reliefs copiés à l'extérieur du temple (1), on voit 

Harpocrate, divinité qui est ici reconnoissable par le crochet et le fléau qu’elle 

tient entre ses mains, et par son attitude qui ne laisse Jamais voir qu'une seule 

jambe. Devant cette divinité, sur un autel, sont des fleurs de lotus : un prêtre 

tient un vase et verse de l’eau sur ces fleurs. Le socle sur lequel le dieu est élevé, 

porte une inscription qui a été gravée à la main, et dont les caractères sont ceux 

de l'inscription intermédiaire de la pierre trouvée à Rosette. 

Nous avons attendu que nous fussions arrivés à la description de ce bas-relief, 

pour donner de nouvelles raisons de croire que la ligne brisée en zigzag est 

lhiéroglyphe de l’eau, ainsi qu'un grand nombre de personnes le supposent. Déjà 

nous aurions pu faire remarquer dans la planche 14, qu'il sort du goulot d’un vase 

et du bec de l’autre de semblables lignes en zigzag, qui ne sauroient représenter 

autre chose que la liqueur contenue dans ces vases. Mais ici la chose est plus mani- 

feste : le prêtre penche le vase, et il en découle trois lignes brisées ; comme elles 

tombent sur des fleurs de lotus, fleurs qui ne croissent qu'au milieu des eaux du 

Nil, on ne peut guère mettre en doute que ces lignes ne figurent l'eau, soit l’eau 

en général, soit seulement celle du Nil au temps de son accroissement et lorsque 

les lotus s'y développent. Je ne sache pas que l'on ait donné jusqu'ici une preuve 

aussi claire du sens de cet hiéroglyphe. 

SAR 

Du Temple de l'Ouest. 

LORSQU'UN nouveau voyage en Grèce ou dans Fltalie vient à nous faire con- 

noître un monument antique jusqu'alors demeuré dans l'oubli, nos artistes en 

assignent presque au premier coup-d'œil toutes les ressemblances, toutes les diffé- 

rences avec les monumens connus, et lui marquent son rang parmi eux. 

I s'en faut de beaucoup que l'architecture des Égyptiens soit tellement connue 

parmi nous, que lon puisse faire de pareils rapprochemens entre leurs divers édi- 

fices. Les monumens de cette nation publiés jusqu'à présent, ayant dans leur en- 

semble beaucoup d’uniformité, on seroit porté à croire que l'architecture Egyptienne 

est également uniforme, qu'elle n’a qu'un seul mode, et qu’elle est essentiellement 

monotone. Mais il faut faire ici une distinction importante entre les édifices et 
l'architecture en elle-même. Les édifices peuvent être construits sur de tels plans 

qu'ils aient beaucoup de ressemblance générale, et leur architecture peut offrir 

en même temps de nombreuses variétés dans ses parties. Chez tous les peuples, 

(1) Voyez planche 15, fig. 15. 
LT . HZ 
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les édifices destinés à un même culte ont toujours eu de grandes analogies entre 

eux: et, sous ce rapport, les temples d'Égypte n’ont rien de particulier ; peut-être 

même offrent-ils plus de véritables différences que n’en offrent les temples Grecs. 

Mais que l'on isole certaines parties de l'architecture Égyptienne; les colonnes, par 

exemple : on sera surpris de la variété de leurs proportions et de leurs ornemens. 
Il y a certainement moins de ressemblance entre la plus élégante et la plus simple 

des colonnes Égyptiennes , qu'il n’y en a entre la colonne Corinthienne et celle 

de l'ordre Dorique Grec. Et quant à la diversité de forme des temples Égyptiens, 

celui dont nous allons parler semble, pour ainsi dire, être placé tout exprès dans 
le voisinage du grand temple pour la rendre plus sensible. Nous ne nous attache- 

rons pas à comparer ces deux édifices pour en faire apprécier les différences, que 

l'on saisira sur les gravures au premier coup-d’œil, et nous allons examiner lé temple 

de l’ouest indépendamment de l'autre. 

Si l'on a sous les yeux la planche 20, et que lon y considère les élévations 

des quatre façades, ce qui frappe d’abord et avant qu'on ait pu apercevoir aucun 

détail, c’est l’inclinaison des murs, qui donne à chaque face la forme d’un trapèze, 

Cette figure, que présentent tous les édifices Égyptiens, paroît d’abord étrange, 

et surprend au premier aspect tous les voyageurs Européens; mais, soit que cette 

forme plaise parce qu’elle indique la solidité, soit illusion produite par un spec- 

tacle nouveau, l'œil finit bientôt par s'y habituer, et la desire en quelque sorte. 

On aime à la retrouver dans les détails; par exemple, dans [a décoration des dés 

qui surmontent ici les colonnes. Tous les autres ornemens sont aussi coordonnés 

d'après la forme générale; par-tout règne l’harmonie la plus parfaite entre le tout 
et ses parties. 

Après cet aperçu extérieur, ce qui occupe entièrement l'esprit quand on approche 

de l'édifice, c’est la multitude des sculptures dont il est couvert. La sculpture 

décore non-seulement toutes les parties indiquées dans les dessins, mais encore le 

mur du fond de la galerie et les colonnes dans toute leur hauteur. Nous sommes: 

déjà revenus plusieurs fois sur cette profusion d’ornemens , et nous sommes toujours 

ramenés à en parler, parce qu'elle est peut-être un des caractères les plus remar- 

quables des monumens Égyptiens, et aussi parce que les dessins ne peuvent repré- 

senter qu'imparfaitement cette richesse de sculpture, et sur-tout l'effet qu’elle 
produit. 

Mais, afin d’en parler ici pour la dernière fois, nous donnerons en peu de mots 

cette règle générale, que, dans tous les édifices Égyptiens qui ont été entièrement 
achevés, on ne voit aucune partie qui ne soit couverte de sculptures , à l'excep- 

tion des listels de corniche, qui sont essentiellement lisses. Le listel d’une cor- 

niche est cette bande plate qui en forme la moulure supérieure, et qui, dans les 

grands édifices, a quelquefois jusqu'à sept décimètres de hauteur (1) : mais, malgré 

l'étendue de surface qu'elle présente, quelle que soit sa situation intérieure ou 

extérieure, dans un temple, dans un palais, ou dans un tombeau, elle ne porte 

. (1), Environ deux pieds deux pouces. 
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jamais aucun hiéroglyphe, aucun emblème, et elle se voit par-tout sans aucune 

décoration. 

I est dificile de trouver d’autres motifs à cette règle si généralement observée, 

que des raisons de convenance et de goût. Ce qui est certain, c’est qu’elle satisfait 

parfaitement à l'une et à l'autre, et que nous-mêmes, dans notre architecture, 

nous l’observons dans toutes les circonstances analogues. 

Nous avons déjà fait remarquer, dans Île paragraphe précédent, que, chez les 

Égyptiens, le temple proprement dit est toujours bien distinct de ses accessoires. 

Précédé par un portique, et entouré, sur les trois autres côtés, par une galerie 

formée de colonnes, il se distingue toujours et dès le premier coup-d'œil, de 

quelque côté que l’on regarde l'édifice. Cette séparation est sur-tout très-apparente 

dans l'édifice dont nous nous occupons. Que l'on jette les yeux, par exemple, sur 
l'élévation du portique /pl. 20, fig. 2), on apercevra au fond un grand avant- 

corps en talus, surmonté d’une corniche, et dont les angles sont garnis de rou- 

leaux; c’est la façade du temple proprement dit. 

Cette distinction me semble remonter à l’origine de art, et indiquer ses pro- 

grès. Les temples n’étoient d'abord que des bâtimens rectangulaires, formés de 

quatre murs soutenant une terrasse. Le besoin d'ombre, dans un climat ardent, a 

fait ajouter des portiques, des galeries, aux édifices déjà construits; et depuis, les 

Égyptiens , Si respectueux pour les usages, pour les formes consacrées , ont con- 

tinué de maintenir la distinction entre le temple et ses dépendances, bien qu'ils en 

construisissent alors toutes les parties à-la-fois. 

Le temple de Fouest est un petit édifice, sa longueur totale n'étant que de 
vingt-cinq mètres environ (1), et les colonnes n'ayant que $”.6 (2) de hauteur, 

jusque sous larchitrave. Les chapiteaux sont de formes et de décorations très- 

variées, et distribués avec si peu de symétrie , que lon seroit tenté de croire 

que architecte n’a pas été libre de faire différemment, et que la décoration de 

chacun d'eux étoit nécessairement déterminée par sa position. Presque tous ne 

diffèrent que par de très-légers détails, de ceux sur lesquels nous avons déja arrêté 

l'attention. Mais les chapiteaux, fig. 2 er 8, pl. 2r, ne ressemblent à aucun de 

ceux-là, soit pour la forme, soit pour les ornemens. Ceux-ci pourroient repré- 

senter des faisceaux de joncs ou de lotus ployés: mais quant à la forme, il est 
dificile d'en trouver l'origine, et plus difficile encore de ne pas la trouver bizarre 

et trop différente de celle de tous les autres chapiteaux. 

Sur chaque face du dé qui surmonte ces chapiteaux, est sculptée , en relief fort 

saillant, une tête d'Isis, et au-dessus de cette tête l’image de la façade d’un petit 

temple Égyptien. Dans une petite niche carrée, qui représente la porte du temple, 

on voit le serpent Uæus portant un disque sur sa tête. 

Il y a sous le portique, et de chaque côté de lavant-corps, une porte qui 

donné sous la galerie. II est très-probable , d’après toutes les analogies, que cette 

galerie étoit fermée par des murs d’entre-colonnement , tels que ceux qui sont 

(1) Treize toises. (2) Dix-sept pieds. 
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encore entiers entre les colonnes du portique. On a même trouvé quelques 

indices de l'existence de ces murs, mais seulement du côté de l’ouest ; cependant, 

le temple ayant deux portes latérales, ouvertes sous la galerie de l'est, il devient 

très-vraisemblable que celle-ci étoit également fermée par des murs d’entre- 
colonnement. : 

On ne manquera pas sans doute de s'arrêter sur le dessin de la façade posté- 
rieure du temple, en voyant que les colonnes y sont en nombre impair, et qu'il 
y en a conséquemment une au milieu de la façade. Cette disposition semble man- 

quer à toutes les règles : mais, si l’on réfléchit qu'il n'y a point d'entrée sur 
cette face, alors l'inconvenance disparoït ; et comme il résulte de ce nombre 

impair de colonnes, des proportions agréables dans leur espacement, il ne reste 

plus aucun côté pour attaquer cette disposition. 

Cette même galerie va nous fournir encore l’objet d’une autre réflexion. On 
pourra remarquer dans la suite de cet ouvrage, que les Égyptiens employoient 
rarement des colonnes pour supporter les angles des entablemens. Depuis long- 

temps on à reconnu le mauvais effet qu'elles produisent dans ces angles, et 
combien il seroit plus convenable qu'ils fussent soutenus par des piliers carrés. 

On a essayé, mais avec peu de succès, d'y employer les pilastres. Les architectes 

trouveront peut-être dans le mode Égyptien, et particulièrement dans l'agence- 
ment de cette petite galerie, le moyen de résoudre la difhculté. 

Cet édifice a été exécuté avec beaucoup de soin. Les joints des pierres en sont 

parfaitement faits, et ce n’est qu'en s’'approchant qu'on peut les apercevoir : ils 

sont remplis d’un ciment rougeitre, très-fin, mais peu dur. Le grès dont le temple 
est bâti, est d’un grain fort égal et d’une teinte un peu jaune; mais à la lumière 

du soleil, et vu d’un peu loin, il paroît blanc, et le monument semble être tout 

neuf. Il l'est en effet, quel que soit son äge, puisqu’à l'exception d’une cassure assez 

grande dans le plafond du portique, on ne voit par-tout ailleurs aucune pierre 

dérangée , aucun angle écorné, aucune sculpture fruste ou endommagée. 

Quant à l’exécution de la sculpture, elle est d’une grande pureté, et finie avec 

délicatesse. Les bas-reliefs n’ont guère que trois centimètres de saillie (1) dans 

les parties qui en ont le plus; mais, comme les figures n’ont pas même un mètre 

de proportion, cette saillie est plus que suflisante pour que le sculpteur ait pu 

exprimer les différens mouvemens du corps. Nous n'avons aperçu nulle part à l'ex- 

térieur que les sculptures eussent été peintes : peut-être l’ont-elles été dans l'inté- 

rieur du temple; mais cet intérieur est si‘enfumé et si noirci, qu’on n’y a remarqué 

aucune couleur. Les Barâbras paroissent y avoir habité pendant long-temps. 

Le temple de l’ouest est celui des édifices de l'île de Philæ où l'on a recueilli 

la plus grande quantité de bas-reliefs ; sous la galerie seule, on a copié dix scènes 

complètes. La parfaite conservation de ces bas-reliefs, leurs petites dimensions, 
leur peu d'élévation au-dessus du sol, et, plus que tout cela peut-être, leur 
position sous la galerie, qui nous mettoit à l'abri des ardeurs du soleil, sans nous 

(1) Environ un pouce, 
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priver de sa lumière , toutes ces circonstances nous invitoient à demeurer près de 
ce temple, sur-tout pendant le milieu du jour. 

Pour procéder avec quelque ordre dans les observations que vont nous fournir 

ces bas-reliefs , examinons d’abord la position des figures sur le temple et relati- 

vement au temple. Voici ce que l’on remarque: les divinités sont constamment 

placées de telle manière que, si on les supposoit s’avançant horizontalement sur 

la surface du mur, elles arriveroient à la porte d'entrée principale du temple. 

Dans les planches 22 er 27, les prêtres sont debout; les divinités sont assises, 

mais elles sont élevées sur des socles d’une hauteur telle que toutes les têtes se 

trouvent au même niveau. Lorsque lon voit plusieurs divinités figurer dans une 

même scène, comme, par exemple, dans la planche 22, figure 2, on peut sup- 

poser, ou que l'artiste a voulu les représenter placées les unes derrière les autres, 

ou bien que ces figures, qu'il faut concevoir rangées de front, n’ont été repré- 

sentées comme on le voit ici, que parce que les Égyptiens n'employoient point 

de perspective dans leurs sculptures. Ce qui confirme cette seconde supposition, 

c'est, d’abord, qu'elle est plus naturelle que la première ; car on ne se représente 

pas une assemblée de personnages assis sur une seule file, comme dans une pro- 

cession : c’est, ensuite, que si l’on eût placé les divinités les unes derrière les autres, 

c'eut été leur assigner un rang qu'elles ne paroissent point avoir effectivement, 
puisque celles qui se trouvent les premières dans un tableau, occupent une autre 

place dans le tableau voisin. Mais ce qui favorise sur-tout cette idée, ce sont les 

représentations des scènes familières trouvées dans les grottes, et où il est mani- 

feste qu'on a voulu peindre deux personnages assis côte à côte sur un même siége, 

quoiqu'ils soient cependant figurés lun derrière l'autre. 

Passons maintenant à la disposition des hiéroglyphes; ils sont rangés presque 

tous dans des colonnes verticales , quelques-uns dans des bandes horizontales. 

Toujours les hiéroglyphes renfermés dans une même colonne ou une même bande 

sont tournés dans un même sens, que l’on a bientôt reconnu, en examinant 

d’abord celui des figures d'hommes ou d'animaux. 

Les hiéroglyphes qui sont dans le voisinage d’une des figures d’un tableau, sont 
toujours dirigés dans le même sens qu'elle; d'où il est permis de conclure que 

ces hiéroglyphes appartiennent à cette figure. plus particulièrement qu'aux autres, 

et quils expriment, peut-être, soit des paroles prononcées par ce personnage, 

soit des circonstances relatives à l’action dans laquelle il est représenté. Par-là 

on peut distinguer sur-le-champ à qui se rapportent les diverses colonnes hiéro- 

glyphiques qui sont dans un tableau. En général, toutes les colonnes qui sont 

au-dessus des divinités, dépendent de ces divinités; celles qui sont près de la tête 

du prêtre, dépendent*également de celui-ci, ainsi que celles qui sont entre lui et 

des divinités, et la petite colonne placée derrière lui. Quant aux deux grandes 

colonnes qui bordent latéralement le tableau, les figures en sont constamment 

dirigées vers l'intérieur ; leur pe indique quelque chose de général, et il 
est probable qu'elles se HRpOr ee à toute la scène. 

Au-devant de la tête du prêtre, on voit, dans presque tous A tableaux, deux 
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phrases hiéroglyphiques enveloppées dans une sorte de cadre, et qui, d’après notre 
remarque sur le sens des signes, dépendent sans doute de cette figure. Ces 

espèces de médaillons, ces légendes encadrées, occupent encore d’autres places 

que celle-ci; car il ny a guère de phrases hiéroglyphiques un peu étendues qui 

n’en renferment quelques-unes : mais, dans les bas-reliefs dont il est ici question , 

on les voit toujours deux à deux, et surmontées chacune d’un vase fort aplati, 

portant un disque avec des serpens. On a remarqué qu'en général les deux légendes 

étoient presque toutes les mêmes dans tous les tableaux d’un même temple, et 

qu'il yen avoit ainsi un petit nombre qui se trouvoient répétées dans un temple 
plus fréquemment que dans aucun autre. 

Ces légendes encadrées portent parmi les antiquaires le nom de scarabées. 
Ici je suis obligé de faire une petite digression , que j'abrégerai autant qu’il me 
sera possible. 

On voit dans tous des cabinets d'antiquités, et l'on trouve encore en Égypte, 

un grand nombre de scarabées sculptés en diverses matières et de diverses gran- 

deurs. La partie supérieure représente J'insecte; et la partie inférieure , qui est 

plane et de forme à-peu-près ovale, porte le plus souvent des caractères hiéro- 

glyphiques, qui sont sculptés en creux. La plupart de ces scarabées sont percés 

longitudinalement d’un trou par lequel il paroît que lon passoit un fil pour pou- 

voir les suspendre ; tout annonce que c'étoient des amulettes religieux (1). On 

a cru trouver quelque analogie entre la surface inférieure de ces amulettes et 

les légendes encadrées, et l'on a donné à celles-ci le nom de scarabées. Mais, 

en considérant la chose avec un peu plus de soin, on voit bientôt que l'analogie 
n'existe effectivement pas, et que le nom qu'on én a déduit n'est propre qu'à jeter 

dans l'erreur. En effet, si l’on examine d’abord le cadre, on y reconnoît une 

branche flexible {comme seroit un rameau, ou mieux encore une tige de métal), 

que l’on auroit courbée Jusqu'à en croiser les deux bouts, et attachée ensuite avec 

un lien. 

De fexamen du cadre si l’on passe à celui des signes, et qu’on les compare 
à ceux qui sont gravés sous les scarabées-amulettes, on ne trouvera aucune ressem- 
blance générale dans leur distribution. Parmi ces cadres on en voit quelquefois 

de doubles, c’est-à-dire, formés de deux branches appliquées lune sur l'autre. 

À la manière dont les deux extrémités sont arrangées et forment une espèce ‘de 

base, on juge que la position la plus ordinaire de ces cadres est la verticale. Ce- 
pendant, lorsqu'il s'en rencontre dans des bandes horizontales d’hiéroglyphes, ils 

sont alors couchés, le haut étant dirigé dans le sens où marchent les autres signes. 

Il est curieux d'observer comment, dans une légende placée debout et dans une 

légende renversée, et qui toutes deux renferment les mêmes signes, ces signes 

sont groupés dans lune et dans l'autre : mais cet examen trouvera sa place ailleurs, 

et je reviens au petit temple de l'ouest et aux remarques auxquelles ses sculptures 
ont donné lieu. 

(1) On trouvera plusieurs de ces scarabées-amulettes gravés dans l'ouvrage, 

Lorsque 
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Lorsque je m'occupois à copier sous la galerie de l’ouest le bas-relief, p/. 22, 

fig. 2, je maperçus que la petite phrase qui est sculptée derrière le prêtre, étoit 
absolument la même que celle qui occupoit une pareïlle position dans le bas-relief 

Jig. F, que je venois de dessiner sous la même galerie. Je visitai aussitôt un 

troisième, puis un quatrième bas-relief, pour savoir si j'y trouverois une phrase 

semblable; et l’ayant en effet aperçue dans tous ceux qui sont sur la même face 

du temple, je fis part de cette remarque à ceux qui étoient autour de moi : dix 

personnes la vérifièrent en même temps sur le temple de l’ouest. On courut bientôt 
dans le grand temple et dans les autres édifices de l'île, où la remarque fut égale- 

ment vérifiée : on reconnut seulement quelques variantes dans la forme des signes, 

et principalement dans celle de cette espèce de nœud qui est placée au-dessus de 

l'épaule du prêtre. Ces différentes modifications furent constatées; et l’on en voit 

les dessins sur les planches 12,16, 22, 23 et 27. Depuis, nous avons confirmé dans 

tous les autres monumens de l'Égypte les remarques que nous avions faites dans 

Vile de Philæ, au sujet de cette phrase, toujours placée derrière le prêtre, et qui, 

lui servant en quelque sorte d'attribut , peut très-bien s'appeler phrase ou légende 

sacerdotale (1). 

Ces diverses remarques viennent à l’appui de celle que nous avons faite plus 

haut, sur la dépendance qui existe entre les traits hiéroglyphiques et les personnages 

dans le sens desquels ils sont tournés; car ceux de ces traits que nous avons vus 

être à-la-fois attributs d’un personnage et hiéroglyphes , sont, en général, placés 
dans une colonne d'écriture tournée dans le même sens que ce personnage. 

De pareïls rapprochemens, bien qu'ils ne donnent pas l'interprétation des 

caractères hiéroglyphiques , sont cependant de quelque intérêt, en ce qu'ils 

servent à lier les hiéroglyphes aux tableaux qui les renferment : car on ne peut 

mettre en doute que l'écriture d’un tableau ne soit relative à l'action que ce tableau 

représente, lorsque l'objet de cette action se trouve lui-même figuré dans l'écri- 

ture; et il en résulte cette conclusion, qu'il y avoit des objets qui, dans cer- 

tains cas, nétoient CPE dans l'écriture hiéroglyphique que par leur propre 

image. 

Le plus grand nombre des tableaux sculptés sur les murs du temple de l’ouest 
est relatif à Isis, et sur-tout à son fils Horus. C’est en quelque sorte l'éducation de 

(1) Dans le même temps, M. Jomard, qui dessinoit 

le bas-reliéf, planche 22, fig. r , lequel représente Horus 

porté sur un lion, et un prêtre qui lui offre les deux 
parties d’une coïffure sacrée, remarqua que ces deux 

parties se trouvoient au commencement de Ïa phrase 

placée au-devant du prêtre, et qu’à la fin de cette même 

phrase elles se trouvoient encore, mais réunies. Cette 

observation, dont chacun fut biéntôt instruit, donna 

lieu de faire plusieurs observations analogues ; en voici 

quelques-unes. 

Planche 22, fig, 2, l'espèce de fleur portée sur une 

tige et placée sur la tête d’Isis se voit dans les hiéro- 

glyphes de la phrase verticale voisine. 

Même planche, fig, 4, Xe prêtre tient dans ses mains 

AN D 

deux têtes d’Isis : l’une est surmontée d’un petit temple, 

l’autre d’un instrument semblable aux sistres des anciens, 

Ces deux mêmes têtes avec leurs attributs sont au com- 

mencement de la phrase qui précède le prêtre, et l’on 

y voit même deux fois celle des têtes qui porte un petit 

temple. On retrouvera aussi cette tête d’Isis, mais déga- 

gée de ses attributs, dans [a colonne qui borde le tableau 
à gauche. 

Planche 27, fig. 1, dans Iæ phrase qui est au-dessus 

de l'autel, on trouve le vase que le prêtre tient dans sa 

main, et d'où découle de l’eau. 

Enfin nous avons déjà fait des rapprochemens du même 

genre à l'occasion du tableau planche 10, fig. 2, 

F 
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ce jeune dieu qui y est représentée. Dans plusieurs tableaux, on le voit à la mamelle 

et sur les genoux de sa mère; Osiris son père, ayant une tête d’épervier, est placé 

près d'eux. Dans lun des tableaux, planche 22, fig. ÿ, Isis et Horus sont représentés 

dans une sorte de sanctuaire dont un prêtre ouvre la porte, tandis qu'un autre prêtre 

présente l'image d'Horus à trois personnages qui se prosternent en se frappant la 
poitrine. Près de chacun de ces personnages, on retrouve ce même animal imagi- 

naire , cette espèce de griffon dont nous avons parlé précédemment à l’occasion 

de la planche 16. Horus se fait remarquer le plus souvent par la position d’une 

de ses mains dont l'index s'avance vers la bouche, et par une boucle de cheveux 
qui, comme une espèce de corne, lui enveloppe l'oreille. 

Dans le tableau planche 22, fig. 2, Horus plus grand est encore à la mamelle: 

il tient d’une main un instrument ayant la forme d’un siphon, et qui se voit 

très-fréquemment parmi les signes hiéroglyphiques. Le prêtre offre aux divinités 

des guirlandes de fleurs de lotus : lune de ces divinités tient d’une main une tige 

crénelée, sur laquelle elle semble faire des marques avec un style qu’elle tient de 
l'autre main. 

Une semblable tige se voit dans le tableau planche 23, fig. 1; elle est entre 
les mains de Thot , lequel est suivi d’un prêtre portant un vo/wmen. Devant eux 

sont Horus et Isis. On voit encore la même tige dans la planche 12, fig. 4; 
planche 45, fig. s; planche $7, fig. 1. 

Les scènes fg. 2 er 3, planche 23, offrent une femme coiffée de lotus, qui joue 

de la harpe devant Isis et Horus. Dans une des scènes, Horus encore jeune 

est debout près de sa mère; dans l’autre, il est au même rang qu'elle. Les harpes, 

quoique déjà très-remarquables par leurs formes et le nombre de leurs cordes, 

ne peuvent donner qu'une foible idée de la beauté de celles qui ont été trouvées 
a Thebes. 

Enfin deux des bas-reliefs copiés sous la galerie du temple de l'ouest ont pour 
objet des sacrifices humains, et l’on peut leur appliquer ce que nous avons dit 
précédemment à l'égard de semblables représentations. 

Outre les dix bas-reliefs copiés sous la galerie, il a été encore recueilli plusieurs 

autres sculptures sur les murs du temple. Une seule, planche 12, fig. 2, a été 

copiée dans l’intérieur, où elle fait partie du soubassement. On y voit deux 
femmes agenouillées, coiffées de lotus, et présentant sur des plateaux, des vases, 

des fleurs de lotus et des fruits. Ces femmes, par le volume de leur ventre et 
leurs seins pendans, paroissent appartenir à une classe ou peut-être à une nation 

particulière. Juvénal cite les femmes de Méroé pour la longueur de leurs seins. 

Quoi qu'il en soit, les figures de femmes semblables à celles-ci ont presque tou- 

jours la même attitude, et sont accompagnées des mêmes attributs. On voit 

cependant de ces figures debout; mais elles sont toujours coiffées de lotus, et 
occupées soit à en offrir les fleurs, soit à en nouer les tiges. 

La sculpture figurée dans la planche 23, fig. 4, est sur quelques-unes des 
colonnes, où elle forme un anneau qui n'occupe pas la huitième partie de la 

hauteur du fût. On peut examiner ici avec quelle adresse les artistes Égyptiens 
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savoient disposer les emblèmes religieux , et les employer à l'ornement des temples, 

Le scarabée qui fait ici partié de ces emblèmes, est l’insecte le plus souvent figuré 
dans les sculptures Égyptiennes. 

Les colonnes sont sculptées ex relief dans le creux , ainsi qu'on peut en juger 

d'après ce fragment. Cette espèce de sculpture est sur-tout bien convenable pour 

des colonnes, attendu qu’elle leur conserve toute la pureté de leur forme: ce qui 

n'arriveroit pas, si la sculpture étoit en bas-relief ordinaire, et sur-tout si le relief 

étoit saillant ; car, dans ce cas, la rondeur du fût seroit altérée , et la colonne 

sembleroit sinueuse et de forme très-irrégulière, suivant les différens côtés où elle 
seroit aperçue. 

Dans la #ême planche, fig. ÿ, est une longue frise composée de caractères hié- 

roglyphiques.. On y remarque ces deux mêmes légendes encadrées qui se voient 

deux à deux dans presque toutes les scènes. Ces mêmes légendes composent à 
elles seules la décoration de la corniche dont cette frise est couronnée : elles 

sont disposées alternativement, séparées les unes des autres par trois cannelures 
remplies, et portées chacune sur un pied en forme de vase. Ces deux légendes, 

répétées un si grand nombre de fois dans les tableaux, dans les hiéroglyphes et 

dans les ornemens, étoient, en quelque sorte, la devise du temple; et il est 

probable qu'elles contenoient en substance l'objet de sa construction et le nom 

du dieu qui y étoit adoré. Nous ajouterons, pour l'exactitude de notre exposition, 

qu'elles ne se répètent pas constamment ét sans aucun changement, et qu'il y en 

a quelques-unes dans lesquelles un ou deux signes sont changés. On trouve ces 

variantes dans les planches 20, 23, dc. 

La corniche dont nous parlons est celle du temple proprement dit, c’est-à- 
dire qu'elle règne sous la sphère. Parmi toutes les corniches Égyptiennes, elle 

est certainement une des plus simples; mais elle montre en général suivant quel 

système elles sont toutes décorées. Cette décoration est composée d’emblèmes 

répétés, qui reviennent d’intervalles en intervallés égaux; et, s'il arrive qu'il y ait 

quelques différences d’un emblème à un autre, elles ne sont jamais que dans les 

traits hiéroglyphiques; ce qui ne peut être aperçu au premier coup-d'œil, et ne 
-nuit en aucune manière à la régularité de la décoration. 

Mais cette corniche offre ceci de remarquable, que sa décoration n’est plus sur 

la façade postérieure du temple ce qu’elle est sur les trois autres côtés. Au milieu 

de la corniche de cette façade est une tête de lion avec toute la partie antérieure 

du corps posée à la manière des sphinx (1). Les deux pattes de devant comprennent 

entre elles une rigole qui se trouve à la hauteur de la terrasse du temple; elle 

étoit destinée à vider-les eaux qui pouvoient être versées sur cette terrasse, De 

chaque côté de ce lion sont trois tableaux semblables, séparés les uns des autres 

par trois cannelures remplies. Cette. corniche est la seule que nous ayons vue 
: décorée d’uné manière semblable. 

On voit, planche 20, fig. &,-un des tableaux qui décorent la corniche; c’est 

(1) Cette figure de lion a été omise dans la gravure, 

ADI cs 
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encore Horus qui en est le sujet principal : l’une des: deux légendes encadrées 
qu'elle renferme, est répétée fréquemment dans le temple. Près de chacune des 
deux figures de femme est une petite phrasé composée de huit hiéroglyphes. Cette 
même -phrase, nous l'avons retrouvée toute semblable sur une des colonnes du 
grand temple d'Édfoû (voyez planche $7, fig. 1), où l'on aura soin de la färe 
remarquer, parce qu'il peut devenir utile de multiplier sur cette matière les re- 
marques et les PUCES 

$. VII. 

Des Ruines de l'Ouest, et de celles qui sont sur la rive opposée du fleuve. 

ON est toujours surpris, en approchant de la plupart des ruines Égyptiennes, 
de ne leur point trouver ces marques de vétusté qui caractérisent dans nos cli- 
mats Îes anciens édifices : les pierres n’en sont point usées, noircies, cassées ; les 

joints n’en sont point éclatés ni ouverts; et, après un aussi grand laps de temps, 
les monumens conservent encore un air de nouveauté. 

L'édifice dont nous allons parler, présente ce double aspect de la jeunesse et 
de la vétusté. Il n’en reste plus qu’une salle; encore un des murs est-il abattu, et 

cependant les pierres en sont blanches, les peintures fraîches et bien conservées. 

Quelques restes de murailles, quelques ruines près de cette salle, sur-tout vers 

le nord, prouvent qu'elle a fait partie d’un monument plus considérable : mais 
il est impossible d'en retrouver aujourd’hui le plan et l'étendue. 

Quand on sort du grand temple par sa porte latérale, on se trouve presque 

en face de la salle dont nous parlons, et l’on y entre par le côté dont le mur 

est abattu. Le mur opposé, qui est parallèle au bord de l'ile, est ouvert par une 

grande porte, qui donne immédiatement sur le quai, et qui forme, pour le specta- 

teur, comme un grand cadre au travers duquel il aperçoit le fleuve, les rochers 

de la rive opposée, et les palmiers qui croissent à leur pied. À gauche, une autre 

porte, qui communiquoit probablement à d’autres salles de l'édifice, laisse égale- 

ment voir au midi le fleuve et les rochers qui le bordent. Cette-salle forme ainsi 

une espèce de belvédère dont les points de vue sont grands et pittoresques. Les 
sculptures qu'elle renferme, offrent beaucoup d'intérêt. | 

Un bas-relief placé à droite en entrant représente Osiris sous la forme d’un 

épervier, plusieurs personnages en adoration devant lui, et Thot écrivant de nom- 

breuses colonnes d’hiéroglyphes. Sur le mur à gauche et au-dessus de la porte 

latérale, on voit cette scène relative à la mort d'Osiris, que nous avons annoncée 

dans le $. Il. Le dieu, couché sur un crocodile qui représente ici Typhon ; le 

génie du mal, est emporté par lui dans les marais figurés par des joncs. Plusieurs 
attributs .environnent cette scène; mais on doit sur-tout y distinguer un disque 

qui ne peut représenter que le soleil ;‘un croissant a est certainement l'image de 

la lune, et plusieurs étoiles rangées entre eux. Nous n'avons revu ie, part ailleurs 

rien qui eût quelque analogie avec cette représentation. | 
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Parmi les divers personnages qui s’avancent vers le dieu, on en voit d’abord un 
qui semble se purifier en recevant de l’eau sur les mains; puis un second qui tient 

une tablette et un style, et se prépare à écrire ; enfin un troisième portant sur son 

épaule un sarcophage, celui, sans doute, qui est destiné à renfermer le corps 

d'Osiris. On peut faire, à l'égard de la première de ces trois figures, un rapproche- 

ment qui ne sera pas sans quelque intérêt. On remarque, à l'extérieur de plusieurs 

temples, des déversoirs comme celui que nous avons décrit au temple de fouest. 

Ils sont décorés par un lion qui s’avance hors du mur de la moitié de son corps; 

ses pattes sont placées à la manière de celles des sphinx, et entre elles se trouve 

la rigole située au niveau de la terrasse du temple. Comme de semblables conduits 

placés de la sorte n’auroient d'autre usage, dans nos climats pluvieux, que de faire 

écouler l'eau qui tomberoit sur la terrasse, et que lanalogie est toujours la pre- 

mière règle du jugement, on est porté naturellement à penser qu'ils étoient aussi 

_en Égypte destinés au même usage : mais peut-on présumer que, dans un pays où 

il se passe souvent plusieurs années de suite sans qu'il pleuve une seule fois, ces 

conduits fussent destinés à l'écoulement de l’eau des pluies! Si telle étoit leur des- 

tination , pourquoi tous les temples n’en auroient-ils pas été pourvus, et pour- 

quoi n'en verroit-on pas à d’autres édifices qu'aux temples! Il me paroît bien plus 

probable que leur objet étoit de verser l’eau nécessaire aux ablutions et aux puri- 
fications que la religion prescrivoit dans certains cas : cette eau qui jaillissoit du 

temple même, en sembloit plus mystique et plus efficace. Dans le bas-relief que 

nous décrivons, on voit en effet l’image d’un temple avec un déversoir décoré de 

la figure d’un lion. Un personnage est placé au-devant, et reçoit sur ses mains 

Veau lustrale, qui, à la vérité, sort de la gueule du lion, au lieu de s'échapper 

d'entre ses pattes: Enfin , ce qui vient encore à l'appui de notre sentiment, ce 

qui confirme du moins l’opinion que ces conduits n'étoient pas destinés à rejeter 

leau.des pluies, c’est que celui du temple de l’ouest , au lieu de la verser au dehors 

de l'édifice, l'auroit fait couler sous la galerie. 

TI eût été bien intéressant, pour la connoïssance de la religion Égyptienne, de 

posséder en entier une scène aussi importante que celle de la mort d'Osiris; mais 
la sculpture de cette scène n’a jamais été achevée, et tout ce qui en existe a été 

recueilli. I] reste aussi dans cette salle plusieurs bas-reliefs qui n’ont jamais été 

terminés ; de grandes parties de murs sont demeurées lisses, ou ne portent que 

les saillies destinées à la sculpture. Mais, quoique cette salle n'ait jamais été finie, 

if est permis de conjecturer, d’après les scènes qu'on y voit, quelle devoit être 

un des édifices. de File les plus sacrés; ‘c’est ce que confirme encore le grand 

nombre d'inscriptions en caractères cursifs Égyptiens que l'on y a tracées, et dont 
nous avons déja parlé dans le $. IT. Il semble que cette salle étoit un lieu de péle- 

rinage, où les voyageurs pieux aimoient à inscrire leurs noms et peut-être les 

motifs de leurs voyages. 

Ce que l’état de cette salle non achevée:offre de plus remarquable, c’est qu'à 

côté d'une figure à peine ébauchée on en voit d’autres entièrement finies et 

déjà peintes de toutes leurs couleurs. Ainsi il paroît qu'aussitôt qu’une figure étoit 



46 DESCRIPTION 

sculptée, on s'empressoit de la colorier. Il est vrai que lon pourroit imaginer 
les raisons particulières pour lesquelles on auroit suspendu la sculpture de l'édifice 
et seulement achevé de peindre les parties sculptées ; mais, comme la même sin- 

gularité se retrouve en plusieurs autres lieux, on peut regarder comme certain que 

l'on peignoit une figure dès que la sculpture en étoit finie, sans attendre que 
toutes les figures de la même salle, que toutes celles du même tableau fussent 
sculptées. 

Quant aux motifs qui ont ou faire qu'un édifice si antique n’ait jamais été ter- 
miné, ils sont sans doute les mêmes que ceux qui parmi nous font que nos plus 
beaux édifices sont souvent restés imparfaits ; et comme nous en voyons de très- 

anciens qui n'ont point été sculptés ni même construits entièrement , tandis que 

d’autres plus modernes sont finis dans toutes leurs parties, on ne peut guère, ni 

en Égypte, ni ailleurs, conjecturer l'âge des monumens DAMES la plus ou moins 
grande quantité de travail qui est demeurée sans être faite : il n’y a, au reste, An un 

bien petit nombre de monumens que l'on ait totalement terminés. . 

Tout près de l'édifice dont nous venons de décrire les ruines, est un escalier 

qui n'est pas moins ruiné que lui. Il étoit construit en dehors contre le mur du 

quai, et conduisoit de l’île au fleuve. En face de cet escalier et sur la rive opposée 

du Nil, on en voit un autre tout semblable qui conduisoit également du Nil 

sur le sol voisin : c’est là que l’on trouve quelques ruines Égyptiennes de peu 

d'importance, et dont nous allons parler en peu de mots. Elles consistent prin- 
cipalement dans cet escalier du bord du fleuve et dans les restes de quai qui 

l'avoisinent ; puis, dans un autre escalier, en forme de perron, conduisant vis-à- 

vis d’une grande porte autrefois carrée, mais à laquelle on a, dans les temps 

modernes, ajouté un cintre en pierre d’une assez mauvaise exécution, et fort 
semblable aux constructions que fon attribue aux Chrétiens qui habitèrent long- 

temps la Thébaïde; enfin, dans les vestiges d’un petit temple placé au-delà de 
cette porte. Îl ne reste plus de ce temple que les quatre colonnes du portique, 
dont deux seulement sont entières et portent leur chapiteau qui est en forme 
de vase. On voit encore entre elles les murs d’entre-colonnement et les pieds- 

droits de la porte d'entrée. Des débris et des décombres forment autour de 

cette ruine un monticule assez considérable. 

$. VIIT. 

De l'Édifice de l'Est, et d’un petit Temple enfoui. 

Dès que lon aperçoit l'ile de Philæ, le premier monument que l’on y remarque, 

c'est l'édifice de l’est. Isolé, placé près du lieu où l’on aborde, et pouvant être 

vu ensuite de presque tous les points, il devient en quelque sorte Île signe de 

reconnoissance de File de Philæ au milieu de celles qui l'environnent, et distingue 

aussi le groupe des monumens de cette ile d'avec tout autre groupe de monumens 

Égyptiens. 
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Cet édifice est une enceinte sans plafond , longue de vingt-un mètres et large 
de quinze; elle est formée par quatorze colonnes qui sont engagées jusqu’à plus du 

tiers de leur hauteur dans des murs d’entre-colonnement. Deux portes opposées 

sont ouvertes dans la direction de son grand axe, qui est à-peu-près perpendicu- 

laire au bord du fleuve. 

D'après la largeur de l'édifice, il est très-probable qu'il n'étoit pas destiné à être 
couvert, à moins que l’on n'imagine qu'il devoit y avoir dans l'intérieur deux 

rangs de colonnes; mais aucun indice ne justifie cette supposition. Il est vrai qu'il 

règne intérieurement au-dessus de larchitrave une retraite qui paroît propre à 

recevoir les extrémités des pierres du plafond ; mais lon na pu vérifier si effec- 
tivement elle avoit eu cet usage. Quoi qu'il en soit, cet édifice ainsi découvert, et 

recevant la lumière de toutes parts, est si différent des autres, que l'on se demande 

bientôt si c'est un monument religieux, et quelle pouvoit en être la destination : 

nous pouvons , par l’analogie , répondre à ces questions. 

On voit à Erment une enceinte toute semblable à celle-ci, placée au - devant 

d'un petit temple auquel elle sert comme d’une cour. On ne peut guère, d’après 

cela , douter que l'édifice de l'est ne füt également destiné à précéder un temple 

qui auroit été placé au-delà de cet édifice par rapport au fleuve, quoique cepen- 

dant il ne reste aucun vestige de ce temple, et qu'il soit même probable qu'il n’a 

jamais été commencé. 

Les colonnes sont les plus grosses de toutes celles qui sont dans File de Philæ. 

Leur diamètre à leur base est de 1.54 (1); leur hauteur est de onze mètres (2): 

à quoi il faut ajouter la hauteur du dé qui surmonte les chapiteaux ; ce qui fait, 

depuis le sol jusque sous larchitrave, une hauteur de treize mètres et demi {3). 

Les chapiteaux des colonnes ne sont que de trois espèces différentes (voyez p/. 26 ) ; 

on remarquera qu'ils sont distribués symétriquement dans chaque rangée de co- 

Jonnes, et de plus, que leur distribution est la même dans les deux faces de lédi- 

fice, qui sont parallèles. La grande élévation du dé placé au-dessus des chapiteaux 

est une des choses remarquables de l'édifice ; mais ce n’est pas cependant le seul 

monument où il s'en trouve de semblables : outre qu’il en existe également aux 

colonnes d’Erment, on en voit encore dans d’autres temples, qui, ayant été 

entièrement sculptés, portent sur chacune des faces de ces dés la figure entière 
de Typhon. Ces édifices, soit à cause de ces figures, soit d’après les autres sculp- 

tures qu'ils renferment , paroissent avoir été consacrés au mauvais génie, repré- 

senté par Typhon ; d'où peut-être on peut inférer que le temple dont l’édifice 

de l'est ne forme qu’une partie, auroit été aussi un Typhonium. C'est un motif 

de croire que ce temple ne devoit pas être très-vaste, quoique ce qui en existe 

soit élevé sur de grandes dimensions; car les temples de Typhon sont tous assez 

petits. L’analogie fournie par les monumens d'Erment est d’ailleurs favorable à 
cette conjecture. 

L'édifice de est nous fournit, sur lés portes d'entrée et sur les murs d’entre- 

(1) Quatre pieds neuf pouces environ. | (3) Près de quarante-deux pieds, 
(2) Trente-quatre pieds. 
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colonnement, quelques remarques générales qui conviennent à tous fes temples 
Égyptiens. 

Dans une ordonnance de SERRES l'entre-coionnement du milieu, destiné seul 

à servir de porte, est toujours beaucoup plus large que les autres; et ceux-ci, 

coupés par un mur jusquà plus du tiers de leur hauteur, ont, suivant une com- 
paraison que nous avons déjà faite, l'apparence de fenêtres. Les Grecs ont imité 
dans plusieurs de leurs édifices cette plus grande largeur donnée à l’entre-colon- 

nement du milieu; et nous-mêmes, nous l'avons quelquefois imitée des Grecs. 

Mais, dans leurs monumens comme dans les nôtres où tous les entre-colonne- 

mens sont ouverts Jusqu'au bas, cette disposition devenoit à-peu-près sans objet. 

On a d’ailleurs presque toujours commis une faute grave en adoptant cette distri- 

bution des colonnes : c'est de n'avoir pas mis une différence assez grande entre 
lespacement du milieu et les espacemens latéraux ; ce qui fait que, dès qu’on cesse 

de voir la colonnade en face, l'inégalité des espacemens ne semble plus qu'une 

négligence d'exécution. 

Comme les portiques Égyptiens étoient destinés à être fermés , il avoit fallu 

trouver le moyen d'appliquer des portes battantes à l'entre-colonnement du milieu ; 

c'est-là l'objet des pieds-droits que l'on voit s'élever contre les colonnes jusqu'à 
la hauteur du dernier anneau qui en décore le fût, au-dessous du chapiteau. Ils 

ont une saillie vers l'intérieur de la porte, en forme de crossette, et sous cétte saillie 

est creusé le trou qui devoit recevoir le tourillon supérieur de la porte battante ; 

car celle-ci tournoit sur pivot. Ainsi cette forme des pieds-droits, qui au premier 

abord semble bizarre et capricieuse, étoit parfaitement motivée. 

Presque par-tout l’embrasure pratiquée dans les pieds-droits a pour profondeur 

la moitié de la largeur de la porte, de manière que les deux battans, lorsqu'ils 
s'ouvroient, venoient s'appliquer dans toute Îeur étendue contre l'embrasure. 

La porte battante se terminoit ainsi à la hauteur des crossettes des pieds-droits; 

et c’est une remarque générale , que le dessous de ces crossettes se trouve toujours 

au même niveau que les murs d’entre-colonnement. II résulte de à que, lorsque la 

porte étoit fermée, lentre-colonnement du milieu étoit clos à la même hauteur 

que les autres; ce qui formoit une seule ligne horizontale entre toutes les colonnes. 

Les Égyptiens étoient extrêmement soigneux de conserver ces longues lignes, qui 

sont d'un bel effet dans l'architecture. Tant de soin, tant de recherche jusque 

dans les détails, ne permettent plus de dire que chez eux l'architecture étoit 

dans enfance de l'art. Sans doute les Grecs, en limitant, y ont ajouté de 
la grâce et une élégance que ne présentent pas les monumens de l'Égypte; mais 
l'art, en passant dans la Grèce, a pris un caractère PATIO ce n'est pas l'art 

des Égyptiens perfectionné, c’est une branche sortie du même tronc; preuve de 

la fécondité de la souche commune. L'architecture Égyptienne, envisagée en elle- 

même et relativement à son objet, avoit acquis des règles sages et bien liées entre 

elles, et me semble avoir atteint toute la perfection dont elle étoit susceptible. 

Revenons à la description de l'édifice. 

Les sculptures des murs d’entre-colonnement représentent des offrandes faites 
aux 
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aux dieux. L'une d'elles, planche 27, fig. 1, est composée de fleurs de lotus sur 
lesquelles un prêtre épanche l’eau d’un vase; sujet analogue , sous ce rapport, 

à celui que nous avons décrit à la fin du $. V. Mais ce que ces murs offrent de 

plus curieux, c’est la richesse et le goût de l’encadrement des bas-reliefs. Le cordon 

entouré d'un ruban forme le cadre proprement dit, dont le caractère est très- 

mâle. Au-dessus est la corniche accoutumée. Cet encadrement se trouve par-là 
dans une harmonie parfaite avec le reste de l'édifice. L'espace qui reste, de chaque 

côté, entre le cordon et le bord du mur, est occupé par un serpent dont le corps 
est roulé en vis autour d’une tige de lotus. Nous ne pouvons nous empêcher de 

faire remarquer avec quelle adresse l'artiste a rempli l’espace plus large qui se 

trouve prés de la corniche, par un pli du corps du serpent, par sa poitrine élargie, 

et par la coiffure symbolique qu'il porte sur sa tête. Les Égyptiens ont excellé 

dans cet art de distribuer les ornemens de manière à remplir également tous les 
espaces , sans cependant que l’on s'aperçoive qu'ils aient rien sacrifié à ce but de 
décoration. 

Dans l'intérieur du cadre, une frise, comme on en voit en beaucoup d’autres 

lieux, occupe la partie supérieure. Les oiseaux qui accompagnent et semblent 

même envelopper de leurs ailes les légendes encadrées, sont des animaux chimé- 

riques, dont la tête seulement est celle de l’épervier. La partie inférieure du cadre 

est occupée par des lotus qui forment un ornement aussi riche que délicat. 

Les corniches des murs d'entre-colonnement sont toujours surmontées de ce cou- 

ronnement que nous avons déjà décrit, composé de serpens dressés sur leur poi- 

trine et portant des disques sur leur tête. Il n'y a que deux de ces couronnemens 

qui soient achevés dans l'édifice; les autres n’offrent qu'une masse dans laquelle. 

les serpens devoient être taillés. 

Les deux murs d’entre-colonnement dont on voit les dessins planche 27, sont 

les deux seuls qui soient sculptés; encore ne le sont-ils que dans l'intérieur, et 

n'ya nul doute qu'ils ne dussent l'être également au-dehors. Entre ces deux murs, 

le füt de la colonne porte pour ornement des hiéroglyphes rangés dans des lignes 

verticales. On a remarqué (1) sur les diverses sculptures quelques traces de cou- 

leurs. Voilà donc, sans sortir de Philæ, un second exemple de peintures appli- 
quées dans un édifice dont la sculpture est à peine commencée. Enfin aux parties 

de l'édifice qui sont sculptées, il faut ajouter tous les chapiteaux et le disque ailé 

qui est dans la corniche de l'une des façades. 

Ces sculptures sont en si petit nombre par rapport à toutes CE qui devoient 
être exécutées, que l'on peut regarder l'édifice comme lisse et sans sculpture; du 

moins l'effet qu'il produit à la vue, est absolument le même que sil n'y en avoit 

effectivement aucune. Un pareil monument est une chose rare en Égypte; c'étoit 
une circonstance heureuse que celle qui nous permettoit de juger de l'architecture 

Égyptienne toute nue, et de nous assurer de la beauté de son caractère par les 

seules lignes qui la constituent. | 

(1) Extrait du Journal de voyage de M. Villoteau, 

4F D: 5 
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Une autre circonstance nous permettoit encore de satisfaire notre vive curiosité 
sur tout ce qui a rapport aux arts Égyptiens : plusieurs parties de l'édifice n'ayant 
point encore reçu leur dernière forme, et les pierres étant restées à peine dégros- 
sies, nous avons pu suivre les divers degrés du travail et juger de l'avancement de 
ce peuple dans l'art de la construction. 

La coupe des pierres est, comme on le sait, cette partie de l’art de bâtir qui 
consiste à tailler séparément toutes les pierres d’un édifice, de telle sorte qu'il 
n'y ait plus qu'à les poser chacune à la place qui lui est destinée, pour que lédi- 
fice soit construit. Les Égyptiens suivoient , à ce qu'il paroît, une marche moins 
savante ; ils plaçoient les pierres assez peu dégrossies les unes sur les autres, et 
tailloient ensuite dans ces massifs les formes de l'architecture. C’est du moins ce 
qui est évident dans plusieurs parties de l'édifice de est : tout le haut en est 
taillé et poli; mais, dans le bas, de grandes portions sont restées brutes. (Voyez 

les planches 4 er 25.) Les colonnes, arrondies au-dessus des murs d’entre-colonne- 

ment, le sont aussi dans l’intérieur entre ces mêmes murs : mais, au-dehors, il y en 

a plusieurs qui n'ont encore reçu aucune forme ;'et à la colonne de l'angle sud- 

ouest, entre autres, j'ai mesuré des saillies de.plus d’un décimètre, qui auroient 

été retranchées si l’édifice eût été fini. 

Ce n'est pas cependant que les Égyptiens pussent ignorer l'art d’appareiller les 

pierres sur le chantier, avant de Îles mettre en place; ce qui le prouve, c'est la: 

manière dont ils taïlloient quelquefois les joints par lesquels les pierres d’une 

même rangée horizontale se touchent. Ces Joints ne sont pas tous verticaux; on 

en trouve d’inclinés sous divers angles : il falloit donc que les pierres, avant d’être 

rapprochées, fussent parfaitement taillées sous la même inclinaison, pour que le 

joint fût exactement fermé. Cette méthode de joints inclinés donnoit, comme 
on le voit, naissance à une dificulté de plus dans la construction; et on ne peut 

guère. lui trouver d'autre motif que celui de l’économie de la pierre, puisque cette 

méthode permettoit d'employer les blocs qui avoient des faces inclinées, sans en 

rien retrancher que ce qui étoit nécessaire pour les aplanir. Mais comment accor- 

der ce procédé économique avec cet autre qui l’est si peu, de mettre en place 

des pierres beaucoup plus grosses qu'il ne falloit, pour y tailler ensuite les formes 
que lon vouloit exécuter! 

Quant aux Joints horizontaux, ils sont tous parallèles et parfaitement de ni- 

veau : mais Ce n'est pas toujours une même assise de pierres qui règne dans toute 

l'étendue de l'édifice, comme nous le pratiquons dans toutes nos constructions 
en pierres de taille; souvent une assise fort élevée est continuée par deux assises 
plus basses (1). 

Les faces des joints des pierres dans l'édifice de l'est ne sont lisses qu’à leurs 
bords, sur une largeur de plus de deux décimètres; le milieu de la face est seulement 

© (1) D’autres fois une même pierre est taillée en cro- beauté de lappareïl. II paroît que les Égyptiens atta- 

chet,.et appartient à deux assises de hauteurs différentes. … choient peu de prix à l'extrême régularité des joints ; ils 

Les diverses constructions de Philæ et de l'Égypte pré-  tâchoïent au contraire de les cacher, pour qu’ils n’inter- 

sentent des exemples de ces irrégularités, qui, d’ailleurs,  rompissent pas les sculptures, et celles-ci à leur tour ser- 
n’ôtent rien à la solidité, mais nuisent seulement à be voient à cacher Îles joints, 
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piqué : peut-être étoit-ce afin que le ciment s’attachät mieux aux pierres par ces 

petites aspérités. Ce ciment ne forme qu'une couche très-mince, et les joints se 

peuvent à peine apercevoir. 
Les Égyptiens ne se contentoient pas de l'épaisseur qu’ils donnoient aux mu- 

railles de leurs édifices, et de la grosseur des pierres qu'ils y employoient, pour en 

assurer la solidité; ils prenoïent encore le soin de lier les unes aux autres les 

pierres d’une même assise horizontale. On aperçoit toujours dans le plus grand 

nombre des constructions, sur la surface supérieure de deux pierres contigués, 

deux entailles correspondantes, en forme de queue d’aronde, et qui reçoivent un 

tenon taillé lui-même en double queue d'aronde. Ces tenons ne se retrouvent 

plus parmi les pierres renversées. Il étoit naturel de les supposer faits de métal: 

cependant, en démolissant à dessein quelques restes peu intéressans d’édifices, 

nous avons trouvé des tenons de bois; ce qui ne paroît pas propre à retenir for- 

tement des pierres de grosses dimensions. Aussi quelques personnes ont-elles pensé 

que l’on avoit employé originairement des tenons de métal, et que par la suite, 
le métal étant devenu plus rare, on y avoit substitué du bois, moins par motif 

de solidité que pour ne pas anéantir un ancien usage. D'autres personnes ont cru 

que peut-être ces pièces de bois servoient à rapprocher les pierres, par le gonfle- 

ment qu'on leur faisoit éprouver en les humectant. Mais de pareils tenons ne sont- 

ils pas suffisans par eux-mêmes pour arrêter l'écartement des pierres, quelque grosses 
qu'elles soient! L'état où on les trouve encore, prouve mieux que tout ce que 

l'on pourroit dire, qu'ils pouvoient durer fort long-temps. Ils sont en bois de sy- 
comore , bois extrêmement compacte. Leur longueur ordinaire est de o".24 (1); 

leur plus grande largeur, de 0".067 (2); et leur épaisseur, de 0.04 (3). Nous.en 

avons rapporté plusieurs ; et quoique charbonnés à leur surface , ils sont encore 

bien conservés. Cette longue durée d'une matière végétale que nous voyons se 

détruire si rapidement dans nos climats, ne surprendra pas céux qui connoissent 

les causes qui agissent dans cette destruction, puisque ces morceaux de bois, 

presque exactement enfermés dans des pierres toujours sèches, ne sont exposés ni 

à l'humidité ni au contact de Fair. Cependant, l'influence des siècles étant plus 

sensible sur le bois que sur le grès dont les monumens sont construits , on pourroit 
juger de l’âge respectif de ces monumens par l'état de conservation des tenons de 

bois employés à en lier les pierres (4). 
En observant l'édifice de Fest, on voit que toutes les parties, bien qu'elles 

fussent destinées à être sculptées , étoient auparavant dressées et polies, comme si 

lon se fût proposé de laisser l'architecture lisse, Ainsi, dans l'intérieur, où il n’y a 

(1) Neuf pouces. On en a rapporté un qui a onze 
pouces trois lignes. 

(2) Deux pouces et demi. 

(3) Un pouce et demi. 
(4) Nous ne prétendons pas toutefois qu’il n’y ait jamais 

eu que du bois employé à former les tenons qui lient les 

pierres. Ce qui doit faire conjecturer qu'il y en a eu 

de métal, ce sont les efforts qui manifestement ont été 

FE D: 

faits pour les arracher du sein des murailles. Est-il pro- 

bable que lon se füt donné d’aussi grandes peines, si 

lon n'y eût jamais trouvé que du bois! Il est digne de 

remarque, que ce surcroit de solidité que les Égyptiens 

avoient voulu donner à leurs édifices, ait été une des 

principales causes de [eur destruction : si lon eût tou- 

jours employé du métal dans l’intérieur des murailles, ï 

ne resteroit pas actuellement pierre sur pierre en Égypte. 
G 2 



ÿ 2 DESCRIPTION 

que deux bas-reliefs sculptés, tous les autres panneaux formés par les murs d’entre- 
colonnement sont polis. If n’y en a qu’un seul qui soit resté piqué; les travaux ont 
été abandonnés avant qu'il ait été mis au même degré d'avancement que tous 
les autres. | 

Les fondations de plusieurs édifices ruinés jusqu'à leur base ayant été examinées, 

on a vu qu'elles consistoient en des murs un peu plus épais que ceux qu’elles sont 

destinées à soutenir, et reposant immédiatement sur le rocher. La solidité de ce 

fondement a beaucoup contribué, sans doute, à prolonger la durée des édifices de 

Philæ, et leur assure encore une longue existence. 

Tous les faits que nous venons d'exposer, se rapportent à la construction pro- 

prement dite; les soins que lon y avoit apportés, entièrement perdus pour la 

vue, ne contribuoient qua la solidité et nullement à la beauté des édifices : mais 

il y à une autre exécution, que l’on peut appeler extérieure ou apparente, qui 
frappe tous les yeux , et dont il nous reste à parler. 

Cette exécution est, on peut le dire, admirable dans le plus grand nombre 

des monumens Égyptiens : il est impossible de trouver des surfaces mieux dressées, 

des colonnes mieux arrondies, des arêtes plus vives, des courbes plus pures et 

plus continues. Mais, où cette perfection du ciseau se montre encore davantage, 

c'est dans les sculptures : les feuillages des chapiteaux, les ornemens les plus déli- 

cats, les parties les plus petites, sont taillés avec une rare pureté. L’exécution des 

figures n’est pas moins remarquable ; si le contour en est roide et défectueux, les 
formes des reliefs sont au contraire pleines de souplesse. Comme ces reliefs sont 

extrêmement peu saillans, les détails des figures sont aussi très-peu exprimés ; elles 

semblent enveloppées d’un voile qui laisse deviner les formes , et l'œil est singuliè- 

rement charmé du travail doux et moelleux qui règne dans tous les mouvemens. 

Ce qui ajoute encore au mérite d'une pareille exécution, c’est la nature de la pierre 

qu'il a fallu mettre en œuvre, et qui, comme nous l’avons déjà dit, est un grès 

à-peu-près pareil à celui de Fontainebleau, matière qui exigeoit des instrumens 

excellens et des mains très-exercées. 

Cette perfection du travail se rencontre en divers degrés dans les édifices de 

Philæ : elle est remarquable dans le grand temple, dans celui de ouest, et sur-tout 
dans l'édifice de l’est. Peut-être la grande lumière qui l’éclaire , la blancheur de la 

pierre et la finesse de son grain, contribuent-elles aussi à la supériorité apparente de 

l'exécution. Cet édifice doit se rapporter au siècle où brilloit l'art en Égypte ; le 
soin même que fon a pris de choisir les matériaux, ne peut appartenir qu'à une 

pareille époque. 

Mais comment, avec tant de perfection dans le travail du ciseau , tant d’immo- 

bilité dans les poses, tant d’ignorance de la perspective! car les figures de cet 

édifice ne sont point différentes de celles des autres temples, et les unes et les 

autres semblent avoir été tracées d’après les mêmes modèles. Pour expliquer cette 

contradiction, la même idée se présente à tous les esprits. Les législateurs Égyp- 

tiens, qui redoutoient toute espèce d'innovations, et particulièrement celles qui 

pouvoient avoir des rapports avec la religion, arrêtèrent eux-mêmes les progrès de. 
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l'art, en consacrant, dès les premiers pas, des formes et des attitudes dont il ne 

fut plus possible de s'écarter dans la suite. Comme les figures des dieux et des 

hommes étoient ce qu’il y avoit de plus remarquable et de plus important , les 

formes adoptées dans l'enfance de l'art en furent aussi maintenues plus invaria- 

blement : de là ces figures humaines dont les épaules sont de face, la tête et le 
reste du corps de trois quarts et de profil, de là aussi le petit nombre d’attitudes 

différentes admises dans les représentations sacrées. Cependant il devoit néces- 

sairement résulter quelque perfection de la pratique de tant de siècles ; mais elle 

ne consistoit que dans la manière d'exécuter les formes prescrites. 

Cette explication me paroît le seul moyen de concevoir l'état de la sculpture 

des bas-reliefs chez un peuple qui avoit fait de grands progrès dans la statuaire. 

Ce qui vient encore à l'appui, c’est que l’on avoit aussi bien mieux imité les objets 

accessoires, et tout ce qui avoit. un rapport moins direct avec la religion. Les 

figures d'animaux sont, en général, d'un dessin très-vrai. Les sculpteurs Égyptiens 

ont sur-tout parfaitement saisi, en figurant un animal, le trait principal qui le 

caractérise. La suite de cet ouvrage montrera aussi qu'ils ont su varier de mille 

manières les attitudes des figures humaines, lorsqu'il ne s’agissoit plus de sculptures 
sacrées. 

Les règles invariables introduites dans les sculptures des temples avoient dû de- 

venir un moyen de les multiplier et d'en accélérer l'achèvement, en permettant d'y 
employer un plus grand nombre de mains; car, à moins que l’on n’imagine que le 

travail d’un même édifice duroit plusieurs siècles, on ne peut qu'attribuer à l’exis- 
tence d’une multitude d'artistes la grande quantité de sculptures qui décorent un 

seul monument. On conçoit en effet que, les formes de tous les signes , de toutes 

les figures, étant déterminées depuis long-temps, on pouvoit donner à chaque 

sculpteur une seule sorte d'objet à exécuter, et employer ainsi un grand nombre 

d'hommes à-la-fois. Bien plus, quand on considère que, dans un même édifice, 

toutes les têtes des dieux, toutes celles des déesses, ont un caractère unique, que 

les animaux de même espèce se ressemblent tous parfaitement, qu'enfin chaque 

classe d'objets a de même son caractère propre et constamment observé, on est 
conduit à penser qu'une figure n’étoit pas confiée à un seul sculpteur pour la com- 
mencer et la finir en son entier, et que plusieurs artistes y travailloient successi- 

vement : par exemple, une figure étoit d’abord ébauchée par celui dont c'étoit 

la fonction; un autre arrivoit ensuite et l’avançoit davantage, et successivement 

ainsi jusqu'au dernier qui venoit la finir. C’est alors que les peintres arrivoient 

à leur tour , et appliquoient chacun la couleur convenable et selon les règles 

établies. | 
Par ce moyen, dix figures, que dix sculpteurs auroient exécutées séparément 

dans un certain espace de temps, et qui auroient toujours été différentes les unes 

des autres, se trouvoient achevées dans un temps égal, et peut-être même plus 

court, ayant toutes le même caractère, et étant finies au même degré. 

Un pareil procédé ne pouvoit pas, sans doute, conduire à la haute perfection 

de l'art : mais, dans le système Égyptien, c'étoit une chose raisonnable de vouloir 



$ À DESCRIPTION 

que les mêmes personnages, les mêmes objets, fussent toujours représentés sous 
les mêmes traits ; et l'on peut ajouter que la distribution régulière des bas-reliefs, 
leur exécution semblable, leur composition presque uniforme, conviennent peut- 

être mieux quand il s'agit de décorer des faces entières de murailles, que ne feroient 
des bas-reliefs de forme, de composition et d'exécution trop différentes. 

Nous terminerons là description des monumens Égyptiens de Philæ par celle 
d'un petit temple situé un peu au midi de l'édifice de l’est : le temple proprement 
dit subsiste probablement encore; mais il est totalement enfoui, et lon ne voit 

plus de ce petit monument que le haut des colonnes du portique. L’entre-colonne- 
ment du milieu paroïît extrêmement large relativement aux deux espaces latéraux ; 

mais l'édifice est construit sur de si petites dimensions, qu'il falloit bien, pour 
que l'entrée en fût suffisamment large, faire l’entre-colonnement du milieu rela- 

tivement plus grand que dans les autres édifices. Ce temple est le plus petit des 

monumens Égyptiens : le portique n'a dans l'intérieur que cinq mètres (1) de 

largeur, et 2°.6 (2) de profondeur. La hauteur des colonnes sous larchitrave ne 

devoit être que de trois mètres et demi. Ce portique, déjà remarquable par la 

petitesse de ses dimensions, l’est encore par le-soin et la finesse avec lesquels 

les sculptures en sont exécutées. 

SF: 

Des Constructions Grecques ou Romaines qui sont dans l'ile de Phile, 

DEvENus maîtres de l'Égypte, les Grecs y apportèrent leurs sciences et leurs 
arts : C'étoit les ramener dans la terre natale, d’où ils étoient sortis peu de siècles 

auparavant; mais déjà ils avoient pris un air étranger, un caractère propre, qu'ils 

ont depuis toujours conservés. L'architecture Grecque, bien que formée sur celle 

des Égyptiens, en diffère cependant par des caractères si essentiels et si pronon- 

cés, qu'elle ne peut être un seul instant confondue avec elle : celle des Romains, 

qui n'est que l'architecture Grecque modifiée, en diffère plus encore, à cause des 

voûtes et des arcades dont elle offre de nombreux exemples. 

Aussi, sur cette terie toute couverte d'édifices Égyptiens , nous reconnois- 

sions au premier coup-d'œil les constructions des étrangers; et, chose que nous ne 

nous lassions pas d'admirer, toutes ces constructions, postérieures aux monumens 

du pays, faites souvent avec les pierres qu'on en a arrachées, se montroient plus 

ruinées, plus degradées qu'eux ; un jour elles seront entièrement anéanties, et 

les monumens Égyptiens attesteront long-temps encore l'existence et la grandeur 

du peuple qui les a élevés. 

Ces remarques, ces rapprochemens, qui se répéteront dans la suite de cet ou- 

vrage, trouvent déjà leur application dans l'ile de Philæ, qui, dans sa petite éten- 

due, présente en quelque sorte un échantillon de tout ce que l'Égypte renferme. 

(1) Quinze pieds et demi. (2) Huit pieds. 
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Près de ces beaux monumens si bien conservés, on ne voit presque plus rien des 

édifices que les Grecs et les Romains y avoient bâtis, si ce n’est des vestiges mécon- 

noissables. Au milieu de la partie nord de l'île, un pan de muraille de quatre à 

cinq mètres de hauteur (1), est resté seul debout. Son épaisseur est peu considérable : 

les pierres en sont toutes disjointes, et il ne faudroit qu'une foible secousse pour 

le renverser et le détruire entièrement. On voit dans sa partie supérieure une archi- 

trave et quelques portions d’une frise ornée de triglyphes. Les pierres dont cette 

muraille est construite, ont visiblement été tirées de quelques édifices Égyptiens : 

plusieurs d’entre elles portent des fragmens d’hiéroglyphes, et des figures, les unes 

tronquées, les autres renversées dans divers sens. On en voit même sur les faces 

extérieures des pierres, où l’on na pas pris la peine de les effacer; ce que les 

Égyptiens ne manquoïent jamais de faire , quand ils employoient d'anciens maté- 

riaux dans la construction de leurs énbces Une pareïlle dispersion des emblèmes 

sacrés ne peut appartenir qu'à une époque où la religion Égyptienne étoit tota- 

lement abandonnée. Peut-être l'édifice dont cette muraille faisoit partie, appar- 

tient-il au temps du Bas-Empire, quoique cependant l'état de ruine où il est, 

porte à Île considérer comme plus ancien, et que les restes de l’entablement 

Dorique qui le couronne, puissent permettre d’en attribuer la construction aux 

Grecs, chez qui s'employoit l'ordonnance Dorique plus fréquemment que chez 

les Romains. 

Nous ne resterons pas dans une pareille incertitude à l'égard d’une autre cons- 
truction placée aussi dans la partie septentrionale de l'ile, près de lendroit où 

l'on y aborde. Une arcade ouverte au milieu d'un massif, et de chaque côté une 

arcade plus petite, ne laissent point douter un instant que cette construction ne 

soit un arc de triomphe, et n'appartienne conséquemment aux Romains, qui seuls 

ont élevé de semblables édifices. 
Celui-ci n'a FOR été achevé; la partie cintrée de la grande arcade n’a jamais 

été faite, et l'on n’y voit aucune moulure taillée. Cet édifice ressemble par quelques 

points à Fe d'Antinoé; on y remarque, comme dans ce dernier monument, des 

fenêtres au-dessus des petites arcades. Cependant, auprès de l'arc Romain d'An- 

tinoé, celui de Philæ n’est qu'un édifice barbare, par la lourdeur de ses propor- 

tions : il est d'ailleurs extrêmement petit, les arcades latérales n'ayant que deux 
mètres de hauteur, et celle du milieu ne devant en avoir que cinq. Mais ce petit 

édifice est peut-être, parmi ceux que les Romains ont élevés en Égypte, un des 

mieux conservés. Il doit cet avantage, sans doute, à sa situation et à la composi- 

tion simple de ses parties ; il faut aussi remarquer qu’il a été construit par des mains 

Égyptiennes. Non-seulement il est bâti de grès, comme tous les autres monumens 

de Philæ, mais on observe entre eux et lui la plus grande conformité dans le système 
de construction : on y retrouve les joints obliques, les gros bossages de pierres, 

enfin toutes les ressemblances qui peuvent faire raisonnablement conjecturer que 

ce monument Romain a été exécuté par des ouvriers du pays. Ï{ sera question 

ailleurs d'édifices qui sont au contraire composés dans le système Égyptien, et. 
dont l'exécution est certainement Grecque ou Romaine. 
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Sux. 

Observations sur l'antiquité des principaux Édifices de l'ile de Phile. 

ON auroit tort d'exiger des voyageurs qu'ils se bornassent uniquement au récit 
de ce qu'ils ont vu : en effet, il y a des conjectures solides qu'eux seuls peuvent faire, 
des comparaisons, des inductions qui n’appartiennent qu'à eux, parce qu'elles ré- 

sultent de l'observation immédiate'et de la vue des objets; ce que le récit le mieux 

fait et le plus fidèle ne peut jamais remplacer entièrement. Tout ce que l’on doit 
exiger d'eux, c'est que les faits soient tellement détachés des conjectures, qu'ils ne 
puissent jamais être confondus avec elles. C’est à quoi nous nous sommes attachés 

dans Îes paragraphes précédens, où, tout en donnant la série de nos observations, 

nous avons été quelquefois conduits à chercher leur mutuelle dépendance; c’étoit 

un moyen de rendre les faits plus sensibles, de leur donner plus de force en les 
liant ensemble, et de les mieux graver dans la mémoire, qu'on ne pourroit le. 
faire en présentant des faits sans liaison et des observations sans but : mais nous 
avons dû réserver pour ce dernier paragraphe la recherche de l’âge des monumens 
de Philæ. 

Si lon considère d’abord dans ces monumens leur état de conservation, leur 

couleur plus blanche ou plus noirâtre, qu'enfin on veuillé juger de leur âge par 
leur apparence, on sera porté à croire que le grand temple est le plus ancien 

monument de File, et que l'édifice isolé de l’est en est au contraire le plus 

moderne. Ces indices, ïl est vrai, seroient insuffisans, si, en examinant ensuite 

Ja position relative des édifices, pour en déduire l’ordre successif dans lequel ils 

ont été construits, on ne s’assuroit encore que, dans leur distribution irrégulière, 

ils ont tous été coordonnés par rapport au grand temple. Les irrégularités qui se 

voient dans l'ordonnance de ces monumens, s'expliquent d’une façon fort raison- 

nable en supposant que le grand temple étoit construit d'avance, et précédé de 
deux galeries comme celle qui subsiste à l'est; que l’on a voulu depuis lui donner 

une longue avenue qui eût son origine à l’extrémité méridionale de l'île, mais que 

la forme même de celle-ci n’a pu permettre que l'avenue fût dans là direction de 

J'axe du temple; qu'enfin le grand pylône a été placé de manière à n'être pas trop 
oblique à l'avenue ni au grand temple. Nous avons déjà dit /$. IV) comment 

nous croyions qu'on pouvoit expliquer la position de la colonnade orientale et . 

celle de l'édifice du midi. Quant au temple de l'ouest, il est manifeste qu'il a été 

coordonné au grand pylône, auquel il est perpendiculaire; et nous supposons qu'il 

a remplacé une galerie semblable à celle de l'est, et qui nr4 -être dès-lors com- 
mençoit à tomber én ruine. | 

Quant à l'édifice de l'est, qui est aussi bien conservé que ce dernier, et qui 

même paroît plus nouveau, soit à cause de sa blancheur, soit parce qu’il n’a jamais 

été achevé, nous sommes portés à le regarder comme un des derniers édifices que 
les Égyptiens aient bâtis. 

Nous 
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Nous métendrons pas plus loin ces conjectures, qui n’ont que de légers fonde- 

mens et peu d'intérêt : il nous suffit d'avoir montré que la disposition relative des 
monumens est d'accord avec leur apparence pour faire assigner au grand temple 

une époque plus reculée qu'aux autres édifices. 

Mais, afin de présumer l'époque des plus anciens, recherchons quel äge on peut 

attribuer aux plus modernes. Sans doute, ils ne sont pas postérieurs à la conquête 

de l'Égypte par les Perses. Les vainqueurs étoient plus ennemis de la religion que 

de la nation même; les troubles, les révoltes, les guerres qui se succédèrent depuis 

la conquête, n’ont pu permettre que l’on érigeät de si grands édifices, et d’une si 

longue exécution, sur-tout aux limites les plus reculées de l'Égypte, et dans un lieu 

où ils devoient rester ignorés. Ces édifices sont d'ailleurs du style Égyptien, sans 
mélange : comment croire que les maîtres du pays n'eussent pas mis quelque part 

lempreinte de leur goût, et laissé des traces de leurs arts! Les plus modernes des 

édifices Égyptiens de Philæ doivent donc avoir au moins deux mille trois cents 

ans d'ancienneté; voyons s'il ne seroit pas possible de trouver, pour quelques-uns 

d'eux, des indications plus particulières sur le temps de leur érection. 

En décrivant le temple de l’ouest, nous avons parlé d'un déversoir destiné à 

faire écouler les eaux qui pouvoient être versées sur fa terrasse du temple; nous 

avons également parlé d’une scène sculptée sur les murs de l'édifice ruiné de 
l'ouest, dans laquelle se trouve figuré un pareil déversoir, et nous avons donné 

de fortes raisons de penser que ces rigoles avoient un usage religieux, qu'elles 
versoient les eaux lustrales, c’est-à-dire, les eaux nécessaires à de certaines puri- 

fications ordonnées par la religion; enfin nous avons vu que ces déversoirs ou 

rigoles sont décorés de la figure d’un lion qui laisse jaillir l'eau par sa gueule, ou 

entre ses pattes / S. VIT). Or il faut se bien ec d'une vérité que tout cet 

ouvrage confirmera de plus en plus, c'est quil ny avoit rien d’arbitraire dans 

le choix des décorations Égyptiennes, et qu'il ne faut pas, à cet égard, juger de 

leurs règles et de leurs motifs d’après les idées qui nous dirigent dans la composi- 

tion de l’ornement. Chez nous, comme il est arrivé chez les Grecs eux-mêmes, 

on consulte uniquement l'œil; c’est l’imagination, c'est le goût du sculpteur qui 

sert de règle à la décoration : chez es Égyptiens, au contraire, chaque ornement 
offre un emblème; l'art consistoit à faire servir cet emblème à l’embellissement 

de l'édifice. En voyant donc ici le lion et l’eau réunis, et celle-ci en quelque sorte 

produite par celuilà, on doit se demander quel peut avoir été le motif de cette 

réunion, et pourquoi la figure du lion a été choisie plutôt que toute autre figure 

pour décorer les déversoirs des terrasses des temples. 

Nous remarquerons d’abord que les ablutions, les purifications par l’eau lustrale, 

et tous les usages religieux qui sont fondés sur la vertu régénérative de l’eau, 

viennent originairement de l'Égypte. Cette eau si salutaire, si bienfaisante, c’est 
celle du Nil au temps de l'inondation, où, nouvelle et plus salubre, elle vient rem- 

placer l’eau stagnante, chasser les maladies, et, se répandant sur toute Îa face de 

l'Égypte, produire seule l'abondance et renouveler en quelque sorte la vie de tout 
ce qui végète ou respire. Ce phénomène de Finondation revient chaque année 
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au solstice d'été: et la constellation du zodiaque dans laquellé entre alors le 
soleil, étoit regardée par les anciens Égyptiens comme la compagne'et le signe 
du phénomène; c'étoit elle qui annonçoit et qui sembloit produire l’inondation. 

On aperçoit maintenant quelle est l’origine de l'emblème qui nous occupe. A une 
certaine époque, le lion céleste étoit solsticial; c’étoit alors cette constellation qui 
paroissoit être la cause du débordement et verser l’eau des purifications; et ce fut 
le lion que lon représenta dans les temples, versant effectivement l'eau lustrale. 
C’est à cette époque, suivant nous, qu’il faut rapporter la construction du temple de 
l'ouest et celle de l'édifice ruiné, dans lesquels se trouve notre emblème; mais cette 
époque ne donne pas une date précise, parce qu’elle est comprise entre des limites 
fort éloignées l'une de l'autre, le lion ayant occupé le solstice pendant deux mille 
cent soixante-trois ans. 

Le rapprochement qui précède, confirmé par les monumens astronomiques 
de l'Égypte, peut donc jeter quelque jour sur l'époque de la construction des 
édifices où le lion est représenté comme la source des eaux salutaires. Il est 
tres-vraisemblable que l'érection de ces temples eut lieu dans le temps où le lion 
étoit encore solsticial, et où l'afluence des eaux se manifestoit aussi sous cette 
constellation. On peut conjecturer, d’après cela, que l’époque dont.il s’agit n’est 
pas éloignée de celle où le solstice d'été passa du lion dans le cancer; ce qui arriva 
vers l'an 2500 avant l'ère vulgaire (1). Au reste, d’autres considérations, tirées de 

l'institution primitive du zodiaque, permettent encore de rapprocher de nous 
l’époque probable de ces constructions. 

Le grand temple est lui-même bien antérieur au temple de l’ouest; et quoiqu'il 
en résulte déjà pour le premier une antiquité très-reculée, il y a des preuves certaines 
d’une antiquité bien plus reculée encore, puisque plusieurs des pierres qui entrent 

dans la construction de ce même grand temple, sont des débris de quelque cons- 

truction antérieure. Ce fait, que nous nous sommes contentés d’énoncer dans le 

$. II, mérite d'être exposé avec plus de développemens. 

Une des colonnes du portique est dégradée d’une manière notable (voyez le 

$. V). Quelques-uns de nous, lorsqu'ils en examinoient la construction, aper- 

curent, sur les faces des pierres cachées dans l'intérieur de la colonne, des 

hiéroglyphes sculptés et même encore coloriés. La première idée qui se présenta 

en effet, fut que ces pierres provenoient de quelques édifices plus anciens : mais 
comme il résultoit immédiatement de cette opinion une conséquence très-impor- 

tante à l'égard des questions d’antiquité, nous ne voulümes pas ladopter sans exa- 
men. Ne pouvoit-on pas croire que les Égyptiens, si prodigues d’emblèmes reli- 

giéux, en avoient tracé sur les faces cachées des pierres, eux qui en sculptoient 

jusque dans l'intérieur des sarcophages, destinés à ne jamais être ouverts! Mais, en 

examinant avec tout le soin possible l'intérieur de cette colonne et les pierres qui 

en étoient tombées, nous ne vimes que des hiéroglyphes tronqués ou renversés, 

des figures coupées par le milieu, aucune suite, aucun rapport.de grandeur entre les 

(1) Consultez le Mémoire de M. Fourier sur Îles mination précise de l’époque à laquelle le solstice d’été 
monumens astronomiques , pour ce qui regarde la déter- avoit atteint la constellation du lion. 
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De la Position géographique de Syène. 

Le voisinage du tropique, et la mesure de la terre attribuée à Ératosthène, 

ont donné à Syène une telle célébrité, que personne n’ignore le nom ni la position 

de cette ville. Ceux qui ont le moins de notions sur l'Égypte, ont entendu parler 

du puits de Syène, qui, le jour du solstice d'été, à midi, étoit éclairé en entier 

par la lumière du soleil (1). C’est dans cette ville, dit-on, que Juvénal fut exilé, 

après avoir insulté le comédien Päris, cher à Domitien (2). Pour un homme 

accoutumé aux délices du climat de fltalie et au spectacle de la capitale du 

monde, quel séjour qu'une ville ruinée comme étoit Syène au temps de Juvénal, 

un lieu environné de toutes parts de rochers nus et rembrunis, un ciel embrasé, 

Jamais tempéré par une goutte de pluie! Martial a caractérisé en un seul vers 

cette aridité et cette couleur sombre du sol : 

Sois quoties Phario madeat Jove fusca Syene (3). 

Mais ce lieu si âpre, et presque inhabitable aux Européens, étoit pour les géo- 

graphes un des points les plus importans du globe: il a servi à Ératosthène, à 

Hipparque, à Strabon et à Ptolémée, de point de départ pour déterminer la 

(1) Tradunt in Syene oppido....,, solstitit die medio, Let qu'il y mourut. On cite aussi parmi les Romains un 

nullam umbram jaci, puteumque ejus, experimenti gratiâ certain Maurus Terentianus, auteur d’un poëme sur les 

Jactum, totum illuminari, (Plin. Hist, nat, 1. 11, c. 73.) mètres de la poésie Latine, lequel vécut à Syène ct 

Voyez Suabon, Héliodore , &c. en fut gouverneur. 

(2) Plusieurs prétendent qu'il fut relégué dans l'Oasis (3) Martial. Æpigramm, Lib. 1X, epigr, 36. 

AD; 
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position des lieux de la terre. C’étoit, dans l'antiquité, la seule ville placée sous 
cette ligne qui sépare la zone torride de celle que nous habitons, et qui ne traver- 
soit sur le globe aucun autre site remarquable que les embouchures de l’Indus et du 
Gange. De nos jours même, on ne peut citer que Chandernagor et Canton en 
Asie, et la Havane aux Antilles, qui soient aussi près de cette ligne que Syène 
l'est aujourd'hui: je ne parle pas d'Yanbo’ ni des îles Sandwich, ou autres lieux 
sans importance. 

Depuis deux à trois siècles, les critiques ont fait un grand nombre de recherches 
pour déterminer l'étendue de l'Égypte par la mesure d'Ératosthène, et réciproque- 
ment pour apprécier cette mesure de la terre par la longueur de l'Égypte; mais, 
comme ils n'ont pas connu la vraie situation géographique de Syène, ils erroient 

dans un cercle vicieux, et il manquoit à leurs recherches la base principale. Le vœu 

des savans est enfin rempli; cette position, telle qu'elle vient d'être déterminée 

par les observations astronomiques de M. Nouet, est de 24° s 23 pour la lati- 

tude, et de 30° 34° 49° pour la longitude au méridien de Paris. Les uns {et le 

célèbre d’Anville est de ce nombre), suivant le sentiment de Ptolémée, suppo- 

soient Syène à environ 15’, ou près de sept lieues, plus au sud qu’elle n’est réelle- 

ment; ce qui alongeoit d'autant l’étendue de l'Égypte : les autres regardoient cette 

ville comme directement placée sous le tropique, et diminuoient encore plus sa 

latitude, trompés par la tradition immémoriale du puits de Syène, et ignorant ou 

contestant la variation de lécliptique : d’autres enfin ne faisoient pas attention que 

le phénomène de l’absorption de l'ombre n’est point borné à une ligne mathéma- 

tique, mais qu'il a lieu pour toute une zone terrestre correspondante au diamètre 

du soleil, c’est-à-dire, de plus d’un demi-degré de largeur. 

Cette dernière circonstance, qui pourtant n'étoit pas ignorée des anciens (1), 

est sans doute la cause qui a maintenu l'opinion que Syène étoit sous le tropique, 

plus de trois mille ans après que cette ville avoit cessé d'y répondre, et même 

de nos jours. Au deuxième siècle de l'ère vulgaire, le bord septentrional du 
soleil atteignoit encore au zénith de Syène le jour du solstice d'été; ce qui 

sufhisoit pour que Fombre y fût nulle, ainsi que le rapporte Arrien, qui écrivoit 

vers l'an 120 de J. C. En effet, l’obliquité de lécliptique devoit être alors 

de 23° 49° 2$ , en partant de l'observation d'Hipparque (2) et de la variation 

calculée approximativement pour cette époque : si l’on y ajoute le demi-diamètre 

moyen du soleil ou 15° 57 , on trouve 24° s"22"; ce qui est, à 1 près, la latitude 

de Syène. À plus forte raison les écrivains antérieurs, tels que Plutarque, Pline, 

Lucain, Hipparque et Ératosthène, étoient-ils fondés à dire que le style ne donnoit 

point d'ombre à Syène, le jour du solstice (3). Quant à Ptolémée, Pausanias, et 

(1) Selon Cléomède, espace où les ombres sont 

nulles quand le soleil est au zénith, a trois cents stades 

d’étendué; ce qui fait 30 minutes, en prenant le stade 
de 600 au degré ( AMeteor. lib. 1). 

(2) Cette observation est de 23° $1' 20". 
(3) M. de la Nauze est, je crois, le premier et Ie seul 

qui ait donné une explication analogue; mais il se trom- 

poit sur la diminution séculaire de Pobliquité, qu’il esti- 

moit à plus de 66", tandis qu’aujourd’hui elle n’est que 

de $0", bien que supérieure à celle d'autrefois. II s’est 

également trompé sur la latitude de Syène, qu'il ne fait 

que de 23° 59’ 20", erreur qui compense à-peu-près l’autre, 

( Voyez les Mémoires de l'Académie des inscriptions et 

belles-lettres, 1, X'LZII, in-12,) 
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enfin Ammien Marcellin, qui écrivoit au 1v.° siècle , il est facile de concevoir 

comment ils ont rapporté le même fait, soit qu'ils s’en fussent tenus à une tradition 

accréditée, soit même que de leur temps on observat encore le gnomon à Syène; 

car un rayon vertical, ne déviant que de 2 à 3 minutes, ne devoit produire qu'une 

ombre absolument insensible à l'œil. 

Aujourd'hui le tropique est bien plus rapproché de l'équateur, et sa distance à 

Syène est de 37° 23 au sud, ou de plus de quinze lieues et demie; le limbe du 
soleil n'arrive qu'à 21° 3" du zénith de cette ville: d’où il résulte qu'au solstice d'été 

l'ombre y est encore très-peu sensible; car elle n'équivaut qu'à une quatre-centième 

partie environ. Un style de vingt mètres de haut ne produiroit qu'une ombre de 

cinq centimètres, ou moindre encore à raison de la pénombre; mais, si l’on pouvoit 

observer à l'ancien puits de Syène, on n’en verroit plus qu'une moitié d’éclairée. 

L'observation récente excède donc toutes les hauteurs qu'on avoit jusqu'ici 

attribuées à cette ville. Parmi les anciens, c'est Ptolémée qui en avoit le plus 

réduit la latitude, en la fixant à 23° $1”. Hipparque, qui comptoit seize mille 
huit cents stades de léquateur à Syène (1), et dans un degré sept cents stades, 

se rapprochoit davantage de la vérité; car ce compte suppose 24° de latitude : à 

mesure que l'obliquité de l’écliptique diminuoit, cette latitude étoit toujours sup- 

posée de plus en plus petite, par le préjugé qui attachoit , en quelque sorte, Syène 

au tropique (2). La conséquence de ce fait, et de la plus grande latitude de Syène 
aujourd'hui bien reconnue, c'est que l’origine de cette tradition astronomique 

remonte à une époque d'autant plus reculée, c'est-à-dire, à plus de trente siècles 

avant l'ère vulgaire; c’est la plus ancienne observation du solstice dont le souvenir 

soit parvenu jusqu'à nous. 

Ce n'est pas ici le lieu de rechercher comment, de la position de Syène, Éra- 

tosthène a conclu la longueur de l'arc du méridien en Égypte, ni d'apprécier la me- 

sure que ce résultat lui a fournie pour la circonférence du globe : cette recherche 

demande un travail particulier. Je ne ferai qu'une observation: c’est que l'on a 

supposé trop légèrement que cet habile homme avoit exécuté en effet une me- 

sure de la terre, sans qu'il y ait à cet égard aucune preuve historique (3). D'une 

observation de hauteur qu'il aura pu faire à Alexandrie, et d’un calcul tiré de l'ar- 

pentage de l'Égypte, arpentage que l’on avoit fait bien avant l’époque des Grecs, 

il y a loin à une mesure actuelle effectuée sur le terrain, et telle qu’une recherche 

pareille la suppose (4). On a été jusqu’à lui attribuer le puits de Syène; mais, sil 

fût allé jusqu'à cette ville pour le faire creuser, il auroit sans doute renoncé à 

son dessein, en s’apercevant que le centre du soleil solsticial sy écartoit d'environ 

un quart de degré, et il seroit allé creuser ce puits à six ou sept lieues plus au 
sud. Mais, indépendamment de ce motif, il faut observer qu'aucun auteur ne 

rapporte qu'il ait présidé en effet à une mesure de Farc terrestre, ni qu'il soit 

allé à Syène, encore moins qu'il ait fait exécuter le puits qui a eu tant de célébrité. 

(1) Strab. Geogr. Paris, 1620; lib, 11, pag, 114. (3) Pline se sert de l’expression de prodidit [ a publié], 

(2) De tous les modernes, c’est Bruce qui a le moins en parlant de cette mesure d’Ératosthène (4 71, c, 108). 
mal fixé cette position, en lui donnant 24° o' 4$". (4) Voyez la Description d’Ombos, chap. IV, $, 171. 

À À 2 ARS 
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In'est pas douteux que cet ouvrage appartient à des astronomes plus anciens qu'Éra- 
tosthène, et qu'il date du temps où le tr pote d'été passoit par cette ville extrême 
de Hiypte (1). 

Comme la distance d’Asouân au tropique est fort considérable, il n’est peut- 
étre pas hors de propos de faire voir ici que ce nom moderne d’Asozän répond 
très-bien à celui de Syène [ Euim] ; ce qui confirme l'induction qu’on peut tirer du 
voisinage d'Éléphantine et des cataractes, et des autres preuves géographiques. 
Asouän est dans le cas d'Achmim, d'Abousir, et de plusieurs autres noms que je 

pourrois citer : Je pense que les Arabes ont ajouté par euphonie l'éfinitial à diffé- 
rens noms Égyptiens ou Grecs; de manière que, pour découvrir ces noms anciens, 

il faudroit lire ainsi les nouveaux: A-Souin, A-Chmim, A-Bousir, à'e. Mais ces 

remarques étymologiques appartiennent aux mémoires sur la géographie comparée. 

S. II. 

De la Ville ancienne et de la Ville moderne. 

L'EMPLACEMENT de l'antique Syène étoit au sud-ouest de la ville moderne, 
borné par le Nil, d’une part, et de l’autre, par les rochers de granit ; son assiette 

occupoit le penchant de la montagne, contre l'ordinaire des villes Égyptiennes. 

Déjà ruinée à l'époque de la conquête des Arabes , elle perdit beaucoup de son 

étendue par l'enceinte que ces derniers bâtirent à trois cents mètres (2) en arrière, 

avec de larges fossés extérieurs et intérieurs. Cette enceinte est double et fortifiée 

suivant le système d'Alexandrie Arabe : elle a été fondée en général sur le rocher 
nu, et on l'a assujettie à suivre les mouvemens de la montagne; une de ses faces 

est construite à pic sur le bord du fleuve. La muraille est encore bien conservée: 

elle est bâtie toute entière en fragmens de granit, débris provenus des anciennes 

(1) Les expressions de Strabon font voir que ce puits  sures dans de grands monumens, qui ont servi à le trans- 
avoit été creusé pour connoître le jour du solstice : Éy É mettre à la postérité. 

Th Zu, xai m Qpéap 0 m diaonuaiyoy mès Resa Tpoma.. 5° Enfin les Grecs, les Hébreux et les Arabes ont 
Geograph. Paris, 1620; 1 xV11, p. 817. Les bornes de emprunté à l'Egypte ancienne une partie de ses mesures 
cette description ne permettent pas d’entrer dans de plus géographiques et civiles. 
grands développemens; je les réserve pour un autre écrit 

consacré au système métrique des anciens E, É gyptiens , écrit 
qui fait lune des bases de mon travail sur la géographie 

comparée de l'Égypte. Dans cet écrit, je cherche à établir 
les points suivans : 

1. Il a été fait à une époque très-reculée une mesure 
du degré terrestre en Égypte et de la circonférence du 
globe. 

2.° Une partie aliquote de cette circonférence a été 
choïsie pour former l’unité des mesures nationales, et l’on 

a établi sur cette base un système complet de mesures 
linéaires et agraires. 

3.° On a conservé, dans l'institution du système mé- 

trique, la division duodécimale et sexagésimale, qui est 
propre aux mesures naturelles du UE humain, mesures 

qui avoient cours antérieurement à l'institution. 
4 Les Égyptiens ont consacré leur système de me- 

À ce mémoire sont joints douze tableaux des mesures 
comparées tirées des auteurs originaux, avec leur valeuren 

mètres, et enfin des recherches étymologiques sur les 
dénominations des mesures. 

Pour donner une idée de l’ordre établi dans cette divi- 

sion métrique, je rapporterai seulement ici les principaux 

termes de l’échelle, 

Le sexagésime, grande mesure géographique, fait 

6 degrés, 60 schœnes Égyptiens, &e, 

10 schænes, 60 milles, &c, 

6o stades, &c, 

Le degré fait 

Le schœne— 6 milles, 

Le mille 10 stades, 60 plethres, &c, 

Le stade, 6 plèthres, 60 cannes, &c, 

Le plèthre 10 cannes, &c, &c. 

Par conséquent , les valeurs successives de ces mesures 

sont de six degrés, un degré; six minutes, une minute; 

six secondes, une seconde; six tierces, &c. 

(2) Cent cinquante-quatre toises. 
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exploitations. Quand on est au couchant de Syène ou sur la route de l'ile de. 
Philæ, on aperçoit avec étonnement cette longue enceinte toute flanquée de bas- 

tions et de tours carrées, et, ce qui est plus curieux , toute composée de pierres 

de couleur rose, noire ou rougeitre, diversement arrangées, et présentant dans 

leurs nuances toutes les variétés du beau granit oriental. 

Un autre spectacle encore plus rare en Égypte, est celui des vestiges de bâti- 

mens qui occupent la plus haute partie de la ville auprès du fleuve {1). Ces grands 
pans de murailles distribués par étages, ces nombreux palmiers sortant du granit, 

cet amas de rochers et de ruines dont les couleurs se confondent, enfin cet ho- 

rizon borné à chaque pas, forment un coup-d'œil que ce pays n'offre nulle part, 
puisqu'il ne s'y trouve presque jamais d'habitations sur les hauteurs, que les arbres 

y occupent toujours un sol uni et de niveau, et que horizon y est par-tout décou- 

vert. En général, tout ce quartier de l'Égypte a un aspect singulièrement pitto- 

resque, et d'autant plus remarqué par les voyageurs, qu'il diffère plus de l'aspect 

ordinaire. Les montagnes rembrunies que lon foule aux pieds ou qui frappent la 
vue sur tous les points, et les masses de granit qui s'élèvent à la surface du fleuve, 

ajoutent beaucoup à l'effet du tableau. Si l'on vient à détacher un éclat de ces 
roches si colorées, on voit avec surprise le ton rose et brillant que la cassure a 

mis à découvert; on se demande si c’est à l’action de fair, ou bien à celle du soleil, 

que la surface doit sa couleur brune et foncée. Mais que pourroit produire sur une 
matière aussi dure un air toujours sec! et quant à la chaleur, on ne sauroit lui 

attribuer cet effet qu'a l’aide d’un temps prodigieux; car les hiéroglyphes tracés 
sur ces pierres depuis un si long temps sont encore d’un rose assez vif 

Les Égyptiens ont couvert de sculptures et d'hiéroglyphes les surfaces lisses 

des rochers dans tous les environs de Syène, principalement les blocs qui sont à 

pic et baignés par les eaux; ces sculptures sont différemment grandes, et creusées 

plus ou moins profondément. Il y en a qui représentent des figures de dieux au 

fond d’une espèce de niche; d’autres, des sacrifices et des offrandes : mais toutes 

annoncent, comme à Philæ , le soin et la peine qu'il a fallu prendre pour les 

exécuter. On a sculpté de la même manière les blocs de l’île d'Éléphantine , qui 

est en face. Il seroit curieux de découvrir le sens des inscriptions, qui peut-être 

n'ont pas toutes un objet religieux, et qui pourroient bien avoir trait à l’exploita- 

tion des grands massifs où on les a tracées. Ces rochers du bord du Nil sont 

encore plus noirs que les autres ; et le frottement des eaux leur a donné un lui- 

sant et une sorte de poli particulier, qu’on ne peut se représenter parfaitement 
qu'après l'avoir vu sur les lieux. 

L'intérieur de l'enceinte de la ville Arabe est rempli de décombres accumulés 

sur les blocs de granit où cette ville étoit assise : sa longueur est de sept à huit 

cents mètres. C'est vers le midi qu'est le chemin qui conduit de Syène à Pile de 
Philæ. Au levant, on y remarque une butte très-haute, sur laquelle l’armée 

Françoise avoit élevé un fort; au-dessous, un temple Égyptien, presque enseveli 

(1) Voyez pl, 20, fig. 4. 
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sous la poussière et les ruines, et plus bas, des colonnes de granit isolées, ouvrage 
plus récent; enfin, vers le nord, une construction que lon croit Romaine : elle 

est dirigée vers le bord du Nil, où elle finit par un bâtiment carré, analogue à 
celui qui termine l’'aqueduc du Kaire (1). Du côté du nord, cette ville étoit 
bornée par le fleuve, et bâtie sur une pente douce, qui aujourd’hui est toute 
remplie de dattiers. La plage est couverte de sable et de limon que le Nil y dépose 
pendant le débordement. On y trouve plusieurs arbustes dignes d'attention (2) : 
l'un est une grande espèce d’asclépias, qu'on a surnommée giganrea, dont les 
fruits sont sphériques et vésiculeux et de quatre pouces de grosseur, trèscommune 
dans les sables d'Ombos, dans les déserts du Fayoum et dans tous les lieux très- 

arides ; l’autre est une espèce d’acacia de la hauteur de cinq à six pieds, remar- 

quable par ses belles fleurs violettes, par ses globes de fruits velus et d’un jaune 

doré, sur-tout par la propriété sensitive dont il jouit à un très-haut degré. Dès 
que l’on en touche une branche, les pinnules des feuilles se rapprochent à 

l'instant, puis les feuilles s’abaissent, enfin tout le rameau s'incline: il faut plu- 

sieurs minutes pour que la branche reprenne son premier état ; elle se relève 
lentement , ensuite ses feuilles se redressent , et les folioles se rouvrent (3). Les 

habitans connoissent très-bien cette propriété singulière ; mais ils l’attribuent à une 

influence magique. J'ai entendu l’un d'eux qui, en touchant larbrisseau , lui 

adressoit ces paroles d'un ton fort grave : Y4 chagar el-habäs, yä kell mangé, ya 
kell fas. (Habäs est le nom de la plante.) Tels sont les mots sacrés qui doivent 
produire le phénomène (4). 

Je viens de conduire le lecteur à travers la ville des Arabes, et j'ai dit que la 
ville antique avoit presque entièrement disparu sous les constructions du premier 
siècle de lislamisme. Ces dernières, à leur tour, se sont écroulées et n’offrent 

plus que des débris. Déjà celles des Romains, bâties sur les ruines de la ville Égyp- 

tienne, avoient elles-mêmes subi un pareil sort. C’est ainsi qu'à Syène, plus que 

par-tout ailleurs, on voit se succéder les peuples et les âges divers ; chaque peuple, 

chaque génération, a laissé des traces de son existence ou de son passage; et ce 

mélange confus offre un chaos à l'œil, un aliment à la curiosité, un champ vaste 

à la méditation. 

À la ville Arabe a succédé la ville moderne, que l'on croit bâtie du temps de 

Selym. Son emplacement est plus à l'est et dans un fond : elle est entourée , au 

nord-est, d’un bois de dattiers , et de jardins qui s’étendent très-loin sur une plage 

basse, marécageuse après l’inondation; au midi est la montagne, escarpée et 

toute remplie de carrières; au levant, un grand espace occupé par des maisons 

rasées jusqu'au sol: la longueur de la ville est d'environ huit cents mètres ou quatre 

cents toises. C’est en terre que sont généralement bâties les maisons de la ville: 

(1) Voyez pl ?r, et pl, 2, fig. 2. qui a bien voulu n'en donner l'orthographe comme il 

(2) Voyez pl. 20, fig. 4. suit: pb FLE L Dal L Les premiers mots 
(3) C'est la mème plante que Bruce appelle Æroert el- veulent dire, © arbre Abyssinien ; ce qui est une expres- 

Krone, et qu'il a trouvée en Abyssinie. Voyez la pl, 7 sion juste: le reste n’a pas un sens relatif à la propriété de 
de latlas du Voyage de Bruce. Parbrisseau. 

(4) J'ai communiqué cette phrase Arabe à M. Raige, 
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on remarque dans beaucoup de maisons des voûtes au lieu de planchers, et ces 

voûtes n'ont qu'un seul rang de briques; ce qui n'empêche pas qu'elles ne sub- 

sistent très-long-temps. 
Le port où s'arrêtent les barques du Kaire, est assez vaste et fermé d’un côté 

par des écueils. Les habitans font principalement le commerce des dattes; on 

envoie ces fruits au Kaire, avec le séné qui vient du pays supérieur, et qu'on trans- 

porte en barque jusqu'aux cataractes , puis de là jusqu'à Syène à dos de chameau. 

Le commerce de dattes est assez considérable pour faire subsister la ville : cepen- 

dant la misère des habitans ÿ paroît grande; la plupart marchent presque sans 

vêtemens, et lon rencontre à chaque pas des enfans totalement nus. Il est vrai 

que l'extrême chaleur du climat et la paresse excessive des naturels favorisent 

beaucoup cette habitude et ce goût de la nudité : aussi ont-ils tout le corps basané 

comme le visage, à un point tel que leur teint approche beaucoup de la couleur 

des nègres, autant que la physionomie des uns diffère de celle des autres. La 

population paroît avoir été considérable dans cette ville, à en juger par le 

nombre des tombeaux qui l’environnent. 

Je laisse à d’autres à traiter plus en détail de Syène moderne et de son com- 

merce, dont les voyageurs, et Pococke sur-tout, ont déjà parlé: dans cette 

description des antiquités, nous ne rapportons, de la situation actuelle des lieux, 

que ce qui peut fournir des rapprochemens utiles avec l’état ancien. 

NES A 1 A 

Du Temple Éoyptien et des autres Antiquités de Syene. 

LE temple Égyptien qui subsiste à Syène, est dans l'ancienne ville, sur le pen- 

chant de la hauteur dont j'ai déjà parlé , à cent dix mètres à l'est de la dernière 

maison de la ville moderne, et à une égale distance des hautes eaux du fleuve; jen 

donne la position précise, afin d’aider à le retrouver, sil vient à disparoître 

entièrement sous les décombres, comme cela n'est que trop probable. On y entre 

aujourd’hui, ou plutôt l’on y descend par la plate-forme, dont une grande partie 

est enfoncée, et l’on se trouve sur un sol formé de sable et de poussière : un por- 

tique de quatre colonnes et des arrachemens de murailles sont tout ce qu'on en 

peut reconnoiître , tant il est ruiné et encombré (1); sa largeur étoit d'environ 

treize mètres (2), et ce qui subsiste de sa longueur est de onze mètres (3); 

le couronnement et les chapiteaux des colonnes sont encore à découvert, et il 

est facile, d’après l'exemple des autres monumens , de se représenter la façade 

extérieure à-peu-près telle qu'elle devoit être. L'entrée étoit tournée du côté du 

fleuve. Au milieu des rochers de granit sur lesquels ce temple est fondé, on est 

surpris de le trouver bâti en grès; mais ce fait est bien plus commun et plus 

remarquable à Philæ. En général, les constructions en granit sont beaucoup plus 

(1) Voyez pl. 38, fig. 5. (2) Quarante pieds. (3) Trente-quatre pieds, 
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rares en Égypte qu'on ne le croit communément, si l'on excepte les monumens 
monolithes. | 

Deux colonnes de ce petit temple sortent des décombres, les deux autres ne 

se voient plus : il y a deux sortes de chapiteaux, qui ont le même galbe, c’est-à- 

dire, la forme du calice du lotus, et qui diffèrent un peu par les ornemens ; le 

plus voisin de la porte est de espèce la plus commune en Égypte (1). Les murailles 
ne sont qu'en partie couvertes de sculptures, et lon croit que le temple n'a pas été 

achevé: ce qui reste des bas-reliefs est mal conservé, et l’on n’a pu en recueillir 

aucun sujet. Il seroit donc superflu de rechercher l'objet qu'avoit ce temple, et 
le culte qu'on y rendoit aux dieux de l'Égypte. 

Mais quand on songe à la haute antiquité de Syène et à la célébrité que cette 

ville avoit acquise, on ne sauroit croire qu'un si médiocre édifice fût le seul 

temple qu'elle possédät. La tradition du puits de Syène suppose un observatoire, 

cestà-dire, un temple un peu étendu; car les observateurs étoient des prêtres, ct 
les prêtres logeoient dans Îles temples. J'appuierai cette conjecture par le témoi- 

gnage d’un auteur Arabe qui rapporte que le irbé ou temple d'Asouän étoit 

fort célèbre, et fun des plus considérables de l'Égypte pour la grandeur des 
pierres et l'antiquité des sculptures (2). Mais ces édifices, quels qu'ils fussent , ont 

disparu avec le puits lui-même, sous les décombres amoncelés de la ville Égyp- 

tienne , de la ville Romaine et de la ville Arabe. 

Parmi les édifices qui appartiennent à l'antiquité, je dois rappeler le fameux Nilo- 

mètre dont Héliodore donne la description dans ses Éthiopiques, lorsqu'il parle 
des choses remarquables que l'on fit voir à Hydaspes tandis qu'il étoit à Syène. Je 
vais rapporter ici la traduction entière du passage. « On lui monträ Île puits qui 

» sert à mesurer le Nil, semblable à celui de Memphis, et construit d’une pierre 

» polie (2), sur laquelle on a gravé des lignes distantes d’une coudée. L'eau y arri- 
» vant par un canal souterrain, apprend aux naturels quel est l'accroissement ou la 

» diminution du Nil, par le nombre des caractères que cette eau recouvre où laisse 
» à découvert, et qui donnent la mesure du débordement ou de l'abaissement du 

» fleuve. On lui montra aussi les gnomons horaires, qui, à midi, ne fournissent 

» point d'ombre, parce que, le rayon solaire étant vértical à Syène le jour du 

» solstice d'été, la lumière est également répandue de toutes parts, et ne donne 

» lieu à aucune ombre, tellement qu'au fond même des puits la surface de l'eau 

» est éclairée en entier (4).» Ce Nilomètre subsistoit encore au 1v. siècle : selon 

Maqryzy, il auroit été fondé par A’mrou ben el-A'ss; mais A’mrou ne.fit sans doute 

que le restaurer (s). 
I faudroit peut-être chercher ce Nilomètre dans le voisinage de l'ancien bâtiment 

(1) Voyez pl. 38, fig. 8. 

(2) Kircher, Œdipus Ægyptiacus , t. X, p. 30. 

(3) Je n’essaie pas de traduire oœrduw A8w, dont le sens 

esttrès-dificile à déterminer; sens qui, suivant Casaubon, 

est le même que celui de quadratum saxum chez les 

Latins, c’est-à-dire, pierre de taille : mais il est douteux 

qu'après avoir pris la peine de creuser un puits dans 

le granit, on Pait revêtu de pierres de taille, soit de grès, 

soit d’une autre matière, 

(4) Æthiopic, Gb. 1x. 

(s) Je n’examine pas ici la question de savoir s’il faut 

regarder comme un seul et même Nilomètre, celui d’'Hé- 

liodore et celui que Strabon (liv. XV11 de sa Géographie) 

place à Éléphantine. 

qui 
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qui ferme le port de Syène, et dont j'ai déjà parlé; car la tradition en a conservé le 

nom, et l’on appelle encore ce lieu Megyäs, c'est-à-dire, Nilomètre (1). Cette cons- 
truction assez élevée, qui paroît la tête d’un aqueduc destiné à conduire l'eau sur les 

parties élevées de l'ancienne ville, et que d’autres ont regardée comme des thermes, 

a pu servir elle-même dans la suite à mesurer les crues du Nil, puisqu'elle est 

baignée par les eaux du fleuve. Les fenêtres qu’on y-voit, les arcades de la muraille 

qui y aboutit, et le soin apporté dans la construction, annoncent l'ouvrage des 

Romains. On sait qu'ils entretenoient une cohorte à Syène, ainsi qu'à Éléphantine 

et à Philæ : c’étoient-là les barrières de l'empire Romain du côté de l'Éthiopie. 
C'est probablement encore un ouvrage Romain que ces colonnes en granit 

rouge qui se trouvent entre le temple Égyptien et le Nil. On voit sortir des 

décombres quatre colonnes et quatre piliers en partie debout ; les deux piliers 

antérieurs portent une demi-colonne sur deux dé leurs faces, de manière à former 

en plan limage d’un cœur (2). On n’a aucune donnée pour connoître à quelle 

espèce d'édifice elles ont appartenu. 

$. IV. 

Des Environs de Syêne (3). 

QuaxD on sort de la ville Arabe pour aller à Philæ, on trouve parmi les ro- 

chers, à gauche de la route, une très-grande quantité de tombeaux, qu'il ne faut 

‘pas confondre avec ceux qui sont au sud-est d’Asouân, et qui sont aussi fort nom- 

breux. Les premiers appartiennent au temps des khalyfes, et remontent même à 

l'époque de la conquête des Arabes, ainsi que le prouvent les inscriptions en ca- 

ractères Koufiques tracées sur ces tombes, et dont plusieurs indiquent les premières 
années de l’hégyre; nous-avons rapporté une de ces inscriptions. Parmi ces tom- 

beaux, on en remarque dont la construction est soignée, et la forme d’une assez 

bonne architecture, quoique bizarre comme celle de tous les monumens Arabes. 

On distingue aussi plusieurs mosquées fort anciennes ; sur la porte de l'une d'elles, 

on lit une inscription qui porte le nom d’un certain Selym: la tradition attribue à 

ce dernier d’avoir , au commencement de l’hégyre, expulsé deux fois les Ge/läb 

de la ville ancienne. Cette ville, occupée de nouveau par les Arabes, fut recon- 

quise au temps de Saladin, enfm, au xvi ° siècle, elle passa sous le joug des Otto- 

mans avec le reste de l'Égypte, et ils semparèrent même de Derry et d'Ibrim, où 

les Turks entretiennent encore des janissaires. 

De pareilles mosquées se trouvent sur des hauteurs, placées entre le Nil et la 

route de Philæ : par la forme ronde de leurs minarets, elles ont l'air de tourelles. 

C'est de ce même côté, à partir des bords du fleuve, qu'on commence à voir les 
carrières de granit où les Égyptiens ont. puisé leurs colosses, leurs obélisques et 

leurs monolithes, immenses vestiges des plus immenses travaux que la main des 

(1) Voyez pl 71, etpl. 22, fig. 2, : (3) L'île d'Éléphantine est décrite à part dans le cha- 
(2) Voyez pl. 28, fig. 9, pitre III. 

PARLES. B 
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hommes ait exécutés. On n’aborde pas seulement avec une vive curiosité dans ces 

vastes laboratoires; mais on éprouve en quelque sorte un sentiment de respect à 

la vue des masses énormes enlevées de la montagne , ou non encore entièrement 
détachées, des traces encore fraîches de l'exploitation, et des marques de ces ins- 

trumens que nos arts ne connoissent plus. Ce spectacle nous transporte én quélque 

façon dans Îles temps antiques, et au milieu même des architectes et des ouvriers 
Égyptiens : nous les voyons, pour ainsi dire, choisir leurs blocs dans la montagne, 
les faire éclater au moyen des coins et des ciseaux, les ébaucher sur place, enfin 
les conduire au Nil et les embarquer sur des radeaux, pour aller servir à l'embel- 
lissement des cités de l'Égypte. 

Ces carrières occupent un développement de plus de six mille mètres (na 
l'ouest, au midi et au levant de Syène, presque par-tout le granit est coupé à pic: 
chaque bloc un peu grand est dressé sur quelqu'une de ses faces; par-tout l’on 

voit les traces des outils, ou les trous destinés à placer les coins; enfin tout le 

sol est jonché d’éclats de granit rose, noir, violet et de mille nuances diverses. 

En voyant sur ces faces taillées depuis tant de siècles, des couleurs vives et des 
cassures encore fraîches , tandis que les parties voisines sont d’un ton noirâtre, on 

juge du laps de temps qu'il a fallu pour que le rocher prit cette couleur brune. 

Les coins destinés à faire éclater les blocs de granit se plaçoient dans des trous 
qui avoient seulement deux à trois pouces de longueur sur autant de profondeur, 

et distans l’un de l'autre de trois fois autant : en examinant ces marques de près, 

on voit que les ouvriers choisissoient, pour placer leurs coins, les parties où la 

séparation des masses étoit comme indiquée par des fissures et par des accidens 

de la pierre (2). 

Nous avons trouvé beaucoup de fragmens qui étoient prêts à être enlevés, et qui 

sont restés dans la carrière ; entre autres, une colonne de cinq à six mètres de long, 

et un dessus de porte dont la forme se reconnoît aisément : on voit là qu’un bloc 

une fois séparé de la masse étoit sur-le-champ taillé et dégrossi sur place. 

L'un des restes les plus intéressans des anciennes exploitations, c’est un obé- 

lisque ébauché qu'on trouve dans lune des carrières au sud de Syène, à mille 

mètres (3) de la ville nouvelle et autant du Nil. Une extrémité de l'aiguille est 

cachée sous le sable; ce qui sort de terre a dix-huit mètres (4) de longueur, sans 

compter la pointe ou le pyramidion qui la termine. Sa plus grande largeur est de 

trois mètres deux dixièmes ; et la moindre, de deux mètres six dixièmes. Cet 

obélisque devoit approcher de la dimension de ceux qu'on voit à Louqsor. 

Mais ce que j'ai découvert de plus curieux parmi ces vestiges des anciens tra- 

vaux Égyptiens, c’est un grand rocher taillé et semblable à une muraille, situé à 

trois cents mètres environ au sud-est de la ville nouvelle, et faisant face au nord; 

le granit en est d'un ton rose mêlé. Il porte une multitude de traces de l’instru- 

ment qui a servi à en détacher un bloc, et ce bloc doit être Jugé considérable; 

. Le 

(1) Une lieue et un tiers. la méthode d’exploitation pratiquée chez les Égyptiens. 
(2) Voyez le Mémoire de M. Rozière sur les carrières (3) Cinq cents toises. 

anciennes, où l’auteur traite d’une manière spéciale de (4) Cinquante-cinq pieds et demi. 
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car le rocher (seulement hors de terre) a plus de cinq mètres (1) de hauteur et 
de onze mètres de base (2). Cette surface de plus de cinq cents pieds carrés est 

entièrement couverte de traits de ciseau obliques et tous parallèles, longs d'environ 
huit pouces, et dont les extrémités sont alignées horizontalement; j'ai compté 

trois cent quarante-sept traits dans une seule ligne horizontale, et trente lignes 

horizontales dans la hauteur du rocher. Chaque trait d'une rangée tombe entre 

deux autres de la rangée inférieure, et cela, sans discontinuité, toujours sous une 

même inclinaison , à l'exception de plusieurs coups de ciseau qui sont en forme 

de chevrons (3). Ce bloc est divisé en trois parties légèrement concaves : les deux 

extrêmes, qui sont les plus étroites, sont plus arrondies; celle du milieu est presque 

plate, et recreusée seulement dans le voisinage des deux autres. 

Je n’examinai pas long-temps ce rocher sans le reconnoître pour le reste de l'ex- 

traction d’un colosse; et cette idée n'en fit faire un dessin exact, afin qu'on pût 
comparer ses dimensions avec celles des plus grandes statues Égyptiennes. La partie 

du milieu me représentoit visiblement le dos du colosse; et les deux autres, les 

bras. La grandeur extraordinaire de ce bloc, et celle du colosse du Menmonium 

à Thèbes, qui excède tous ceux de l'Égypte, la conformité de la matière et 

celle de [a couleur, m'ont engagé à rechercher si celui-ci ne provenoit pas de 

celui-là; et je crois pouvoir avancer comme une. chose très-probable, que le 

fameux colosse d'Osymandyas décrit par Diodore de Sicile, et qui se trouve encore 

au Memnonium , a été en effet tiré de ce massif. Le résultat des dimensions com- 

parées de ce colosse, résultat dont je ne pourrois exposer ici les preuves sans sortir 

de mon sujet, donne pour sa proportion entière environ vingt-deux mètres deux 

dixièmes (4), et pour la grosseur du corps ou la largeur du dos, six mètres et 
demi {$) : or la largeur du rocher, dans la partie moyenne, est aussi de six mètres 

et demi. Si l’on m'objectoit que ces dimensions pourroient convenir à d’autres 

statues, Je demanderois où lon connoît un second colosse en granit aussi grand 

que celui d'Osymandyas, dont le pied seul, suivant Diodore, passoit sept cou- 

dées (6). Qu'on se figure une statue monolithe, d’une matière et d’un poli admi- 

rables, et dont Ia tête auroit pu atteindre à l’architrave de la colonnade du Louvre; 

est-ce un ouvrage de cette espèce qui auroit pu disparoître entièrement ! Enfin 

n'est-ce pas assez d’un travail aussi gigantesque , sans créer, pour ainsi dire, une 

seconde merveille ! À 

C’est non loin de ce bloc que j'ai observé, à travers la montagne de granit, 

une longue bande ou filon semblable à un magnifique ruban de deux couleurs 

bien tranchées, c’est-à-dire, rose sur les deux bords, et blanc au milieu, et par- 

tout d’une largeur égale d’un demi-mètre ou dix-huit pouces. Ce large filon se 

dirige vers le bassin du Nil par une pente rapide. On y voit le feld-spath et le 

quartz qui le composent, se mêler ensemble çà et là; quelquefois ce dernier est 

1) Seize pieds. Mémoire sur le système métrique des anciens gyptiens. 
2) Trente-quatre pieds. Voyez pl. 28, fig. 7. (s) Dix-neuf à vingt pieds. 

3) Voyez la gravure. (6) Trois mètres et un quart, ou dix pieds. Voyez le 
4) Soïixante-huit pieds environ. Consultez mon Mémoire cité plus haut. 

AD, Ba 

( 
( 
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revêtu de mica doré très-éclatant : plus loin ces trois matières se combinent d’une 
manière intime et forment enfin le granit ordinaire. Mais il ne m'appartient pas 
d'en dire davantage sur toutes les circonstances que lon remarque dans ces 
roches primitives, et sur ces transitions brusques des variétés du granit, accidens 
si curieux à étudier pour les naturalistes (1); j'ai voulu seulement donner au lecteur 
une légère idée de tous ces tableaux de la nature et de l'art, tableaux variés qui 
rendent les montagnes de Syène si intéressantes pour l'observateur, et qui mont 
vivement frappé dans les excursions que j'ai faites au travers des rochers et des 
carrières, insensible à la fatigue, ainsi qu'à l'ardeur dévorante du soleil. Où pou- 

vois-Je trouver un site qui réunisse plus de grands effets, qui excite plus la curiosité, 

qui réveille plus de souvenirs! Il faudroit, pour y transporter le lecteur, ou les 
couleurs d’un peintre habile, ou la plume d’un grand écrivain : mais le voyageur 
doit se borner au récit des impressions qu'il a reçues ; heureux s'il peut les faire 
partager (2)! | 

Je terminerai cette description des environs de Syène, en mentionnant une 

grande vallée située au midi, qui est aujourd’hui ensevelie sous les sables, et que 

lon dit avoir été jadis bien cultivée. C’est peut-être de ce local que veut parler 

Léon l’Africain, quand il rapporte que Syène a un sol fertile en blé ; car on a vu 

que cette ville est aujourd’hui resserrée par le Nil et par les montagnes, et que 

son territoire actuel ne possède que des palmiers. El-Edricy l'appelle une ville 
petite, mais riche et peuplée (3). 

I faut citer encore une position appelée Gharby Asouän où Syène occidentale, 

située sur la rive gauche du Nil, en face d'Éléphantine : ce nom répond très- 

bien à celui de Contra-Syene connu de lantiquité. I n’y a plus aujourd’hui en ce lieu 
qu'un couvent Qobte abandonné, situé dans le rocher à mi-côte, et qui domine 

le pays. La montagne a été creusée très-anciennement, et il se trouve que l'inté- 

rieur de l'édifice renferme une grotte Égyptienne. À une demi-lieue dans la mon- 

tagne, est un autre couvent fort considérable et ruiné; on y voit des peintures 

Chrétiennes de la plus mauvaise exécution. Ce monastère a été fortifié, et ses murs 

crénelés à une époque inconnue. Les solitaires paroissent l'avoir occupé à plusieurs 
reprises : aujourd'hui ses ruines sont entièrement désertes (4). 

(1) Voyez la Description minéralogique de l'Égypte (4) Pour avoir une idée complète des environs de 

par M. Rorzière. Syène et d'Eléphantine, le lecteur doit étudier la planche 

(2) L’ingénieux auteur du Woyage dans la haute et 31, où M. Legentil a exprimé tous les détails topogra- 

la basse Égypte a pu donner à ses tableaux tout l'intérêt phiques de ce site intéressant. L'auteur de cette carte 

d’un voyage pittoresque et le charme d’un style vif et réunira dans un mémoire les nombreuses observations 
animé, que ne comportent pas les descriptions suivies qu’il a recueillies sur la situation actuelle des lieux : dans 
de cet ouvrage. cette Description, je me suis proposé pour objet principal 

(3) Geogr, Nub. Paris, 1619; p, 17. de faire connoître les antiquités du pays. 
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SECTION IT 

Des Cataractes. 

GATE 

Observations générales. 

Les cataractes du Nil ont eu chez les anciens une grande célébrité, qu'elles n’ont 
pas encore entièrement perdue : mais, faute d’avoir distingué les différentes chutes 

du fleuve, on est resté dans l'erreur à l'égard de la dernière d’entre elles, depuis 

un temps très-reculé. En donnant une description exacte et circonstanciée de la 

chute actuelle auprès de Syène, telle que je l'ai observée, et en réunissant ici les 
documens les plus authentiques de l'antiquité sur les cataractes du Nil, je me 

propose d'éclaircir ce point de géographie, qui, jusqu'à présent, est demeuré 
vague et incertain. 

Comme tous les grands fleuves du globe, tels que le Gange, lOrénoque, le 
Mississipi , le Nil a plusieurs chutes dans la première partie de son cours. On en 

connoît huit principales ; la dernière est à un peu plus d’un demi-myriamètre 

ou d’une lieue de Syène, c'est-à-dire, à cent dix myriamètres ou deux cent vingt 

lieues de son embouchure principale , et à plus de trois cents myriamètres ou six 

cents lieues du point présumé où est sa source. Les cataractes du Nil sont donc 

distribuées sur une étendue de pays qui fait les trois quarts de son Cours entier, 

et c’est le seul fleuve connu dont on puisse le dire. 

Soit qu'on ait confondu ces diverses cataractes en attribuant à toutes indistincte- 

ment ce qui ne convenoit qu'à la plus grande, soit qu'il ait existé une époque où 

le Nil, à Syène, se précipitoit de très-haut , toute l'antiquité s'accorde à parler 

de la dernière cataracte comme d’une chute prodigieuse, dont le bruit effroyable. 
frappoit de surdité les habitans du voisinage. Mais, quand on admettroit cette 

ancienne époque, il faudroit au moins convenir que la tradition de cet état 

primitif a survécu d'un grand nombre de siècles à la diminution presque totale de 

la chute ; car on ne persuadera à personne qu'un précipice tel que celui de 

Schaffhouse, par exemple, ait pu disparoître entièrement depuis les Romains jus- 

qu'a nous. On ne peut calculer le nombre de siècles qu’eût exigé un si grand chan- 

gement, qui d’ailleurs n'eût pu se faire que par degrés insensibles ; et l'on ne sauroit 
remonter au principe de cette tradition, comme nous avons remonté à l'origine 

de celle qui mettoit Syène sous le tropique. Il n’est donc pas permis de douter 
que, même du temps des Romains, les récits qu’on faisoit de cette cataracte ne 

fussent exagérés, et que les écrivains ne nous aient transmis un ancien souvenir 
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comme un fait actuel. D'ailleurs l'existence de la cataracte de Genädil, qui est 

beaucoup plus considérable, et qui est distante de moins de vingt-cinq myria- 

mètres ou cinquante lieues, a: dû concourir beaucoup à la réputation de la der- 

nière ; et dans un pays qui a toujours été connu imparfaitement, on a facilement 
confondu l’une avec l'autre. 

Mais si l'erreur ou l’exagération a donné une fausse idée de la cataracte de 

Syene, d’un autre côté l'on ne sauroit nier que ce même site ne soit un des plus 

pittoresques et des plus extraordinaires de toute la vallée que le Nil arrose. Soit 

qu'on jette les yeux sur ces deux chaînes de granit tout hérissées de mamelons 
noirs et anguleux, dont la cime, les flancs et les pieds offrent des formes étranges, 

et qui, traversant le cours du Nil, viennent, pour ainsi dire, se rejoindre au milieu 

de son lit (1) ; Soit qu'on arrête la vue sur ces îles escarpées et innombrables qui pré- 

cèdent, forment et suivent la cataracte dans un espace de deux lieues; soit enfin que 

lon contemple, en venant de l'Égypte, cette limite brusque et tranchée entre 

une plaine fertile et des rochers inaccessibles, et le contraste d’un fleuve large et 

majestueux avec un torrent plein de gouffres, qui bouillonne , écume et se brise 

entre mille écueils, tout présente aux regards une scène du plus grand effet. C’est 

le spectacle d’une nature sauvage, que l'œil n’embrasse qu'avec horreur à côté du 

tableau riant de l’une des plus riches vallées du monde. La navigation trouve ici 

une barrière presque insurmontable, la culture cesse, la navigation est morte. 

Aux campagnes et aux jardins d'Éléphantine succèdent un amas de collines groupées 

en désordre ou de blocs à pic d’une nudité absolue, et des montagnes à perte de vue, 
dont la teinte rembrunie se détache sur un ciel éclatant; le Nil ne réfléchit rien 

que l’azur ou bien les couleurs sombres des rochers qui divisent et déchirent son 

lit : enfin son cours variable et inégal, tantôt lent et tantôt impétueux, ses eaux 

furieuses et plus loin polies comme une glace, portent l'empreinte du désordre 
général ; ce n’est qu'après avoir franchi tant d'entraves, qu'il sort triomphant de la 

lutte, et qu'il prend enfin une marche paisible, un mouvement égal, qui ne seront 

plus troublés jusqu'à son embouchure. Telle est la barrière que la nature à mise 

entre l'Égypte et la Nubie, et tel est le tableau qu'offre au voyageur le site imposant 
de la dernière cataracte. 

ul, 

Description de la dernière Cataracte et du Chemin qui y conduit. 

LA dernière cataracte est appelée Che/l4l en arabe : c'est aussi le nom d’une île 

et d’un hameau bâti en face, où habite une centaine dé Baräbras. Elle est située 

au tiers de l'intervalle de Philæ à Syène, mesuré sur le fleuve, c'est-à-dire, à en- 

viron trois mille mètres ou quinze cents toises au-dessous de Philæ. La largeur du 
fleuve en ce point est de plus de mille mètres ou d’un quart de lieue; cette largeur est 

la même que celle du fameux saut de Niagara, mais ces deux cataractes n’ont que 

cela de comparable: on sait que la dernière a plus de cent cinquante pieds de hauteur. 

(1) Voyez pl. 30, fig 3. 
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Quoiqu'il n’y ait que deux tiers de lieue de Philæ à Chellâl, cependant l'on 

met plus d’une heure à parcourir cet espace, à cause de la difficulté du chemin. 

A l’époque des plus hautes eaux, le 1$ septembre 1799, je suis parti du village 

de Gyanyeh, qui est en face de Philæ, pour faire la reconnoissance de la cataracte 

et en déterminer la position; j'ai suivi le bord du Nil, qui fait là un grand coude 

et ensuite court directement à l’ouest: le rocher occupe presque toujours la rive 

elle-même; çà et là, on voit quelques petits espaces de terrain couverts de limon 

par le Nil, et qu’on a mis à profit pour la culture. Dans le chemin, j'ai remarqué le 

granit traversé par de larges filons, dont plusieurs se précipitent vers le Nil, sous 

un angle de quarante-cinq degrés; d’autres se croisent en divers séns : il y en a 

qui sont de trois pieds de largeur, en forme de prisme carré, et dont la couleur 

est un noir mat presque uni. En arrivant auprès du petit hameau ou plutôt des 

cabanes de Mesit, qui renferment à peine cinquante habitans, on trouve une bande 

de terre étroite et cultivée en dourah. J'ai vu, au milieu de ces rochers, de pauvres 

Baräbras qui piloient du grain et pétrissoient de la farine dans les cavités naturelles 

du granit. L'accueil de ces Nubiens est si bon, et leur physionomie si gaie, qu'on 

ne soupçonneroit pas qu'il leur manque quelque chose : leur teint est presque 

noir; leur langage est très-chantant et assez doux, sans aspirations, et presque 

sans rapport avec l'arabe. La manière dont ils passent le Nil avec leurs effets, est fort 

singulière : ils se mettent sur un tronc de sycomore ou de palmier, la tête enve- 

loppée de leurs habits et chargée de leur bagage , et ils se dirigent en faisant de 

chaque main une rame, s’y prenant si adroitement qu'à peine ils dérivent ; je ne 

les ai vus embarrassés que lorsqu'ils ont à traverser des remous un peuconsidérables. 

Voilà tout ce qui anime cette scène muette et ce triste lieu, où la végétation se 

borne à quelques plantes du désert, telles que la coloquinte, et à quelques arbres, 

tels que des dattiers, des acacias, des napecas, dont le feuillage est brûlé par le 

soleil (1). 

Là, on commence à être frappé du bruit de la cataracte, déjà sensible à Philæ. 

Pendant l'hiver et le printemps, ce bruit est beaucoup plus fort; il est comparable 

à celui de la mer sur une côte de récifs, tel qu’on l'entend à une lieue de distance. 

Jusqu'à ce point, on ne marche qu'avec peine sur le bord du Nil, toujours sur 

un sable de granit, et il faut franchir de temps à autre des rocs saillans sur le 

sol: mais, quand on approche de la barre, et au lieu où le Nil reprend son cours 

vers le nord, c’est-à-dire, près de Chellâl et en face de Tarmesit, on trouve tout- 

à-coup le rocher devant soi ; il faut le gravir avec les mains pour passer outre. 

La montagne pénètre, pour ainsi dire, et descend perpendiculairement dans le 

Nil; puis elle ressort à sa surface sous la forme d’une foule d’écueils, très-proches 

les uns des autres et dont plusieurs sont de grandes îles : J'en ai compté vingt le 

jour des plus hautes eaux (2). C'est à cette disposition qu'on reconnoîit, dans 
l'intervalle de Philæ à Syène, la véritable cataracte; car, dans tout cet intervalle, 

le cours du Nil est également hérissé de rochers. Ce lieu se distingue encore par 

(1) On y voit la jusquiame surnommée datora par (2) Voyez pl. 30, fig. 2. 

Forskal, et quatre espèces de rutacées. 
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un rétrécissement du fleuve, qui na que mille à douze cents mètres (1) environ 
dans cet endroit, tandis qu'ailleurs il est généralement plus large, au point de 
prendre deux mille mètres (2) : il a même trois mille mètres devant Philæ. Pour 
se faire une idée d’une étendue aussi considérable, il faut se figurer une largeur 
qui seroit dix-huit à vingt fois plus grande que celle de la Seine auprès des Tui- 
leries, en la mesurant d’un quai à l'autre. 

C’est principalement vers la rive droite du fleuve que les iles sont plusrappro- 
chées, plus escarpées, et qu'elles opposent le plus d'entraves à la marche des eaux. 
J'ai compté dix barres principales dirigées d’une île à l'autre, et dans tous les sens: 
le Nil, arrêté contre ces obstacles, se refoule, se relève et les franchit, et il forme 
ainsi une suite de petites cascades dont chacune est haute d’un demi-pied ou 
moins. Tout cet espace est rempli de tourbillons, de gouffres et d’abimes; chaque 
canal est un torrent dont les eaux ont toute sorte de mouvemens et de direc- 
tions contraires, suivant qu'elles sont rejetées par les divers écueils où elles se 
brisent avec violence. 

Mais auprès de la rive gauche le cours est plus égal, bien que d’une très-grande 
rapidité : pendant les hautes eaux, tous les écueils sont recouverts, et il:s'y trouve 
un canal qui est navigable. Dans cette saison, les barques peuvent y passer, même à 

la voile ; pendant le bas Nil, les barques remontent le courant à la cordelle et en 

serrant la côte. J'ai vu plusieurs barques remonter à la voile sans presque aucun 

danger; mais celles qui descendent sont entraînées avec une vitesse extrême, qui 

feroit trembler de moins habiles pilotes. 

Un Nubien que j'interrogeai, m’apprit qu'en hiver, à l'époque des basses eaux, 

la hauteur de la chute est celle d'un homme qui a le bras levé; ce qui fait six à 

sept pieds. Ce rapport m'a été Confirmé par ceux de nos collègues qui ont vu-la 

cataracte pendant le bas Nil : à cette époque, tous les îlots submergés par l'inon- 

dation sont à découvert ; le nombre des chutes est plus considérable : et le Nil, 

ayant à franchir des écueils plus élevés, retombe aussi de plus haut. 

Au-dessous de la cataracte, si l’on veut continuer de suivre le bord du Nil, on 

est obligé d'y renoncer; les rochers, toujours à pic, rendent cette route imprati- 

cable : pour se rendre à Syène, il faut reprendre la route de l'ile de Philæ, qui est 

déjà décrite; et l’on y arrive en suivant une vallée qui aboutit au Nil, au-dessus 

du hameau d'el-Mahälah ou Marädah. 

Beaucoup de rochers, autour des cataractes, sont couverts d’hiéroglyphes, 
comme ceux que j'ai décrits à Syène et à Éléphantine; mais je n'y ai pas vu de 

carrières. J’ignore s’il y a eu dans ce local une ancienne position: sans doute la nu- 

dité de ces montagnes n’a dû jamais varier ; le sol n’a rien pu perdre, comme il est 

impossible qu'il gagne jamais rien. Les Barâbras m'ont fait voir plusieurs petites 

statues Égyptiennes : peut-être les tirent-ils de Philæ, et non pas de quelque 

habitation antique du voisinage (3). Que pouvoit toute l'industrie Égyptienne 

(1) Cinq à six cents toises. sentant Nephthys avec une tête d'animal, et dont le tra- 

(2) Environ mille toises, vail est du fini le plus précieux, bien qu’elle n’ait que trois 
(3) Pendant que je dessinois le site des cataractes, centimètres ou environ un pouce de haut. { Voyez les 

un de ces Nubiens m’apporta une figure en pâte, repré- planches d’Anriques.) 

contre 
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contre une nature aussi âpre, aussi intraitable! C’est aussi là ce qui rend plus mer- 

veilleux les riches monumens qu'ils sont allés bâtir dans la petite île de Philæ. 

La description que je viens de faire de la cataracte de Syène, doit paroître au 

lecteur bien au-dessous de lopinion qu’il s’en est formée, s'il ne la connoît que 

d’après les écrivains anciens, où bien s'il s'en est fait une idée d’après les effrayantes 

cataractes de l’Orénoque, de la rivière Bogota, ou du Niagara. On voit que le 

Nil n’éprouve pas là de chute par un abaissement subit de son lit tout entier, 

comme il arrive au Rhin à Schaffhouse, ou au Gange à Hurdwar, et comme il 

en étoit peut-être autrefois dans ce même lieu. Le fond s'est exhaussé par les dé- 

pôts : le courant a usé, miné les roches qui formoient la barre; ce qui a donné 

naissance à plusieurs îles entre lesquelles s'écoulent maintenant les rapides. Il n'y 

a plus de chute aujourd’hui que celle des eaux qui retombent après avoir franchi 

les écueils; plus l’écueil a de hauteur et plus le courant a de force pour porter 

le flot jusqu'au sommet, plus aussi [a cascade est forte. Ainsi, dans les basses eaux, 

les cascades devroient en apparence être moindres, puisque la vitesse est moins 

grande, et que les mêmes écueils seroient beaucoup trop élevés pour que l'eau 

pût les franchir ; cependant lon à vu que la chute, dans le bas Nil, étoit triple 

ou quadruple de ce qu'elle est dans le haut Nil. Cela doit porter à croire qu'il 

existe encore une barre peu élevée dans la plus grande partie du lit; barre qui, 

noyée au temps de la crue, n'est mise à découvert qu'a l'abaissement du fleuve, 

et donne lieu alors à des ressauts plus sensibles. 

I suit encore de cette description, que la forme du lit est extrêmement inégale, 

et par conséquent aussi la pente et la vitesse; d’où il résulte qu'il n’y a pas un 

niveau unique établi dans toute la largeur du fleuve, mais, au contraire, des rapides 

nombreux, et des remous tels que plusieurs canaux ont un courant opposé à celui 

du fleuve. La plus grande vitesse du cours est sur la rive gauche, c'est-à-dire, dans 

le canal navigable, où la barre n’est pas apparente ; la profondeur y est sans doute 

considérable. 

Ce n'est qu'assez loin au-dessous de Chellil que l'équilibre et le niveau sont 

rétablis dans toute la largeur du cours. Il y a bien encore des remous et des refou- 

lemens jusqu'à Éléphantine, et de l’autre côté jusqu'à Philæ : mais ces remous sont 

accidentels ; le fleuve ne fait que baigner toutes ces iles dont son cours est rempli, 

sans offrir rien de semblable à une chaîne qui le traverse, ainsi que cela paroît 

avoir lieu à Chellil. C’est-là ce qui caractérise le local de la cataracte, lequel 

n'occupe pas, comme l'ont pensé quelques-uns, tout le bassin compris entre Syène 

et Philæ. C'est-là aussi ce qui fait reconnoître le vrai site des anciennes catadupes. 

Enfin c'est dans toutes ces circonstances réunies que l'on va retrouver les prin- 

cipaux traits des descriptions des anciens : quelques méprises que l’on reproche 

aux auteurs de l'antiquité, il est rare de ne pas rencontrer dans leurs récits la 

vérité à côté de l'erreur. 
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Relations des Auteurs sur la dernière Cataracte. 

JE vais citer les passages des auteurs, en suivant l’ordre des temps, et Je les 
rapprocherai de l’état actuel des lieux ; mais auparavant je ferai remarquer que 
le nom moderne de Chell4l répond aux noms anciens de Catadupe et de Cataracre. 
Catadupe, formé de deux mots Grecs, signifie proprement chute bruyante ; cara- 
racte , un lieu escarpé d’où l’eau se précipite. En arabe, Chell4l doit s'entendre 
d’un précipice d’où l’eau s'écoule avec impétuosité. 

«Le pays au-dessus d'Éléphantine, dit Hérodote, est roide et escarpé. En 
» remontant le fleuve, on attache de chaque côté du bateau une corde, comme 
» On en attache aux bœufs, et on le tire de la sorte. Si le cäble se casse , le 
» bateau est emporté par la force du courant {1).» 

On reconnoît aisément dans ce passage le lieu que je viens de décrire, et l'usage 
qui subsiste encore pour la navigation. Il faut de même reconnoître la cataracte 
dans le chapitre qui précède, et où l'historien parle d’après un prêtre de Sais. Ce 
prêtre lui dit « qu'entre Syène et Éléphantine il y avoit deux montagnes dont 
» les sommets se terminoient en pointe; que l'une de ces montagnes s'appeloit 
> Crophi, et l'autre Mophi : les sources du Nil, qui sont de profonds abîmes, sor- 
» toient, disoit-il, du milieu de ces montagnes; la moitié de leurs eaux couloit 

» en Égypte vers le nord, et l’autre moitié en Éthiopie vers le sud. » Hérodote 

ajoute que Psammitichus ayant fait jeter dans ces abîmes un câble d’une très-grande 
longueur, la sonde n'avoit pu aller jusqu'au fond. 

Hérodote avoit raison de douter qu'on lui parlât sérieusement de deux mon- 

tagnes situées emrre Syêne et Éléphaniine, puisque tout l'intervalle qui sépare ces 

deux villes est occupé par les eaux du fleuve, et sur-tout qu'on lui citât ces deux 

montagnes comme les sources du Nil. Strabon et Aristide, qui à ce propos cen- 

surent vivement Hérodote (2), n'ont pas considéré qu'il qualifioit lui-même ce 
récit de badinage ; et, d’un autre côté, ils n’ont pas réfléchi sur la cause probable 

d’une erreur aussi grossière. Quand on sait que les prêtres Égyptiens étoient parti- 

culiérement versés dans la chorographie du Nil (3), est-il croyable qu’un d’entre 
eux pôt se persuader que ce fleuve prend naissance auprès de Syène ! Il doit y avoir 
eu quelque méprise dans lemploi qu’on aura fait du mot 744 qui veut dire sources, 
pour traduire l'expression dont ce prêtre aura fait usage : or il suffit que lon con- 

çoive la possibilité de cette équivoque, pour retrouver dans le passage un sens 

admissible. En effet, aux temps de Strabon et d’Aristide, le nom d’Æ/éphantine 

appartenoit exclusivement à l'ile qui est en face de Syène ; mais je pense qu'il n’en 

étoit pas de même au temps d'Hérodote, et il me paroïît que c'étoit un nom 

générique et commun à plusieurs îles, notamment à l’île de Philæ (4). Que, dans 

(1) Hérodot. Z. 11, c, 29, trad. de M. Larcher. (3) Voyez la Description d'Ombos, chap, IV, $, 111, 

(2) Strabon. lb, xv11, p. 819; Aristid. in Ægyptio, (4) Voyez la Description d'Éléphantine, chap. UT, 

tome II, p. 343 et sui. f. VI. On appliquoit aussi le nom de Philæ à l'ile 
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le récit du prêtre de Saïs, on substitue le nom de Pile à celui d'Éléphaniine , on 

retrouvera les deux montagnes Libyque et Arabique, qui, entre Philæ et Syène, se 

rapprochent en effet l'une de l'autre; un lieu plein d'abimes ; des courans qui se 

portent les uns vers le nord, les autres vers le sud; des eaux d'une très-grande pro- 

fondeur ; en un mot, tout ce qui caractérise la chute du Nil à Chelläf, aujourd'hui 

même que ces effets sont beaucoup diminués (r). Au reste, l'explication que je 

hasarde ici d’un des passages les plus difhciles d'Hérodote, est singulièrement 

appuyée par le raisonnement que fait l'historien lui-même. « Si le récit de ce 

» prêtre est vrai, dit-il, je pense qu'à cet endroit les eaux venant à se porter et 

» à se briser avec violence contre les montagnes, refluenr avec rapidité et excitent 

» des tournans qui empêchent la sonde d'aller jusqu'au fond. » 

J'ai dit qu'il pouvoit y avoir eu de léquivoque dans le mot de sources dont 

Hérodote a fait usage; voici un passage du même auteur qui tend aussi à le faire 

croire : « Le Nil, qui commence aux catadupes , coupe l'Égypte par le milieu, et 

» se jette dans la mer (2). » On voit qu'il est question du point où le Nil cow- 

mencè à entrer en Égypte, et non pas de l’origine de son cours : il faut entendre 

la même chose des prétendues sources d'Éléphantine. 
Diodore de Sicile croyoit que la principale cataracte est celle des confins de 

l'Égypte et de l'Éthiopie. Après avoir décrit l'entrée du Nil en Égypte, il parle 
ainsi des cataractes : « C’est un endroit qui a environ dix stades de longueur, et 

» qui n’est qu'une continuité de fond penchant et rompu, de précipices d’une 

» hauteur prodigieuse et perpendiculaire, et d'ouvertures étroites et embarrassées 

» de rochers ou de pierres qui leur ressemblent par leur grosseur. Les eaux qui 

» passent par ces lieux effroyables, les couvrent d'écume, et font des chutes et 

» des rejaillissemens dont le bruit seul porte la terreur dans lame des voyageurs, 
» d'aussi loin ‘qu'ils commencent à l'entendre; et l'eau y acquiert une vitesse 

» pareille à celle d’une flèche qui part de Farbalète, &c. [3) » 

Diodore ajoute que, pendant l'nondation, les rochers sont recouverts par les 

eaux ; qu'alors les vaisseaux descendent sur la cataracte, soutenus du vent con- 

traire; mais que personne ne sauroit la remonter, à cause de l’impétuosité du fleuve, 

qui surpasse toutes les forces dont l’homme puisse s’aider. I finit en disant qu'il 
y a plusieurs cataractes, mais que la plus grande est aux limites @e l'Ethiopie er de 

l'Égypte. Après avoir lu cette description, l'on est peu disposé à l'appliquer à la 

cataracte de Syène, malgré que Diodore s'en explique formellement. On verra 

plus loin que plusieurs de ces circonstances conviennent mieux aux cataractes 
supérieures. 

Dans le Songe de Scipion, Cicéron nous a laissé un passage sur les caradupes 

du Nil, qui sembleroit par conséquent relatif à la cataracte de Syène. Voulant 

d’Éléphantine, témoin ce passage de Pline, qui estposi- .(1) Woyez ci-dessus, pages 16 et 17, 
tif: après avoir nommé Syène, il dit, et ex adverso insula (2) ‘O pp di Neñnoc, apEaueroc Sm Ty xarad\érur, pre, 

IV Philæ, c'est-à-dire, « en face de Syène est uneile Wuéow Afyumloy, ga ée Sonaasar. Lib. II, cap. 17. 

» de quatre milles de circuit, et que l’on nomme Pile ; » (3) Diod. Xy, 1, traduction de l'abbé Terrasson. Il 
ce qui est vrai d'Éléphantine, ( Voyez Pline, Hist, nat, faut être prévenu que cette traduction n’est pas très- 

lv. v, ch. 9.) fidèle. 

À. D, Sas 
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expliquer comment loreille humaine est devenue insensible au prétendu son que 
rendent les sphères célestes dans leur révolution rapide, il se sert dela comparaison 
des hommes qui habitent auprès des catadupes, et qui deviennent sourds par la 
grandeur du bruit que fait le Nil en se précipitant du haut de montagnes très-éle- 

vées, de même, dit-il, qu'on perdroit la vue en fixant l’œil sur le soleil (1). Ma- 
crobe, qui a commenté le Songe de Scipion, suppose que les habitans ne sont 
pas sensibles au bruit des catadupes, par la raison qu'il est trop considérable ; quoi 
d'étonnant, ajoute-t-il , si le son produit par les cieux dans leur mouvement per- 
pétuel, n'est pas perceptible à nos sens bornés (2)! Je ne veux pas discuter ces 
passages, mais seulement faire remarquer que le bruit de la cataracte étoit géné- 

ralement réputé capable d’ôter l’ouie aux habitans des environs, et que c'est à 

celle de Syène qu'on attribuoit un tel effet; mais, en admettant qu'il s'agisse de 
cette dernière, l'expression de rrès-hautes montagnes dont se sert Cicéron, ne seroit 

pas moins exagérée que la grandeur du bruit. 

Strabon donne sur la cataracte de Syène un détail qui est plus précis ; il en 

parle dans son dix-septième livre, en deux passages (3), dont voici le plus intéres- 

sant : « Un peu au-dessus d'Éléphantine, est la petite cataracte, où l’on voit des 

» gens montés sur des esquifs donner une sorte de spectacle aux principaux du 
» pays. La cataracte est une éminence du rocher au milieu du Nil, unie dans la 

» partie supérieure et recouverte par les eaux du fleuve; elle finit par un préci- 
» pice, d'où l’eau s'élance avec impétuosité : de part et d'autre, vers la côte, il y 

» a un lit navigable ; les pilotes se laissent entraîner vers la cataracte, puis se pré- 

» cipitent avec leur esquif, sans qu'il leur arrive aucun mal. » Strabon ajoute 

ensuite qu'au-dessus de la petite cataracte est l'île de Philæ; il ne laisse donc pas 

douter que cette cataracte ne soit celle de Chellil. Comme ïl parle ici en té- 

moin oculaire, il faut reconnoître que l'état des choses a un peu changé depuis 

son temps; car il n'y a aujourd'hui de canal navigable que d’un seul côté, et la 

chute est aussi beaucoup moins sensible : remarquons en passant que l'auteur se 

sert du nom de petire cataracte. 

Pomponius Mela, dans son style rapide et élégant, décrit en ce peu de mots le 

cours impétueux du Nil depuis Tachempso jusqu'à Éléphantine : Usque ad Elephan- 

cidem urbem Ægyptiam atrox adhuc férvensque decurrir. Tum demum placidior , et jam 

penè navigabilis, &e. Mais le tableau le plus frappant de la cataracte est celui qu'a 

tracé Sénèque. On va voir dans le passage suivant, que j'ai essayé de traduire, 

qu'il vouloit parler de la cataracte de Syëène : « Aux environs de Philæ, dit-il, 

» le fleuve commence à rassembler ses eaux vagabondes. Philæ est une île escar- 

» pée, entourée de deux branches dont la réunion forme le Nil: c'est en cet 

» endroit que le fleuve prend son nom.... Îl arrive ensuite aux cataractes, lieu 

» renommé par un spectacle extraordinaire : là il devient méconnoissable: ses 

(1) Æoc sonitu oppletæ aures hominum obsurduerunt ;  magnitudinem sonitüs , sensu audiendi caret, Te, Somn. 

nec est ullus hebetior sensus in vobis: sicut ubi Nilus  Scip. 

ad'illa quæ catadupa nominantur , præcipitat ex altissi- (2) Macr. in Sornn. Scip. lib. 11, cap. 4. 

tnis montibus, ea gens quæ illum locum accolit, propter (3) Strab. Geogr, lib, XVII, p. 787 et 817. 
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» eaux, jusqu'alors tranquilles, s’élancent avec fureur et impétuosité, à travers 

» des issues difficiles ; enfin il triomphe des obstacles, et tout-à-coup, abandonné 

» par son lit, il tombe dans un vaste précipice, avec un fracas qui fait retentir 

» les environs. La colonie établie en ce lieu par les Perses n’a pu supporter ce 
» bruit continu, et a transporté sa demeure dans un endroit plus calme. Entre 

» autres merveilles qu'on voit sur le fleuve, j'ai entendu parler de l'incroyable 

» audace des habitans : deux hommes sembarquent sur une nacelle; un d’eux la 

» gouverne, et l’autre la vide à mesure qu'elle s'emplit. Long-temps ballottés 

» par les rapides, les remous et les courans contraires, ils se dirigent dans les 
» canaux les plus étroits, évitant les défilés des écueils; puis ils se précipitent 

» avec le fleuve tout entier, la tête en avant, guidant la nacelle dans sa chute, 

» aux yeux des spectateurs épouvantés; et pendant que vous pleurez leur sort 

» et que vous les croyez engloutis sous une si grande masse d'eau, vous voyez 

» naviguer l’esquif très-loin du lieu où il est tombé, comme si on leût lancé 

» jusque-là par une machine de guerre (1)}.» Dans une de ses épiîtres, Sénèque 

dit encore que les gens d’une certaine peuplade, ne pouvant soutenir le bruit de 

la chute du Nil, transportèrent leur ville dans un autre lieu (2). 

Il n'est pas douteux que le théatre de cette description ne soit à Chelläl ; mais 

Sénèque, pour la rendre plus frappante, n’a-t-il pas réuni des traits appartenant à 

différentes chutes du Nil! Que les hommes du pays donnassent un spectacle en 

traversant la dernière cataracte, c'est ce qui est très-croyable, et c'est ce que 

racontent Strabon et Aristide, qui ont voyagé sur les lieux; mais le bruit intolé- 

rable et la hauteur immense de la chute s'appliquent beaucoup mieux aux autres 

cataractes. 

La description que fait Pline du cours du Nil à sa sortie de l'Éthiopie, s'ap- 

plique également à la cataracte de Syène. « Le fleuve est embarrassé dans des 
» îles qui, semblables à autant d’aiguillons, irritent sa violence ; ensuite, renfermé 

» entre des montagnes, il roule comme un torrent, et se porte, avec une rapidité 

» toujours croissante, vers un lieu d'Éthiopie appelé Caradupes, où se trouve la 

» dernière cataracte; et là, entre les rochers qui larrêtent, il se précipite plutôt 
» qu'il ne coule, avec un immense fracas (3). » Je ne parle point ici de Solin, qui 

a copié Pline presque textuellement (4) : il en est à-peu-près de même d’Ammien 

Marcellin (s) , qui semble avoir abrégé Pline et Sénèque. 

Tous les commentateurs ont admis, d’après ces divers auteurs , que le bruit de 

la dernière cataracte rendoiït sourds ceux qui habitoient dans le voisinage. On 

ne concevroit pas une pareille exagération , si elle ne provenoit d’une mébprise ; 

ce sont les cataractes supérieures, ainsi qu'on le verra plus loin, qui produisent 
en effet un bruit effroyable. 

Ptolémée a déterminé avec assez d’exactitude, par rapport à Syène, la position 
de la dernière cataracte, qu'il appelle /4 perite; il lui donne cinq minutes de moins de 

(1) Senec. Natural, Quæst, b. 1V, cap. 2. (4) Solin. Polyhistor, cap. 35. 

(2) Senec. epist, 56. (5) Amm. Marcell. Lb, xX17. 

(3) Plin. Hist, nat, Kb. V, cap. 9. 
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latitude qu'à cette ville (1). On voit que le géographe, un peu mieux instruit que les 

historiens, distinguoit deux cataractes : Strabon avoit fait aussi cette distinction. 

Au huitième livre de ses Éthiopiques, Héliodore place aussi les perires cataractes 

un peu au-dessous de Philæ : dans ce passage, qui est assez curieux, on voit que les 

Éthiopiens disputoient aux Égyptiens la ville de Philæ, par la raison que les cata- 

ractes du Nil faisoient, selon eux, la limite de l'Éthiopie. Héliodore désigne 

ces cataractes sous le nom de caradupes , et fait mention de prêtres qui séjournoient 

dans ce lieu. À 

Aristide est l’auteur qui s’est le plus étendu sur la cataracte : comme témoin 

oculaire, son récit ne manque pas d'intérêt , ainsi qu'on en va juger. Il raconte 

que, revenu de Philæ à Syène par terre, et desirant vivement connoître les cata- 

ractes ou catadupes, il demanda avec instance au commandant de la garnison 

de lui fournir un pilote et quelques soldats pour forcer les habitans de /’#e des 

cataractes à lui faire voir tout ce que cet endroit renfermoit de curieux. Le gou- 

verneur, étonné de sa hardiesse, lui représenta les difhicultés d’une entreprise que 
lui-même n'avoit jamais osé tenter; mais, vaincu à la fin, il satisfit à sa prière. 

Aristide, du haut de l'ile placée au milieu du fleuve, et d’où l'on embrasse, dit-il, 

les cataractes situées à l'est, aperçut des hommes du pays qui naviguoient au-dessus 

des rochers et se laissoient entraîner par le courant : lui-même ensuite monta sur 

une barque et se transporta par-tout, pénétrant dans tous les endroits où les bate- 

liers avoient passé; enfin il suivit, sur l'aurre côté de l'ile, un bras navigable, et il 

arriva heureusement jusqu'à Éléphantine, placée à la fin des cataractes. 

Plusieurs traits de ce récit conviennent parfaitement au local actuel, notam- 

ment cette ile des cataractes, dont le nom est précisément conservé dans celui de 

Geziret Chelläl ; Ja situation des cataractes vers la rive de l'est, et la branche navi- 

gable de la rive opposée, sont encore deux choses que lon a pu remarquer dans 
le paragraphe précédent (2). 

C'est après avoir exposé toutes ces circonstances, qu'Aristide reprend Hérodote 

pour avoir débité, sur la foi d’un prêtre, qu'entre Éléphantine et Syène étoient si- 

tuées les sources du Nil, et qu'une partie des eaux couloit vers l'Éthiopie, l'autre 

vers l'Égypte. « Si Hérodote, dit-il, étoit jamais venu à Éléphantine, comme il le 

» prétend, il n’eût rien vu que le fleuve entre ces deux villes, toutes deux situées 

» sur ses bords; il ny a aucune montagne entre Éléphantine et Syène, mais 

» plutôt ces villes sont situées entre les deux montagnes. » Comment se fait-il 
que le rhéteur, après cette sortie, rapporte qu'il y a en effet, dans ce même 

lieu, deux sources enfermées dans deux grands rochers qui sortent du milieu du 

lit, mais que ces sources sont récentes et ne fournissent qu'à la partie inférieure 

du cours du Nil! On lui assura que leur profondeur ne pouvoit se mesurer; ce qui 

le détourna, dit-il, d'en prendre la mesure. Que penser de sa critique, en le voyant 

attribuer à ces prétendues sources la largeur et la profondeur plus grandes que 

prend le Nil au-dessous d'Éléphantine! Plus loin, il dit que le fleuve, auprès de 

(1) Prolem. Geogr. 1 1V, c. $, p. 108, etc. 7, p. 142, (2) Voyez ci-dessus, page 16. 
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cette île, fait un bruit immense, et n’a pas moins de trente coudées de profondeur. 

Lucain fait allusion à ces mêmes sources du Nil, en décrivant la cataracte de 

Philæ, et il fait mention, comme Sénèque (1), d’un rocher ou d'une île inacces- 

sible, appelée Abaron par l'antiquité. Ce morceau n'est pas exempt d'exagération; 

mais le poëte est plus excusable que les prosateurs qui sont tombés dans le même 

défaut (2). 
Un vers de Denys le Périégète, dans le poëme Grec de la Descriprion de l'univers, 

a encore trait à cette même cataracte; c'est celui où il peint l'Égypte s'étendant 

du côté de l’est, jusqu'à Syène, où sont des précipices nombreux et profonds (3). 
Eustathe, qui a commenté ce poëte, regarde aussi ces précipices comme les cata- 

ractes. Le même Eustathe, dans le commentaire d’un autre vers, où il est question 

des montagnes des Blemmyens, nation que je considère comme Îles ancêtres des 

Baräbras, pense que ces montagnes sont les cataractes ou catadupes {4). Ce qui 

est singulier, c'est que ce critique compte parmi les sept villes de lHeptapolis ou 

Heptanomide, la grande et la petite cataracte ($). Je citerai encore ici Histoire 
ecclésiastique de Nicéphore Calliste, qui dit que le Nil, à son arrivée en Égypte, 

se précipite à travers des rochers très-élevés, avec un bruit immense (6). 

Voilà tout ce que j'ai trouvé dans Îles auteurs anciens qui se rapportât sans 

équivoque à la dernière cataracte: je vais parcourir succinctement les descriptions 

des modernes. 

Parmi les auteurs Arabes, el-Edriçy décrit la chute de Genädil, plutôt que celle 
de Syène; Abou-l-fedä en parle aussi, mais sans qu'on puisse assurer s'il avoit en 

vue lune ou l’autre. On trouve dans el-Magqryzy plusieurs détails sur les cataractes ; 

mais ils ne sont pas connus. Îl est à regretter qu'on n'ait pas une traduction 
complète de cet auteur. k 

Le P. Sicard est le premier des voyageurs modernes qui ait donné une idée 

exacte de la chute du Nil aux limites de la Nubie, chute formée, dit-il, de plusieurs 

cataractes, dont chacune est un amas de rochers au travers desquels le Nil coule 

en, forme de cascade. Il ajoute qu'il seroit téméraire d’y passer en barque (7); 

mais on peut douter s'il parle en témoin oculaire. 

Il est étonnant que Norden, qui a fait une carte détaillée du cours du Nil de 
Philæ à Syène, n’y ait pas joint une description de la cataracte, et qu’il se borne à 

dire qu’elle forme différentes chutes d’eau. Il suppose quatre pieds de chute pendant 

(1) MVatural, Quæst, lib. IV, cap. 2. Les prêtres seuls Hinc, Abaton quam nostra vocat veneranda vetustas, 
pouvoïent y mettre les pieds, selon Sénèque. Terra potens, primos sensit percussa tumulrus, 

(2)SRursus multifidas revocat piger alveus undas, Et PL Ir RU 1Ë ae es POELE 
Què dirimunt Arabum popalis Ægyptia rura Quod manifesta novi primim dant signa tumoris. 

Repné clins PRIE EE s LÉ, ; plesst ne 

ARTE EN ere Quis te tam lené fluentem (3) ; ENROUEION x 1e yer Éafuxpuvoro Zvnrns. 
Moturum tantas violenti gurgitis ras, (Auovvo. Oixsuér. Ilépymo. V. 244. Geogr. veter, script. 

Nile, putet ! Sed cûm lapsus abrupta viarum Græc. minor, t. IV, Oxon. 1697.) 
Accepere tuos, et præcipites cataractæ, 

Ac nusquam vetitis uÎlis obsistere cautes 

Indignaris aquis, spumä tunc astra lacessis; 

Cuncta fremunt undis ; ac multo murmure montis (6) Tom, 1, L'1x, p. 724. Paris, 1630. 
Spumeus invictis canescit fluctibus amnis. 

(4) Voyez ibid. vers 220. 

(s) Voyez ibid, vers 251. 

(7) Mémoires des missions du Levant, 4. VIZ, p. r2r. 
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l'hiver , et dit qu'il y a deux passages près de Morädah, le havre de la cataracte (1). 

R. Pococke décrit assez bien le local environnant; mais il compte trois chutes 

dans la largeur du fleuve, dont la moindre n’a pas plus de trois pieds. Je n’oserois 

assurer qu'il ait vu le site même de Chelläl (2). 

Bruce fut étonné, comme l’avoit été Pococke, et comme je l'ai été moi-même, 

en voyant dans cet endroit des barques remonter le Nil. Sa description est assez 

fidèle, mais incomplète ; il compte six silles anglois de distance entre la cata- 

racte et Syène , et cette distance est trop grande de près de moitié : il relève 

d’ailleurs avec raison ce qu'on avoit dit du bruit excessif de la chute (3). 

S. IV. 

Des Cataractes supérieures. 

L'OPINION qui a prévalu si long-temps sur la dernière cataracte, provenant de 

ce qu'on a confondu celle-ci avec les cataractes supérieures, j'ai cru qu'il étoit 
utile de faire ici le rapprochement des unes et des autres, pour mieux connoître 

la source de l'erreur. Je ferai d’abord, d’après Bruce, voyageur trop vanté et trop 

rabaissé peut-être, l'énumération des chutes qui précèdent celle de Syène. Celle 

qu'il appelle cataracte de Gourro, la première depuis la source du Nil, ou plutôt de 

Bahr el-azrak (4), est située près de Xerr, vers le onzième degré et demi de latitude, 

avant le lac de Tzana où Dembea : la chute est d'environ seize pieds (5). Après 

cette chute, on trouve plusieurs cascades que ce voyageur ne compte pas pour 

des cataractes. | : 

La seconde est celle d’e/-Assar, placée, comme la première, avant le lac de 

T'zana. Elle prend son nom d’une rivière qui se jette dans le fleuve un peu au- 

dessous; sa hauteur est estimée à vingt pieds : la nappe d’eau est très-large, et 

présente un coup-d'œil magnifique (6). 
La troisième est celle d’A/zra, située au sortir du lac, la plus grande et la plus 

imposante que Bruce ait observée ; elle a quarante pieds de hauteur : le P. Lébo 

avoit estimé celle-ci à cinquante pieds. C’est à un demi-mille au-dessous qu'on 

voit un pont sur le Nil, ayant une seule arche. 
En traversant la grande chaîne de montagnes qui suit le parallèle du 1 1.° degré, 

et qui borne au nord le pays des Gongas , chaîne excessivement élevée, le Bahr 

el-azrak a trois autres chutes considérables (7) et voisines l’une de l'autre; mais il 

est impossible d’ajouter foi à la hauteur qu’on rapporte pour la première de ces 

cataractes, c’est-à-dire, deux cent quatre-vingts pieds. On sait que le saut du 

Bleue. Bruce, comme on sait, en décrivant ces prétendues 

sources du Nil, n’a fait que répéter la description donnée 

par les missionnaires Portugais un siècle et demi aupa- 

1) Voyage de Norden, £, III, p, 27; Paris, 1795. 
2) Description ofthe East , t. 1, p. 121. 

3) Voyage de Bruce, £. Z, p. 169 ; Paris, 1790. 
4) L'opinion la plus récente est que le Bahr el-azrak,  ravant. 

ou rivière Bleue, n’est pas le Nil, maïs bien le Bahr el- (s) Voyage de Bruce, £. LIT, p. 654. 

abiad , ou rivière Blanche, que l’on croit prendre sa source (6) Zbid, p. 642 et suiv. 

dans le pays de Donga , au 8.° degré de latitude nord, et (7) Jbid, p. 481 et suiv. 

douze degrés plus à l’ouest que les sources de la rivière 

( 
( 
( 
( 

Niagara, 
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Niagara, qui, du côté des États-unis, a cent soixante pieds environ, et d'où il 

sort un nuage continuel qui s'aperçoit à une grande distance, présente un phéno- 

mène qui est unique sur le globe. D'ailleurs, à la manière dont Bruce décrit 

ces trois cataractes , il est aisé de deviner qu'il ne les a pas vues de ses propres 

yeux. 
Il en est de même de la cataracte suivante, qui est beaucoup plus connue, et 

qui fait la septième, suivant ce voyageur; elle est située au-dessus d’'Ibrim, et on 

l'appelle Gianadel, nom que plusieurs écrivent Jan-Adel, mais sans fondement : 

on croit qu’elle est due à une chaîne de montagnes qui va de l'est à l'ouest, vers 

le 22° rs’ de latitude. Enfin la dernière est celle que j'ai décrite. 

El-Edriçy rapporte que les barques de Nubie sont forcées de s'arrêter à la 
montagne de Gianadel, et que de là les marchandises sont transportées à dos de 

chameau jusqu'à Syène, qui en est éloignée de douze stations. « En cet endroit, 

» dit-il, le côté qui regarde l'Égypte est escarpé, et le Nil se précipite à travers 

» des rochers aigus avec une impétuosité et une violence épouvantables (1).» Une 

station représente une journée de marche de chameau; la valeur moyenne des 

stations dans la Géographie d’el-Edriçy est de vingt-cinq mille pas : mais il paroît 

que la difhculté des chemins doit faire réduire cet espace de plus de moitié; car 

il ny a guère que cent à cent vingt mille pas de Gianadel à Syène. 
Selon Abou-l-fedà, «les deux chaînes de montagnes qui enferment la haute 

» Égypte, partent de Genädil : au-dessus d’Asouän, il y a une montagne d’où le 

» Nil coule et forme une cataracte à travers des rochers aigus et élevés, où les 

» barques ne peuvent passer; c'est-là la limite de la navigation des Nubiens, du 

» côté du nord, et des Égyptiens, du côté du midi (2). » Michaëlis pense que 

Genädil (3) est un nom propre également donné à la chute de Syène et à 

celle qui est au-dessus : j'ignore sur quoi il appuie son opinion; mais, si elle 

étoit fondée, elle contribueroit à expliquer comment l'on a confondu l'une et 

l'autre cataracte (4). 
_ Les géographes Strabon et Ptolémée, ainsi qu'Héliodore, Eustathe et d’autres 

anciens, distinguoient seulement deux cataractes, la grande et la perire, quoiqu'ils 

sussent vaguement qu'il y en avoit davantage; et leurs descriptions s'appliquent 
toujours à celles de Genädil et de Syène. Pomponius Mela cite un lac immense 
d’où le Nil se précipite avec impétuosité; mais il ne le nomme qu'après avoir 

. parlé de File de Meroé, et de la jonction de l’Astapus avec l'Astaboras (5) : au- 

jourd’hui l'on ne connoît aucun lac dans un lieu semblable. I est bien à présumer 

que la description de Mela est renversée, c'est-à-dire, que ce lac seroit celui de 

Dembea, et que la chute devroit s'entendre de la grande cataracte d'Alata. 

1) Geogr, Nub, Paris, 1649; p. 17. ilpréfère le sens de Genä-dil, dont le premier mot signifie 

(2) Abulf. Descr, Æpgypt. Gotting. 1776; pr. en arabe, élevé (*), et à la racine, tomber, se précipiter ; 

(3) Ce mot est écrit dans Abou-l-fedà, Jobs le second mot est persan, et désigne métaphoriquement 

(4) Il résulte des recherches que M. Raige a bien voulu une qualité excessive. 

faire à ma prière sur le nom de Genddil, que lon ne peut (5) Pomp. Mela, de situ orbis ; Lugd. Batav. 1646, p.27. 

s’en tenir au sens de | KG . pluriel de Jakx., qui sionifre > ;, P > » q 5 

pierre, suivant Golius, et dont la racine veut dire renverser: (*) Littéralement, gibhosum. 

À, D. 
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Prolémée place la grande cataracte près de Pselris à 22° 30’ de latitude; ce qui 
est, à quinze minutes près, la même que celle de Genäâdil : ainsi il n'y a presque 
pas de doute sur cette position, vu l'éloignement bien plus grand des autres 
Cataractes. Mais Strabon est celui qui donne Findication la plus précise, en 
comptant douze cents stades entre la grande et la petite (1); car ces douze 
cents stades font quarante-trois lieues sur le pied de sept cents au degré, éva- 
luation ordinaire de Strabon. 

Aristide rapporte qu'en conversant avec un Éthiopien, à l’aide d’un interprète, 
il apprit qu'il y avoit quatre ou même six mois de navigation depuis Syène 
jusquà Meroé, à cause de la grande quantité des cataractes, dont le nombre 
s'élevoit a environ trente-six au-dessus de Pselcis, Quelqu'exagéré que soit le récit 

d'Aristide, on y trouve une circonstance dont la vérité est frappante : c’est qu'au- 

delà de Meroé le cours du fleuve est double; qu'une des deux branches a ses 

eaux couleur de serre, et l'autre, couleur du ce! (2) : or c’est précisément ce qui 
caractérise le Bahr cl-abiad et le Bahr el-azrak d'aujourd'hui, autrement / rivière 

Blanche et la rivière Bleue ; c'est aussi ce qui a fait reconnoître le véritable Nil 

dans ces derniers temps, et lon voit que les noms actuels du pays se trouvent . 
conformes à cette distinction. 

Je n'ai pas encore parlé de Philostrate , auteur qui nous a transmis des détails 

intéressans sur l'Éthiopie et sur le Nil, dans sa Vie du fameux Apollonius de : 

Tyane; jy ai trouvé une description des cataractes supérieures, que je vais rap- 

porter en peu de mots. [| représente Apollonius voyageant avec ses compagnons, 

tantôt par terre, tantôt sur le fleuve, et visitant tous les lieux avec la plus grande 

curiosité. Après avoir quitté le pays des gymnosophistes, Apollonius et les siens 

se dirigèrent vers les montagnes ou catadupes, en remontant le Nil 4x côté gauche. 
« Les catadupes, dit Philostrate, sont des montagnes escarpées d’où le Nil des- 

» cend, en arrachant la terre qui forme le limon d'Égypte: le bruit du Nil, dans 

sa chute, est épouvantable; aussi plusieurs ont perdu louie pour s'être avancés 

trop près. En approchant, ils commencèrent à entendre un bruit semblable à 

» celui du tonnerre qui gronde; alors Timasion leur dit : Nous voici près de: la 

p] LI 

> Le2 

> ÿJ cataracte qui est la dernière pour ceux qui descendent le Nil, er ia première pour 

ceux qui le remontent (3). Après avoir marché dix stades, ils virent le fleuve tom- 

bant de la montagne, ayant la grandeur du Marsyas et du Méandre à leur 

jonction. À quinze stades de là, ils entendirent le bruit d’une cataracte deux 

> J 

2 LA 

> J 

» fois plus considérable et plus haute, et insupportable à loue, tellement que les ÿ 

compagnons d’Apollonius ne voulurent pas avancer plus loin; mais celui-ci, 

» accompagné d'un gymnosophiste et de Timasion, se rendit à la cataracte. De 

retour, il raconta aux siens que c'étoit là qu'étoient les sources du Nil, parois- 

sant suspendues à une hauteur prodigieuse (4), que la rive étoit comme une 

carrière immense où l'eau se précipitoit toute blanche d’écume avec un fracas 

LU 2 

u Ÿ 

22 LA 

CA VS 

(1) Strab. Geograph. Wib. XVII, pag. 786. (3) I paroït que Philostrate ne compte pas ici les 

(2) ÆL. Arist. in Ægyptio, ex edit. 5. Jebb, Oxon. . cataractes de Genädil et de, Syène. 

1722, p, 240. (4) 1 y a dans Le texte huir stades. 
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» effroyable, et qu'enfin le chemin de ces sources étoit excessivement roide et 
» escarpé, au-delà de tout ce qu'on peut imaginer (1).» | 

H paroît évident, par cette description, qu'Apollonius voyageoit sur la rivière 

Bleue, et non sur la rivière Blanche, et qu'il étoit arrivé aux plus hautes mon- 

tagnes que le Nil traverse sous le parallèle du 1 1.° degré : c'est là que nous avons 

vu qu'il y avoit trois cataractes plus considérables que toutes celles du fleuve. 

Parmi les modernes, aucun Européen n’est encore parvenu dans ces lieux impra- 

ticables, et l'on sait que les anciens ont beaucoup mieux connu que nous l'inté- 

rieur de l'Afrique. Je passe sous silence la description des peuples qui habitent ce 

pays, et je ferai seulement remarquer dans ce passage, que Philostrate paroïtroit 

favorable à ceux qui ont regardé la rivière Bleue comme /% N°7 des anciens. On 

pourroit en dire autant du passage de Pomponius Mela que j'ai rapporté plus 

haut, et aussi d'un autre passage d’Æthicus : ce dernier, dans sa Cosmographie, 

dit que le Nil, à sa source, forme un grand lac de 1 54 zilles de tour, et qu'en 

sortant de ce lac il arrive aux anciennes cataractes ad cararactas vereriores), après 

avoir parcouru 454 milles (2), c'est-à-dire, 300 milles depuis le lac. Or le lac de 

Dembea est en effet de cette grandeur, et le cours du fleuve a aussi 300 willes 
depuis le lac jusqu'aux cataractes situées sous le 11.° degré; mais cela ne prou- 

veroit pas que la branche principale du Nil fût celle-là, comme l'ont imaginé les 
Jésuites Portugais, et Bruce après eux. Je n'ajouterai plus qu'une remarque, c'est 

qu'il paroït que Bruce, qui ne pouvoit parcourir pied à pied une aussi grande 

étendue de pays que celle qu'il a décrite, avoit du moins recueilli des renseigne- 

mens assez exacts, et qu'il ne s’en est pas tenu à copier uniquement les relations 

des Jésuites Portugais, comme on l'en a accusé un peu injustement. 

La description qu'il fait de la cataracte d'Alata, donne idée d’un spectacle si 

magnifique et d’un effet si grand, qu'il ne sauroit, dit-il, s’effacer de la mémoire. 
Le bruit de la chute est tel, qu'il plonge dans un état de stupeur et de vertige, 

et que le spectateur n'a plus ses facultés pour observer le phenomène avec 

attention. La nappe d'eau qui se précipite a un pied d'épaisseur, et plus d’un 

demi-mille de large; elle s’élance d'environ quarante pieds dans un vaste bassin, 
d'où le fleuve rejaillit avec fureur, et répand en diverses directions des flots 

tout bouillonnans et pleins d'écume (3). L'eau en tombant forme un arc, sous 

lequel, suivant Bruce, il est impossible qu'on se place ( quoi qu'en ait dit le 

P. Lobo), parce que l’épouvantable fracas de la chute mettroit en danger de 

perdre louie; un brouillard épais, ajoute-t-il, s'élève continuellement au-dessus 

de la cataracte. Ce tableau paroîtroit convenir en quelques points à la descrip- 

tion de Philostrate ; mais, dans cette dernière, il n'est pas question du fac au 

sortir duquel se trouve la chute d'Alata, et l'on voit, au contraire, des circons- 

tances qui se rapportent bien aux cataractes de la grande chaîne de Fazuclo ou 

du 11.° degré. 

(1) Philostr. Oper. Paris, 1608; p. 299 et seg. pieds celle de l’Orénoque à Maypurès, mesurée par 

(2) Æthic. Cosmogr. Lugd. Batav. 1646; p. 49r. M. de Humboldt. 

(3) La hauteur de cette chute surpasse de dix à douze 



2 8 DESCRIPTION DE.SYÈNE ET DES CATARACTES. 

La seule conséquence que je tirerai de ces relations anciennes et modernes, 

c'est qu'il y avoit et qu'il y a encore cinq ou six cataractes où la chute est 

très-haute et le bruit considérable; savoir, celle d’el:Assar, celle d’Alata, 

celles de Fazuclo, et celle de Genädil, et que si l’on a prétendu que le suit 

de la dernière cataracte frappoit de surdité les habitans du voisinage, il ne faut 

pas moins l'attribuer à l'existence des cataractes supérieures avec lesquelles on 

la confondue, qu'à un ancien état du lit du fleuve, supposé très- -différent de ce 
qu'il est aujourd’hui. 
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DESCRIPTION 

DE LÎLE DÉLÉPHANTINE, 

L PAR E. JOMARD. 

D. De. le Me 

CHAPITRE IIL 

CRIE 

Description générale de l'Île. 

La position d'Éléphantine au milieu du Nil et sur les confins de la Nubie 
sufhroit pour faire distinguer cette ville ancienne parmi les différens lieux de 

l'Égypte, quand elle ne seroit pas remarquable par ses antiquités et par le rang 

qu'elle occupe dans l’histoire du pays. La verdure et la fraîcheur de ses campagnes 
contrastent si agréablement avec le sol aride qui l'entoure, qu'on la surnommée 

VUe fleurie et le Jardin du tropique. Le voyageur dont la curiosité est fatiguée, 

épuisée par des marches pénibles, et par le nombre même des monumens et des 
tableaux de tous les genres qu'il a vus depuis Philæ, aborde avec un sentiment de 

joie dans cette île, qui se montre à lui tout d'un coup comme un lieu enchanté, 

au milieu de ces pics noirätres et de ces sables étincelans qui occupent et rem- 

plissent lhorizon. Ce n'est pas que ce territoire soit d’une plüs riche culture que 

le reste de l'Égypte; il tire tout son prix du site affreux et désert qui l'envi- 

ronne. Des mûriers, des acacias, des napecas, sont, avec le doûm et le dattier, 

les seuls arbres d'Éléphantine : les uns servent de haies et de limites aux jardins, 
les autres sont répandus en petits bois dans les champs; d’autres forment une 

avenue irrégulière du côté du nord. Quand on parcourt les sentiers de cette Île, 

on a l'oreille continuellement frappée par le bruit des nombreuses roues à pots qui 

servent encore, comme au temps de Strabon (1), à l'irrigation de la campagne, et 

qui entretiennent une fécondité inépuisable. Rien dans cette île n’est resté inculte 

que le rocher : chaque portion de limon que le Nil dépose, est mise à profit 

d'année en année, et lon y sème aussitôt des légumes, jusqu'à ce que l’attérisse- 
ment prenne assez d'espace pour recevoir la charrue. C’est ainsi que File presque 

toute entière s’est formée peu-à-peu par les alluvions du fleuve; le rocher qui la 

borne au midi, a servi de noyau à ces alluvions. 

(1) Strab. Geogr. lib, xvtr, p. 819. 

ADD, A 



5 | DESCRIPTION 

On se promène, on se repose avec délices à l'ombre de ces arbres toujours 
verts; l'air pur et frais qu'on y respire cause une sensation inexprimable, dont le 

charme ne peut bien être senti que par ceux qui ont approché du tropique. C’est 
la douce impression de cette température moins brûlante, c’est l'opposition des 
prés et des rochers, des champs et du désert, de la verdure et du sable, des 
jardins et du site le plus sauvage, en un mot le contraste de la nature et de 
lart, qui donnent à ce canton une physionomie distincte et tout-à-fait différente 
de l'aspect trop monotone de tous les autres points de l'Égypte. Enfin, au milieu 
de tous ces tableaux si variés, si pittoresques, le voyageur jouit encore du spec- 
tacle de plusieurs antiques monumens qui sont restés debout; foibles mais pré- 
cieux vestiges de l'ancienne puissance d'Éléphantine. Telle est la première terre 
cultivée de l'Égypte, et telle est l'entrée du Nil dans ce pays lorsqu'il a franchi 

la chaîne de granit qui le traverse, et les innombrables écueils de la dernière ca- 

taracte (1). 

Ce point étoit, dans l'antiquité, la clef de l'Égypte, du côté du midi. Sous le 
règne de Psammitichus, dit Hérodote, il y avoit garnison à Éléphantine contre 
les Éthiopiens, à Daphnes de Péluse contre les Syriens et les Arabes, à Marea 

contre la Libye. Du temps de cet historien, les Perses entretenoiïent aussi une 

garnison à Éléphantine (2). Selon Strabon, il s'y trouvoit une cohorte Romaine (3). 
Pomponius Mela compte Éléphantine parmi les plus célèbres villes d'Égypte : 

ÆEarum clarissimæ procul à mari, Saïs, Memphis, Syene, Bubastis, Elephantis et 

Thebæ. En parlant des voyages du grand Germanicus, Tacite appelle cette ville une 

des anciennes barrières de l'empire Romain : Exin ventum Elephantinen ac Syenen, 

claustra olim Romani imperii (4). Enfin il y avoit encore, au temps du Bas-Empire, 

une cohorte stationnée à Éléphantine (s). Mais l'importance d’un poste mili- 
taire, ou, si l’on veut, d’une ville frontière, est encore loin de répondre à l'idée 

qu'on peut se faire d'Éléphantine, quand on sait qu'elle a possédé des rois par- 

ticuliers. Cette question mérite d'être examinée à part : les recherches qu’elle 

exige m'arréteroient ici trop long-temps (6). 

A la ville que contenoit l’île d'Éléphantine, suivant Strabon (7), et qui étoit 
située vers le midi, a succédé un petit village. Ce hameau occupe le pied d’une élé- 

vation formée par le rocher de granit et par les décombres dés anciennes habita- 

tions : il est habité par des Baräbras ou Nubiens, et très-peuplé pour son étendue. 

On trouve plus au nord un autre village plus considérable, occupé, comme le 

premier, par des Barabras. Ces villages n’ont pas de nom particulier, et l'ile 
.même n'est plus désignée que par celui de Syène, qui est en face; on l'appelle 

Gegiret Asouân , ou Vie de Syène : je n'ai pas entendu de la bouche des habitans 

le nom de/-Szg, rapporté par des voyageurs. 

(1) Atque Elephantina sub ipsis ferè cataractis jacet. (2) Herod. Histor. lib. 11, cap. 30. 
(Ælius Aristides ,in Ægyptio, version de Fédition d’Ox- (3) Strab. Geogr. lib. XVI1, p. 820, 

ford , 1722, p. 343.) (4) Tac. Annal, Kb. 11. 

Selon Ie sentiment des Grecs, rapporté-par Hérodote (s) MVotitia utraque dignit. imperii, p. 90. 
(iv, x1, ch. 17), YÉgypte commençoit à la cataracte (6) Voyez ci-dessous, f. V1. 

et à la ville d'Eléphantine. (7) Strab. Geogr, lib. XVII, p. 817. 
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La forme de l'ile est alongée;, sa longueur, du sud-ouest au nord-est, est de 

mille quatre cents mètres (r), et sa plus grande largeur de quatre cents mètres (2). 

Environnée d'écueils presque de toutes parts, elle laisse à peine au fleuve un pas- 
sage navigable : le bras qui la sépare de Syène, est large d'environ cent cinquante 

mètres (3), à l'endroit où on le traverse ordinairement quand on veut passer du 

continent dans l’île; la moindre largeur de ce bras est de quatre-vingt-douze mètres, 

c'est-à-dire, précisément un demi-stade, distance de Syène à Éléphantine, suivant 

Strabon (4). En venant de Syène, on aborde à une petite anse, au pied d’un 
ancien quai ou mur de revêtement qui a été bâti entre les pointes saïllantes du 

rocher pour défendre File contre les hautes eaux. Ce quai assez élevé est construit 

avec soin et d'une manière particulière, dont je rendrai compte ailleurs; il se 

remarque d'assez loin par sa couleur blanche, et par son élévation, sur-tout dans 

les basses eaux (s). 
La butte de décombres formée par les débris de l'ancienne ville a sept ou huit 

cents mètres de tour (6) ; c'est comme un plateau élevé qui domine tout le reste, 

et qui a pour noyau, comme Je lai dit, un ancien flot de granit, où les atté- 

rissemens se sont formés depuis un temps immémorial : du rivage de Syène, 

on le voit se détacher en brun sur le rideau élevé de la chaîne Libyque, toute 

recouverte de sables blanchätres, et percée çà et là par des aiguilles noires de 
granit. 

Cette butte est toute couverte d'assez belles cornalines et d’agates, qui n’ont 

pu être apportées [à en aussi grand nombre : il faut croire que leur gisement est 
dans le granit même (7). Les Baräbras qui habitent cette île, hommes, femmes et 

enfans; soccupent à ramasser ces cornalines, et viennent les offrir aux étrangers 
avec des médailles, des lampes antiques et des amulettes, qu'ils trouvent en grand 

nombre en fouillant les ruines. Le caractère de ces bonnes gens a une teinte de 

franchise et de gaieté qui plait et qui attache; nous avons éprouvé chez eux un 

accueil, une prévenance qu'on ne trouveroit pas ailleurs en Égypte. | 

Ce qui attire le plus la vue quand on parcourt cette butte, ce sont deux grands 

massifs placés sur la sommité de l’éminence; lorsqu'on approche, on les reconnoît 

pour les montans d’une porte de granit taillée avec beaucoup de soin, et couverte 
de sculptures Égyptiennes (8). En allant au fleuve, et vers le cap que forme 
l'ile au midi, on voit une grande quantité de sarcophages creusés dans le roc 
et dignes d'attention ,; comme les seules tombes de cette espèce qui se trouvent 

en Égypte. Peut-être ces excavations sont-elles le reste des anciens travaux faits 

dans cette île pour l'exploitation du granit. C’est d'Éléphantine, suivant Héro- 
dote, qu'on tira ce fameux monolithe de Sais, qui avoit vingt-une coudées de 

longueur, et dont le transport exigea trois ans et deux mille bateliers (0). La 

(1) Sept cents toises environ. (6) Trois cent cinquante à quatre cents toises. 
(2) Deux cents toises environ. (7) J'en aï trouvé une qui porte des empreintes natu- 

(3) Soïxante-quinze toises environ, relles en forme de croix. 

(4) Quarantesepttoises environ. Strab./. xV11,p. 817. (8) Voyez pl. 30, fig. 4, au point 2, et pl, 72, fig 1, 

(5) Voyez pl. 20, fig. 4, au point 3. Voyez aussip/, 72, au point 3. Ù 
fig. ret 2, (9) Herod. Æistor, lib. It, cap. 175. 

À. D, Az 
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position d'une carrière sur Le bord du fleuve étoit bien propre à favoriser l’exploi- 
tation et le transport des blocs les plus considérables. 

On trouve, en descendant du plateau, un temple peu étendu, composé d’une 
salle et d’une galerie, mais fort bien conservé : je l'appellerai 4 remple du sud. Plus 
loin encore, en allant vers le Nil, sont des amas de constructions ruinées, avec 
beaucoup de blocs de granit, une statue de même matière et assez fruste, enfin 
des substructions nombreuses conduisant à un escalier qui descend au fleuve. En 
marchant vers le nord, et auprès du second village, on arrive à un temple ruiné, 
que je nommerai 4 temple du nord. Enfin, à l'extrémité nord-est de l'ile, en avant 
de la pointe sablonneuse qui la termine, on trouve une grande construction qui 
est recouverte par les hautes eaux; c’est un mur formé de deux rangées de pierres, 

qui servoit sans doute à garantir Éléphantine contre les inondations du fleuve. 
el est l'aperçu général des antiquités qui frappent la vue du voyageur, quand 

il parcourt rapidement file d'Éléphantine (1). Je vais maintenant parler plus en 
détail de celles qui méritent une description particulière, 

S. II. 

Du Temple du Sud. 

L'EMPLACEMENT du temple du sud est à mi-côte de la colline formée par les 

débris de l'ancienne ville, et par le rocher de granit qui lui servoit de sol : les 

décombres sont tellement accumulés autour de lui, du côté du sud, qu'on le 

croiroit d’abord totalement enfoui; mais, en approchant, on trouve au contraire 

qu'il l'est très-peu, sur-tout du côté du nord : le soubassement élevé sur lequel il 
repose, a encore deux mètres un quart environ hors de terre (2); ainsi la vue peut 

l'embrasser à-peu-près tout entier, et jouir de ses proportions simples, mais élé- 
gantes. 

Sur le sol environnant, on trouve'un grand nombre de blocs de granit, qui 

paroissent Jes restes d’un édifice bâti de pareille matière, peut-être d’une porte 

qui étoit en avant du temple, semblable à celle qui est au sommet de la butte. 

C’est parmi ces blocs que l’on trouve une statue monolithe en granit (3), de 
deux mètres trois quarts de proportion (4) et d’un travail peu fini : elle est 

assise , les bras croisés, tenant une crosse à droite et un fléau à gauche. Je n’ai pu 

découvrir les inscriptions Grecques dont parlent le P. Sicard, Norden et Pococke. 

Le premier dit qu'il a vu une inscription sur un marbre noir, dans les ruines du 

temple de Cnuphis : le second parle d’un piédestal ou mur en grandes pierres 

blanches, situé auprès du temple et couvert d'inscriptions : enfin Pococke a rap- 

porté une grande inscription qu’il dit avoir recueillie sur une muraille, à l’extérieur 

du temple d'Éléphantine ; mais elle est si mal conservée, ou si mal copiée, qu'il 

(5) Consultez la planche 3 1 pour étudier en détail soit (2) Plus de sept pieds. 

Pile soit les environs d’Eléphantine. Voyez la note (1), (3) Voyez pl. 74, au point 2. 

page 12 du chapitre II. (4) Huit pieds et demi environ. 
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est difhcile de la déchiffrer, même partiellement (1). II y est question des habitans 
d'Éléphantine et de Syène, et de l'empereur Dioclétien; mais ce n’est pas ici le 

lieu d’en parler plus au long. 

L’axe du temple fait un angle de 72° + à l’est avec le méridien magnétique. Sa 
longueur, sans l'escalier extérieur, est de douze mètres environ (2), et sa largeur 

de neuf mètres et demi (3); sa hauteur est de six mètres et demi (4), telle que 

je l'ai mesurée au-dessus du sol le moins enfoui : la salle intérieure a six mètres 

et demi (5) de long; elle est de moitié moins large. Ces dimensions font du temple 

d'Éléphantine un des moins grands qu'il y ait en Égypte. Les pierres dont il est 
bäti sont de grès ordinaire; elles sont généralement de trois quarts de mètre (6) 

d'épaisseur. Il y en a de plus épaisses, telles que celles qu'on voit au stylobate, 

dont une seule pierre forme la hauteur. 

L'intérieur du temple n’est pas encombré: ce qu'il doit à l'élévation de son 

soubassement. On marche en effet sur l'ancien sol lui-même, soit dans la galerie, 

soit dans la salle intérieure, tandis que par-tout ailleurs on trouve toujours un 

lit de poussière plus ou moins épais; mais il y a, sur la plate-forme, des décombres 

amassés dont il est difficile de deviner l'origine, à moins de les attribuer à quel- 

ques masures modernes qu'on auroit bâties sur le temple. 

J'ai déjà remarqué que cet édifice étoit bien conservé; il n’y a que deux piliers 
qui soient abattus, ainsi que la portion correspondante de l’entablement. Ce qui 

a souffert le plus de dégradations, c’est l'escalier qui menoit au parvis: on ne voit 

plus que les cinq à six marches supérieures; tout le reste est démoli ou caché 

sous une multitude de débris : les dés de l'escalier sont ruinés également: mais il 

n'est pas douteux qu'il ne fût primitivement tel qu'on l'a figuré dans Îa gravure (7). 
Au dedans, on n'aperçoit presque aucune trace de destruction; les angles des murs 

sont encore entiers; les sculptures ne sont que très-peu endommagées, sur-tout 

dans le côté de la salle qui regarde le nord. Cependant la couleur sombre de toutes 
les murailles annonce une grande vétusté; il y a peu de monumens Égyptiens où 
le ton de la pierre soit plus rembruni. 

Üne construction plus récente que l’on a ajoutée à la partie postérieure du 
temple, et qui en a imposé aux voyageurs (8), fait encore ressortir cette ancien- 
neté de l'édifice; la couleur en est moins foncée, comme les pierres en sont 

aussi moins considérables. Quoique faite avec assez de soin, cette construction 

laisse apercevoir qu'elle n’est pas Égyptienne. Les assises sont régulières, mais 

d'une plus petite dimension. L'appareil est soigné: mais les colonnes sont engagées 
dans toute leur hauteur; ce qui jamais ne s’est rencontré dans les monumens Égyp- 

tiens. La pièce qu'enferme cette construction, s'adapte fort bien à la grande salle, 

dont on n’a fait que prolonger les murailles jusqu’au dehors du temple: mais cette 

(1) Description of the East, vol. I.°', page 278. (7) Voyez pl. 25 et 26. On n’est cependant pas cer- 
(2) Trente-sebt pieds environ. tain si le dé étoit de la hauteur totale du soubasse- 
(3) Vingt-neuf pieds. ment, ou bien divisé en plusieurs parties; peut-être aussi 

(4) Dix-neuf à vingt pieds. les marches étoient-elles moins larges qu’on ne les a repré- 
(5) Environ vingt pieds. sentées. 

(6) Près de deux pieds et demi. (8) Voyez pl. 25, fig. r et ?, au point 4. 
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nouvelle salle interrompt la galerie continue qui environnoit l’ancienne; et dans 
tes temples de cette espèce, comme dans tous les autres, jamais la galerie n'est 
pas rompue. Enfin l’on n’y voit aucune espèce de sculpture, soit en dedans, soit 
en dehors. [est donc certain que cet ouvrage est postérieur au temple Égyptien : 
mais le soin qu'il y a dans l'appareil, ne permet pas de l'attribuer aux Chrétiens 
ni aux Arabes, et je suis porté à le regarder comme l'ouvrage des Romains. 

Une particularité que présente la salle antique, c’est l'évasement des portes: 
je ne connois pas un seul autre exemple d’embrasure oblique dans les portes des 
monumens Égyptiens. Les gonds qui servoïent à faire rouler les deux portes du 
temple ont disparu, ainsi que les portes elles-mêmes ; mais on voit encore les 
trous dans lesquels ces gonds étoient placés. 

La disposition de ce petit édifice est un modèle de simplicité et de pureté, 
comme le lecteur peut en juger par le plan qu'il a sous les yeux (1). On ne peut 
s'empêcher d'y reconnoître le type des premiers temples Grecs. Cette disposition 
est conforme à celle qu’on appeloit périprère chez les anciens : Vitruve donne ce 
nom à un temple carré ou rectangulaire, environné de colonnes, formant tout 
autour une galerie continue. En Égypte, on trouve plusieurs'édifices qui ont cette 
même disposition : mais ce qui distingue les temples d'Éléphantine , c’est que la 
galerie a des piliers carrés sur les deux côtés longs, et des colonnes sur les deux 
autres ; les deux parties latérales ont sept piliers chacune ; les façades antérieure 
et postérieure ont deux piliers aux angles, et deux colonnes au milieu ; l’entre- 
colonnement des façades est plus large que celui des côtés. | 

Si l'on jette la vue sur l'élévation (2) composée de lignes si simples, et en appa- 
rence sans art, l'œil est satisfait de l'harmonie qui règne entre les membres d’ar- 
chitecture. Cet effet tient sur-tout à ces lignes continues que présentent la corniche 
et le cordon, et que répètent le RE et le soubassement. Quand on est habitué 

à l'architecture des Grecs, ainsi qu'aux règles établies pour les entre-colonnemens, 
pour les hauteurs des colonnes et celles des entablemens, on a peine à supporter 
la vue d’un édifice autrement ordonné ; néanmoins le temple d'Éléphantine, qui 

en diffère entièrement, a dans son ensemble quelque chose qui plaît et qui arrête 

l'attention. La distance des piliers et celle des colonnes sont égales à plus de trois 

fois leur largeur; ce qui semble donner plus d'air et de légèreté à la galerie, si 

basse d’ailleurs pour le diamètre des colonnes. La colonne entière n’a pas de haut 
cinq fois son diamètre supérieur, lequel est le même que la largeur des pilastres. 

Le fût seul est égal à six fois le demi-diamètre ou module, pris à la hauteur 
du stylobate. 

Le chapiteau le contient deux fois, le dé avec l’architrave deux fois, et la cor- 

niche, compris le cordon, aussi deux fois. | 
Par conséquent, la colonne, non compris le dé, contient huit de ces modules; 

et l’ordre entier, douze. 

L'entre-colonnement du milieu en contient six. 

(1) Voyez pl 35, fig: r (2) Voyez pl.35, fig. 2. 
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La largeur totale du temple comprend vingt-quatre fois ce même module, et 
l'intérieur de la salle le renferme neuf fois sur un côté et dix-huit sur l'autre. 

Cette symétrie variée, cet emploi d’un même module pour les distances, les 
hauteurs et toutes les proportions des membres d'architecture, sont, à n’en pas 

douter, la cause de lheureux effet que produit la vue de l'édifice; effet dont, 

au premier abord, on ne se rend pas compte. Il n’est donc plus douteux que 

l'art de la disposition des plans et la science des proportions n'aient été portés 

fort loin en Égypte. Cependant ces combinaisons délicates ne ressemblent en 
rien à celles que nous offrent les édifices Grecs et Romains, si ce n'est par l'esprit 
qui les a conçues: il faut donc convenir aussi qu'en architecture il y a plus d’une 

route, et que l’art n'a pas un type absolu et unique, ainsi que l'ont pensé plu- 
sieurs écrivains très-recommandables. Mais cet exemple offert par un petit monu- 

ment seroit de peu de poids, s'il n’étoit confirmé par beaucoup d’autres édifices, 

tels sur-tout que le grand temple d'Edfoû (x). 
Un des caractères propres au temple d'Éléphantine, c’est qu'il n’a pas de 

lignes inclinées, comme tous les autres monumens Égyptiens ; les faces des 

pilastres, des soubassemens , de toutes les murailles, sont verticales. C’est le seul 

aussi où le plafond de la galerie pose immédiatement sur la corniche. Enfin c’est 
le seul qui ait, outre le stylobate , un soubassement si élevé, et un escalier exté- 

rieur d’un aussi grand nombre de marches. 

La hauteur du soubassement donnoit lieu à des caveaux ou salles inférieures. 

J'ai trouvé effectivement un très-long couloir placé sous la galerie du nord; ce 

qui en suppose deux autres. On ne peut entrer aujourd’hui bien avant dans cette 

galerie souterraine (2), à cause des décombres qui l’embarrassent : j'ignore par où 

lon y pénétroit quand Îe temple étoit dans son entier ; car on n’aperçoit aucune 

trace d'escalier, aucune ouverture au plancher, dans la salle ni dans la galerie. Ces 

souterrains cCommuniquoient sans doute à d’autres substructions voisines, dont 

j'ai déjà dit un mot, et qui s'étendent jusqu’au Nil. Il eût été à desirer de pouvoir 
faire des fouilles pour reconnoître la direction et peutêtre l'objet de toutes ces 
communications secrètes. | 

La décoration du temple a la même simplicité, la même unité, que les lignes du 

plan et de l'élévation. La corniche ordinaire en gorge, et le tore ou cordon, règnent 

tout autour ; au-dessous, larchitrave est ornée d’une frise d’hiéroglyphes sur les 
deux façades. Au centre de cette frise est un globe ailé entouré de serpens; les 

extrémités des ailes sont précisément à-plomb des axes des colonnes: il y a dans 

les pennes une disposition particulière que l’on peut étudier dans la gravure (3). 

Les hiéroglyphes se répètent symétriquement à droite et à gauche du disque aïlé, 
et sont tournés vers lui; il en est de même des mscriptions hiéroglyphiques du 

stylobate : cette disposition, qui a été remarquée dans beaucoup de frises (4), nous 
apprend que les architectes Égyptiens faisoient servir à la décoration les signes 

(1) Voyez la Description des antiquités d’Edfoû, mur d’enceinte séparé du temple par un espace très-étroit. 
chap. V, (3) Voyez pl, 25, fig. 2 et 3. 

(2) Cette galerieaura donnélieu à Pocockede parler d’un (4) Voyez pl, 47, fig. 2, Te, 
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mêmes du langage, et doit faire penser que les hiéroglyphes pouvoient s'écrire 

et se lire indistinctement de gauche à droite et de droite à gauche. 

Les piliers sont tous décorés de deux figures debout et de plusieurs colonnes 
d’hiéroglyphes; un grand vautour, les ailes déployées, occupe le sommet. Avant 

de parler des autres sculptures du temple, il faut nous arrêter à l'examen des 

colonnes, lesquelles sont d’une espèce employée rarement : on en voit à Selseleh, 

à Thèbes, à Achmouneyn et dans la basse Égypte. Cet ordre de colonnes se 
distingue des autres, et par la hauteur du füt, et par sa forme inférieure, et par 

la nature du chapiteau, sur-tout par les côtes ou cannelures qui les recouvrent. 

Celles d'Éléphantine sont coniques, à partir du tiers inférieur de la colonne, et 
enveloppées de huit tiges presque demi-circulaires, liées au sommet par cinq 

bandes étroites ou rubans (1). L'origine de ces côtes est au même niveau que le 

dessus du stylobate, c'est-à-dire, à-peu-près au tiers de la colonne. Le bas de 

. celle-ci, engagé à moitié dans le stylobate qui vient profiler devant l'axe, est orné 

de feuilles aiguës et alongées, semblables aux folioles du calice du lotus azuré (2). 

Enfin sa partie inférieure se recourbe légèrement; et cette diminution contribue, 

avec la forme conique de la partie supérieure, à produire un renflement vers le 
tiers de la hauteur (3). La base est très-simple de profil, peu élevée, fort large, et 
inclinée en dessus. 

Le chapiteau est renflé par le bas, et représente assez bien, pour le galbe, un 
bouton de lotus qui seroit tronqué. Il est divisé en huit côtes, comme le fût; mais 

elles sont anguleuses, au lieu d'être circulaires (4). A sa base sont huit corps arron- 

dis, placés entre les côtes, et garnis de filets : ces filets se revoient entre les côtes 

du fût au-dessous des liens, tellement que les corps arrondis pourroient être regar- 

dés comme les extrémités de ces mêmes liens. Ce qui ne seroit ici qu'une simple 

conjecture, est mis hors de doute par plusieurs colonnes que j'ai vues dans les 

grottes de l'Heptanomide : j'en parlerai en détail dans la Description générale des 

grottes Égyptiennes, où l'on verra quelle en est l’origine très-probable. Ici je me 

bornerai à remarquer que les côtes du chapiteau d'Éléphantine peuvent repré- 
senter des tiges de roseaux, qui, serrées fortement par des liens, se seroient 

ployées angulairement, comme c’est le propre de ces plantes; à moins qu'on ne 
préfère y voir limitation des tiges anguleuses du papyrus. 

Les colonnes d'Éléphantine sont, comme toutes les autres, surmontées d’un dé 

carré, à-peu-près égal en hauteur au tiers du chapiteau; il est orné d’hiéroglyphes 

qui sont symétriquement pareils, et en sens inverse sur les deux colonnes, comme 
je l'ai fait remarquer dans la frise et le stylobate. 

Les faces extérieure et intérieure de la salle du temple sont ornées de sculptures 

d’un ciseau soigné et d’un relief très-doux. Ce relief est saillant à l'extérieur du 
temple, et en creux à l'intérieur. Devant le parvis, on voit à chacun des angles 

une figure richement vêtue et coiffée, qui porte une crosse, et que reçoit dans ses 

(1) Voyez pl 25, fig, 2. (3) Voyez l'Essai sur l’Art en Égypte, au sujet de l’o- 
(2) Voyez la Description des antiquités d’Edfoû ,  rigine de cette espèce de colonnes. 

chap. V, $. 1, (4) Voy.pl 25, fig. s à 8, et l'explication de la planche. 

bras 
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bras un personnage à tête de belier (1). Une figure plus petite décore f'encadre- 
ment de la porte à droite et à gauche : l'une et l’autre sont coiffées du casque des 
héros que l'on voit dans les tableaux militaires (2) ; elles tiennent entre leurs bras 

deux gerbes ou faisceaux de plantes et de fleurs, groupés agréablement, mais qu'il 

est difhcile de caractériser avec précision (3). 
Tout le tour extérieur du temple, sous la galerie, est couronné par une cor- 

niche cannelée. Sur la face qui regarde le nord, on voit quatre tableaux cu- 

rieux, qui semblent faire suite à ceux du parvis (4). 1.® Un personnage à tête de 

belier qui rappelle Jupiter Ammon, et Isis coiffée de plumes, apposent leurs 
mains sur un jeune homme paroissant représenter Horus ou Harpocrate. 2.° Un 

personnage semblable à ce dernier offre à Isis une gerbe de l'espèce de celles que 

tiennent les figures du parvis. 3.° Un autre, coiffé d’un casque, tenant un bâton et 

deux autres attributs, présente au dieu à tête de belier et à Isis une riche offrande, 

composée de vases, de gâteaux, et de divers animaux sacrifiés, semblables à des 

oies et à des gazelles. 4.° Un personnage tenant dans ses mains un bäton droit 

et un bâton tortueux fait une offrande à une figure d'Harpocrate qui porte un 
fléau : derrière celle-ci est un autel surmonté d’une tige et d’une feuille de lotus. 

L'offrande consiste en quatre taureaux placés lun au-dessus de l'autre : au pied 
droit de devant de chacun de ces taureaux est attachée une corde; ces quatre 

cordes aboutissent à la main du personnage, et chacune d'elles finit par une petite 

croix à anse. Enfin, derrière lui est une enseigne emblématique fort remarquable, 
renfermant des hiéroglyphes, et semblable à celles qu'on trouve dans les scènes 

historiques de Thèbes. La figure d'Harpocrate est de profil, et ne laisse voir 

qu'un bras, une cuisse et une jambe, image qu'on a déjà remarquée à Philæ. Sur 

chacun de ces quatre tableaux plane un grand épervier tourné vers le fond du 

temple. Il faut consulter la gravure pour suppléer aux détails que j'ai dû négliger 

dans cette description succincte. 
Le tableau le plus important du temple est au-dedans de la salle, du côté 

gauche en entrant; il est parfaitement conservé : celui qui est en face l'est beau- 

coup moins; cependant on reconnoît que la décoration en étoit semblable à celle 

du premier, comme on en peut juger par un fragment de barque symbolique, des- 

siné au milieu de cette face (5). L'un et l'autre étoient revêtus de couleurs que 

lon distingue encore; les figures sont peintes en rouge; les ornemens sont mêlés de 

bleu, de vert et de jaune. Quant au plafond, il est trop oblitéré pour qu'on puisse 

en reconnoître les ornemens. Beaucoup d’hiéroglyphes sont couverts de boue, ou 

bien enfumés. 
Le tableau de gauche, qui a environ vingt pieds de long, occupe toute la Ion- 

gueur de la salle ; c'est un exemple, assez rare dans les temples, d'une composition 

unique , remplissant ainsi toute une face de muraille. L'unité qui règne dans cette 

(1) Voyez pl. 26, fig. 2, proue d’une barque symbolique. Voyez planche 37, 
(2) Voyez pl. 26, fig. 5. oure 2, 
(3) Les petits globules qui les surmontent , se re- (4) Voyez pl 27, fig r. 

trouvent sur des calices de lotus, au-dessous de la (5) Voyez pl. 25, fig. 9. 

A. D. B 
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scène, fa richesse des détails, des costumes, des draperies, des attributs, enfin la 

multitude des hiéroglyphes que l’on a soigneusement recueillis, font de ce tableau 

un des plus curieux et des plus complets qu'on ait rapportés. 

L'objet principal du tableau est une grande arche ou barque symbolique, ornée, 

en poupe et en proue, d’une tête de belier regardant l'entrée du temple; elle est 

posée sur un autel moins haut que large, ayant une base et une corniche, enfin 

nu et sans hiéroglyphes. Au centre de la barque est l'image d’un petit temple, en 

partie voilé, et qui paroît fixé par trois anneaux sur un chässis à quatre pieds, ser- 

vant à poser l'arche; celle-ci se portoit sur les épaules, au moyen de leviers aussi 

longs qu'elle (1) : on voit sur l'autel un de ces leviers. Sous la barque, à gauche 

de l’autel, sont richement groupés des vases de beaucoup d'espèces; et à droite, : 

quatre grandes enseignes décorées de lotus, cinq plus basses dont quatre sur- 

montées d’une tête de belier et la cinquième d’une tête de lion, et enfin six autres 

encore plus petites. Au-dessus de larche et au sommet du tableau, domine un 

grand disque ailé. | 

Devant la proue de la barque, est une grande offrande composée de fruits, de 
coquillages, de fleurs, de gâteaux, d’oies sacrifiées, de têtes et de corps de veaux 

qui ont les pieds liés, enfin de membres d'animaux divers, et de plusieurs attri- 

buts difficiles à reconnoître. Un personnage richement vêtu fait de la main droite 

une libation sur cette offrande; dans l'autre main, il tient deux sceptres qu'il 

paroît consacrer. Sa coiffure est un casque pareil à ceux que portent les héros 

dans les combats de Thèbes ; à chaque bras il a deux bracelets, et à sa ceinture 

la peau d’une tête de lion; sur sa tête plane un grand vautour. Derrière lui est 
une figure de femme vêtue d’une robe très-longue et transparente, et portant un 

voile qui descend sur ses épaules : elle tient un sistre et des calices de lotus ; le 

costume de cette figure est très-rare dans les temples. 

Du côté de la poupe, est une scène d’une autre espèce : un personnage ressem- 

blant à celui qui fait l’offrande, mais autrement vêtu et coiffé, et portant la 

croix à anse, est debout entre deux figures, qui l’une et l’autre ont une main sur 

ses épaules, et le reçoivent dans leurs bras; un vautour étend ses ailes au-dessus 

de lui, comme à la gauche du tableau. Le dieu a une tête de belier; il est peint 

d’une couleur d'azur. | 

I seroit impossible de décrire en détail tous les ornemens de ce tableau: 

il faut y distinguer les colliers suspendus aux deux têtes de la poupe et de la 

proue de la barque, ainsi que celui qui pend au cou du dernier personnage décrit, 

et qui est enrichi de deux sphinx (2) ; la gravure les fera beaucoup mieux connoître 

qu'une description minutieuse : mais Je ferai observer qu'au-dessus de fa barque, 

et d’une tête de belier à l’autre, il y a quatorze colonnes d’hiéroglyphes, nombre 

souvent répété, et que toutes ces colonnes commencent par un même signe ; 

savoir, une figure de serpent. Dans les hiéroglyphes supérieurs, on fait l'observa- 

tion, déjà indiquée, des inscriptions symétriques. Un des médaillons ou légendes 

d’hiéroglyphes doit se remarquer parmi ces caractères, comme étant propre à ce 

(1) Voyez pl. 11, fig. 4. ; (2) Voyez le détail de ce cellier, pl. 26, fig. 6. 
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temple, où il se retrouve très-fréquemment. Pour ne pas trop multiplier les re- 
marques de ce genre, je finirai en observant que la figure vêtue d’une robe trat- 

nante a derrière elle cette même inscription qui caractérise les prêtres, et qu'on 

a surnommée légende sacerdorale (1). Cette observation pourroit résoudre la ques- 

tion que les savans ont agitée : savoir, s'il y avoit, ou non, des prêtresses dans les 

temples Égyptiens. On s'étoit fort mépris en décidant l’'affirmative par l'exemple 

des figures de femmes communément répandues sur les temples, et qui, le plus 

souvent, ne sont que les images de la déesse Isis, mais le costume que porte la 
figure dont je parle, costume que l'on retrouve dans les grottes et en divers lieux, 

me paroît convenir à l'idée qu'on peut se faire de ces prêtresses Égyptiennes. Le 

monument de Rosette démontroit déjà qu'au temps de Ptolémée Épiphane il y 

avoit des femmes consacrées au service des temples et admises dans le sanc- 

tuaire (2) : peut-être l'exemple tiré d'Éléphantine prouvera-t-il le fait pour les temps 

les plus anciens. Au reste, je suis loin de croire que les femmes employées pour 
certaines cérémonies du culte fissent pour cela partie des colléges de Thèbes, d'Hé- 

liopolis ou de Memphis : il seroit absurde d'imaginer qu’elles eussent pu prendre 

part aux occupations savantes et aux fonctions sérieuses des prêtres Égyptiens. 

S. IIT. 

Du Temple du Nord. 

LE temple du nord est situé, comme je l'ai dit, auprès de l’un des villages 
d'Éléphantine : il en reste à-peu-près la moitié debout avec le couronnement; 

savoir, cinq piliers , une des colonnes antérieures et un des côtés de la salle. Ce 

temple est environné de constructions modernes et de palmiers, qui forment avec 

lui, à quelque distance, un groupe très-pittoresque; ce qui en est demeuré sufht 

pour faire connoître l'étendue et la forme primitives qu'avoit l'édifice : il n’y a 
pas de doute qu'il ne fût, comme le temple du sud, composé d’uné salle à deux 

portes, ainsi que d’une galerie ayant sept piliers sur les deux côtés longs, et deux 
colonnes à chaque extrémité (3). 

La colonne est de la même forme générale que dans l’autre temple; mais le 

haut du fût est différent : le chapiteau est aussi renflé par le bas et en forme de 

bouton de lotus tronqué, mais uni et sans côtes. La grandeur de ce temple ne 

diffère pas de celle de lautre, elle est d’un peu plus de douze mètres {4) : les 

hauteurs de tous deux, au-dessus du soubassement, sont égales. Dans celui-ci, le 

stylobate est plus élevé; mais on n'a pu s’y assurer, par des fouilles, de la vraie 
hauteur du soubassement. 

(1) Voy. la Description de l'ile de Philæ, ch. 1.7, $, VI, roy mecopopey, nou 1e co ypamauTes, naui où a Anor tpeig mavrer, &cc, 
(2) Tépeias Apavons qurorameoc Epnyne me Ilonsuaus; c’est- [lignes 6 et 7 |; c’est-à-dire, ef ceux qui entrent dans le 

à-dire, Jrène, fille de Ptolémée, étant prétresse d’Arsinoé sanctuaire pour habiller les dieux, et les ptérophores, et les 

Philopator| lignes s et6 de l'inscription Grecque dumonu- écrivains sacrés, et tous les autres prêtres, è7e, 
ment de Rosette, traduction de M. Ameïlhon |; et plus (3) Voyez pl. 38, fig. 2 et 7, 
bas, x oi e1ç m adbny a Empevouero ess my œuouoy Tor Seur , (4) Trente-sept pieds, 

A D. B'2 
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Ce temple est bâti de grès, comme le premier; toutes les parties subsistantes 
sont couvertes de sculptures, mais fort endommagées, et l’on n’a pu en recueillir 
d'assez bien conservées pour faire juger de quelle nature étoient les sujets de ces 
tableaux. 

On à lieu d'être surpris en voyant dans la même île, et aussi près l’un de l'autre, 
deux monumens tout semblables, tous deux également petits; tandis qu'on trouve 
constamment ailleurs un petit temple à côté d’un plus grand. Avoient-ils tous 

deux le même objet! existoit-il à Éléphantine un grand temple qui aura disparu! 

enfin, où est celui qui étoit célèbre dans l'antiquité, sous le nom de Temple de 

Cneph où Cnuphis! Sans vouloir nier ni assurer que le temple du sud fût con- 

sacré à Cneph, je me bornerai à rappeler ici les constructions que l’on trouve 

parmi les ruines de a ville, aïnsi que ces gros blocs et sur-tout cette grande 

porte en granit, qui ont dû assurément appartenir à des édifices plus grands et 

plus somptueux que celui que j'ai décrit; je citerai aussi Aristide le rhéteur, qui 
a voyagé sur les lieux, et qui rapporte qu'à Éléphantine, temples, hommes et 

obélisques, tout étoit sans ombre à midi. Que sont devenus ces obélisques! on 

n'en voit pas même de débris à la surface du sol. Combien il est à regretter qu'on 

n'ait pu faire des fouilles suivies dans ces ruines! 

SU 

Du Mur de quai d'Éléphantine. 

L'ÎLE d'Éléphantine, formée par les attérissemens du Nil, avoit besoin d’être 

protégée contre la force d’un courant impétueux, par-tout où le rocher n’existoit 

pas, principalement du côté du sud-est qui regarde Syène : c'est ce qu'on a fait 

en bâtissant un quai ou mur de revêtement en grès, qui s'appuie sur tous les quar- 
tiers de granit sortant çà et là du fleuve. Ce quai a environ quinze mètres (1) de 

hauteur au-dessus des basses eaux; la partie continue la plus considérable a cent 

cinquante à deux cents mètres de développement. On a dû exécuter cet ouvrage 
dans les temps les plus anciens, sans quoi l'île n’eût pas acquis et conservé le 
développement qu'elle à aujourd’hui. Les variations du cours du Nil, dues à la 

différence des inondations annuelles, produisent dans son lit des flots de sable 

et de limon qui s'agrandissent d'année en année, et atteignent même quelquefois 

à la grandeur d'Éléphantine : mais ces îles sont de peu de durée, parce que rien ne 
les défend contre les remous du fleuve; elles se minent peu-à-peu et disparoissent, 

pour reparoître un peu plus loin sous une autre forme, et subir ensuite le même 
sort. Célèbre dès l'antiquité la plus haute, Éléphantine a donc dû être en partie 
enceinte de murailles à une époque très-reculée. Ces murailles ont sans doute été 

réparées bien des fois depuis cette époque; et le quai que nous retrouvons 

aujourd'hui, ne peut être considéré comme étant absolument louvrage des 

(1) Quarante-cinq à cinquante pieds. 
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anciens Égyptiens : mais il est probable qu'on à toujours construit sur les mêmes 
fondemens et dans les mêmes directions. 

Parmi ces portions de quai appuyées de part et d'autre sur le roc, et dans la 

partie où le bras du Nil est le plus étroit, le plus rapide et le plus profond (1), 

il en est qui présentent une remarque assez curieuse ; leur forme est concave du 

côté du fleuve, et convexe du côté de l’intérieur de l'île, tellement qu'on peut 

les regarder comme des espèces de voûtes destinées à résister à la poussée hori- 
zontale des terres. Quelqu’élevé que soit le terrain dans cette partie de l'île, ce 

_ quai en a soutenu la pression sans s'ébranler. Déjà l'on a décrit à Philæ un quai 

bâti de la même manière (2), et lon à fait remarquer que l'Égypte est le seul 

pays où l’on ait employé des constructions de cette espèce. L'expérience d'un 

aussi grand nombre de siècles est sans doute la meilleure preuve de la bonté du 

principe, et nous pouvons de là prendre une assez haute idée du savoir des cons- 

tructeurs Égyptiens. 

Quant à la construction en elle-même, c’est-à-dire le choix et l'emploi des 
matériaux , il paroît qu'on y avoit apporté beaucoup de soin, puisque les murs 

ont résisté à une masse d’eau aussi considérable, à des tourbillons aussi rapides, 

enfin à l'alternative de sécheresse et d'humidité plus sensible que par-tout ailleurs 

dans ce climat, sur-tout en un point où les eaux s’élevoient à vingt-huit coudées, 

selon Aristide (3), c'est-à-dire, à environ treize mètres (4). 
Dans cette portion du quai, ilya derrière le mur un escalier adossé, descendant 

au Nil et composé d'environ cinquante marches; à son extrémité inférieure, est 

ouverte une porte qu'on ne voit plus aujourd'hui que dans les basses eaux. Au 

sommet, l'escalier continue en faisant un coude à angle droit, et se portant 

vers le point le plus haut de l'ancienne ville, dans la direction même du temple 

et de la porte de granit. Cette partie comprend environ quarante marches divi- 

sées par un grand palier, et finit par une petite salle où l’on voit des sculptures 
accompagnées d’hiéroglyphes; entre autres, une figure qui arrose des lotus. 

Sur la paroi de l'escalier qui regarde le Nil, sont tracées des échelles graduées 

qui servoient à mesurer les accroissemens du fleuve. L'un de nos collègues 

expose, dans un Mémoire spécial, toutes les observations relatives à cet escalier 

Nilométrique , et les résultats qu'il en a tirés pour la connoissance de la coudée 

 Égyptienne (s); je négligerai donc ici les détails, et je me bornerai à rendre 

compte succinctement de l’état actuel des lieux. | 

La plus grande partie de l'escalier, qui est pratiquée dans les terres, est bâtie 

sur une ligne courbe, tournée vers le midi : mais il ne paroît pas que cette dispo- 

sition ait ici le même objet que dans les murs de quai dont j'ai parlé plus haut; ce 

sont les irrégularités du rocher de granit sur lequel on a fondé , qui ont déter- 

miné cette direction. 

(1) Voyez pl. ?r, au point G. lui-même. Woyez mon Mémoire sur le système métrique 

(2) Voyez le chapitre [., $. rrr. _ des anciens Égyptiens. 
(3) Arist. in Ægyptio, Oxon. 1722, p. 761. (s) Voyez le Mémoire sur le Nilomètre d’Éléphantine 

(4) Quarante pieds. Je n’examine pas ici le fait en par M. Girard. 
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La plate-forme qui est au coude de l'escalier, est taillée en pente, de manière 

à verser les eaux dans le Nil par une ouverture. L’escalier inférieur étoit recou- 

vert d’un plafond dont il ne reste plus que la partie qui avoisine la porte; il tiroit 

le jour par des soupiraux pratiqués sur le parement extérieur. 

C’est en face de ces soupiraux qu’on a gravé trois échelles de distance en dis- 

tance, de telle manière que chacune commence au niveau supérieur de la précé- 

dente. La dernière en montant est à un mètre trois quarts (1) au-dessus des plus 

hautes eaux actuelles. La première est composée de trois grandes divisions ; on 

y voit une croix Qobte en haut, vis-à-vis de la porte qui donne sur le Nil. Les 

deux autres sont de deux divisions chacune. Ces échelles sont accompagnées de 

chiffres Grecs et de chiffres Arabes mal formés. Deux inscriptions Grecques, 

lune du temps de Septime Sévère , et l'autre d’un Antonin, sont tracées au-dessus 

de la dernière division, qui porte le nombre KA ou 24 (2). 

La construction de toutes ces murailles est assez soignée; mais la surface du 

mur sur lequel sont tracées les divisions, est extrêmement dégradée. Les divisions 

qui ont été faites postérieurement à cette dégradation, ne sont pas dans un même 

plan vertical (3) : elles ont suivi les mouvemens irréguliers de la muraille. H en 

résulte que les subdivisions sont inégales ; mais les Jongueurs totales des échelles 

sont égales entre elles. Cette dégradation superficielle de l'escalier se conçoit très- 
bien par les causes que j'ai exposées précédemment. Comment l’appareil de cette 
construction, quelque dur qu'on suppose le grès dont elle est bâtie, auroit-il pu 

résister à l'action alternative, et si long-temps répétée, de six mois d'humidité et 

de six mois d’une sécheresse extrême! 

Après ce mur de quai, à-peu-près en face de plusieurs écueils sortant du Nil, 

on trouve un autre mur moins élevé: il y a là un renfoncement dans l'intérieur, 

d'où l’on communiquoit au fleuve par une rampe, ou peut-être par un escalier 

aujourd'hui caché sous le sol (4); sur le côté du couchant, on voit un bas-relief 

encastré dans la muraille, d’un mètre et un tiers (s) de proportion. Ce bas- 

relief représente un vieillard couché, appuyé sur le coude, à-peu-près dans la même 
attitude que celle de la statue connue sous le nom de M/: il n'est guère dou- 
teux que cette sculpture ne soit l'ouvrage des Romains ; elle a été posée à environ 

cinq mètres (6) au-dessus des basses eaux du fleuve. On ne sauroit décider si 

ce bas-relief a été employé comme une pierre telle quelle par les Chrétiens ou 

les Arabes, pour réparer la muraille, ou bien si ce sont Îles Romains eux-mêmes 

qui l'ont mis en place. Dans l'un et l'autre cas, on n'en pourroit tirer aucune 

induction pour l'ancienneté de cette muraille. On ne seroit pas non plus fondé 

à dire que celle-ci est un ouvrage Romain, parce que la sculpture en est un: 

long-temps après la construction, l’on a pu enlever quelques pierres sur le pare- 
ment, et y placer cette figure pour un motif de décoration. 

(1) Environ cinq pieds. point 1. Voyez aussi pl. 22, fig. 1, au point 1, et fig.2, 
(2) Voyez la planche 23, au point I. 

(3) Extrait du Journal de voyage de M. Devilliers. (s) Quatre pieds environ, 
(4) Voyez pl. 3r, au point 1; pl, 38, fig. 4, au (6) Quinze pieds. 
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Je rappellerai ici, pour ne rien omettre de ce qui touche aux murs de 

revêtement de l'île d'Éléphantine, qu'à sa pointe la plus avancée on trouve une 
grosse muraille noyée dans le fleuve, dirigée perpendiculairement à son cours et 

à la longueur de l'île; on ne l'aperçoit qu'après la retraite des eaux. Les pierres y 

sont sur deux rangs égaux et parallèles. Cette construction, par la grosseur des 
matériaux, annonce un très-ancien ouvrage : on sait que les Égyptiens employoient 

avec facilité, et comme de préférence, les masses les plus considérables ; masses 

dont le transport seroit d'une grande difficulté chez les modernes, qui ont tant 

pérfectionné les arts mécaniques. Cet ouvrage est sans doute le reste d’une digue 

plus étendue que l’on avoit opposée au courant, soit pour défendre l’île contre 

l'irruption du fleuve, soit pour y fixer et hâter les attérissemens : il n’est paë 

probable que les Égyptiens eussent bâti cette digue à une trop grande distance 

de l'île, et l’on peut induire de ce fait que l’île d'Éléphantine ne s’est guère accrue 
en longueur depuis des temps fort reculés. 

$. V. 

Du Culte attribué aux Habitans d'Éléphantine. 

AVANT de parler de ce qui regarde l'ancien état d'Éléphantine, je rapporterai 
et Jexaminerai en peu de mots ce que disent les auteurs, du culte attribué à ses 

habitans; cette recherche sera appuyée par les bas-reliefs que j'ai précédemment 

décrits. 

Hérodote, après avoir. parlé des honneurs que l’on rend aux crocodiles en 
Égypte, ajoute que les habitans d'Éléphantine et des environs ne regardent point 
ces animaux Comme sacrés, et même qu'ils en mangent la chair (1); mais il ne 

s'explique pas davantage sur le culte de ces habitans. Strabon dit que cette ville 

a un temple dédié à Cnuphis, et un Nilomètre (2). Selon Clément d’Alexan- 

drie, ceux qui habitent Éléphantine honorent le mœotis, espèce de poisson que 

l'on ne connoît plus (3). 

Mais de tous ces passages, celui qui mérite le ne d'attention, c'est celui de 
l'historien ecclésiastique Eusèbe. Dans un article exprès, il décrit l’image d’une 

divinité consacrée parmi Îés habitans de cette île. « Dans la ville d'Éléphantine, 
» dit-il, on révère une figure qui est de forme humaine ; elle est assise, peinte 

» d'une couleur b/eue ; sa tête est celle d’un belier: pour signe distinctif (4), elle 

» porte des cornes de bouc surmontées d’un cercle en forme de disque {s). » 

Si le lecteur a sous les yeux le tableau principal du temple du sud (6), il sera 

frappé, comme je l'ai été moi-même, de la conformité que ce tableau présente 

avec le passage d'Eusèbe. If est indubitable que cet auteur écrivoit d’après une 

(1) Herodot. Histor, lib. 11, cap. 69. (5) Traduction littérale. Euseb. Præpar. evangel. 
(2) Strab. Geogr. lib. xVI1, p. 817. Paris, 1628; Lib. 1117, cap. 11, Pr 7. 

(3) Zn Protreptico, p. 19. (6) Voyez pl. 27, fig. 2, et ci-dessus, page ro. 
(4) I y a dans le grec, Gagineior. 



16 DESCRIPTION 

description exacte du temple d'Éléphantine (1) : ce qui est'sur-tout curieux et 

important à remarquer, c'est ce qu'il dit de la couleur bleue du personnage à 

tête de belier , couleur qu'on retrouve encore dans une figure pareille dessinée à 
Philæ (2). Cette dernière figure a aussi exactement la même coiffure que celle 
d'Éléphantine, et il en est de même de la figure d'Isis, qui est à côté, et qui a 

deux longues cornes autour de son bonnet. 
II résulte de ce passage, et sur-tout des figures de belier très-souvent répétées 

dans le temple (3), que la divinité principale d'Éléphantine étoit honorée sous la 
forme d’un personnage à tête de belier. Ce personnage rappelle, comme je l'ai 
dit, Jupiter Ammon, qu'on adoroit à Thèbes : par-là on explique pourquoi le dieu 

Cneph ou Cnuphis étoit également honoré par les habitans d'Éléphantine et par 

les Thébains; c’est que ce nom de Cneph, qui, selon les étymologistes , signifre 

bon génie , et qui désignoit, chez les Égyptiens , PRE éternel et infini qui rem- 

plit et anime l'univers, étoit un surnom d’Osiris à tête de belier, ou autrement 

d'Ammon. 
IL en est de même du bon serpent consacré en même temps à Thèbes et à Élé- 

phantine. La’ figure du serpent étoit le symbole de Cneph, suivant Eusébe, et 

une image sensible du bon génie (4). 
Dans un autre passage , le même écrivain rapporte que les Égyptiens repré- 

sentoient le principe universel ou Cneph sous une figure humaine, revêtue d’une 
couleur bleue, &c. Si Yon rapproche ces paroles de celles que jaï citées plus 

haut, on en peut conclure encore que la figure bleue à tête de belier étoit une 

image de Cneph. 
Ainsi les noms de Cneph où Cruphis, de serpent et de bon génie, convenoïent 

également bien, soit à Thèbes, soit à Éléphantine, à la divinité que l’on y adoroit 

sous la figure d’un homme à tête de belier. Cette observation concilie donc les 

passages de Strabon, d'Hérodote et d'Eusèbe. Maintenant recherchons si cette 

figure, à Éléphantine, avoit un rapport avec le belier céleste. La fin du passage 
d'Eusèbe n’en laisse pas douter ; voici comme il s'exprime : « La tête de belier et les 

» cornes de bouc indiquent la conjonction du soleil et de la lune, sous le signe 

» du belier: et la couleur bleue, l'influence dela lune, qui se manifeste dans cette 

» conjonction pour produire l'effusion des eaux (s). » 
H west pas facile de reconnoître à quelle époque de l'année agricole ou astro- 

nomique il faut rapporter ce passage. On ne doit pas croire qu'il y soit question 

de la crue du Nil : car le solstice d'été, où se fait cet accroissement, ne répondra 

au signe du belier aie dans quarante siècles. Au premier abord, on penseroit qu'Eu- 

sèbe ne parle peut-être pas des eaux du Nil, mais en général de l'humidité qui 

caractérise l'époque du printemps, pour un climat différent de l'Égypte. Afépoque 

où il écrivoit, léquinoxe du printemps avoit déjà quitté, depuis six siècles et 

(1) L'auteur ajoute que devant cette figure il y a un (3) Voyez supra, $, IT, et consultez les planches 35, 

vase d'argile où un homme est représenté. J'ignore à quel 26 et 37. 

tableau cela se rapporte; il est possible qu'Eusèbe ait rap- (4) Euseb. Præpar. evang, lib. 1, cap. 10, 

proché ensemble des descriptions séparées. (s) Voyez page 15, note (5). 

(2) Voyez pl. 16, fig r. : 

demi, 
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demi, la constellation du belier : mais cet écrivain ne se piquoit pas de connois- 

sances astronomiques, et les Grecs ont commis bien des fois de pareilles méprises. 

Cette explication est celle qui se présente la première, parce que la période 

de temps pendant laquelle le belier est resté éguinoxial, est celle qui a été le plus 

connue des Grecs; mais il faut avouer qu'elle ne satisfait pas à l'ancienneté bien 
constatée du culte de Jupiter Ammon, soit à Thèbes, soit dans l'Oasis de ce nom. 

Le monument d'Hermonthis, où le taureau est équinoxial, bien qu’assez ancien, 

n'est certainement pas antérieur à.cette dernière époque, et l’on sait d’ailleurs 

que la sphère d'Eudoxe, où le colure du printemps coupe le belier par le milieu, 

est la plus récente de toutes celles qui appartiennent à l'Egypte. Rien n'est mieux 

établi que la grande antiquité de loracle d’Ammon, qui avoit été fondé depuis 
un temps immémorial par une colonie Égyptienne, et que l’on venoit consulter 

de toutes les parties de l’ancien continent; Hérodote et tous les auteurs s'expliquent 

si formellement sur ce point, qu'il seroit superflu d'y insister davantage. 
Je ne partage donc pas lavis des savans qui, pour expliquer le culte de Jupi- 

ter Ammon, ont regardé cette figure comme le symbole de léquinoxe du prin- 

temps ayant lieu sous le signe du belier (1). Il seroit plus raisonnable (à examiner 

la couleur dont on a peint sa figure en Égypte) de rapporter ce culte au phéno- 

mène de l’équinoxe d'automne : en effet, à cette époque, la crue du Nil est à son 
maximum , et les terres d'Égypte sont couvertes par les eaux de l’inondation. Je ne 

veux pas assurer qu'on ait peint ce phénomène comme actuel par la couleur bleue 
qu'on voit sur la figure d'’Ammon à Éléphantine, à Philæ ou ailleurs : mais il est du 

moins plus vraisemblable qu’on a rappelé par cette peinture l'époque ancienne dont 

il s'agit, qu'il n'est à croire qu'on ait représenté par-là l’époque du printemps ; 
car en Égypte le printemps est, de toute l’année, la saison la plus aride. On con- 

viendra toutefois que le passage d'Eusèbe s'explique bien de cette façon; et, à 
moins de le rejeter tout-à-fait, cette considération n’est pas à mépriser : car on 

reconnoît généralement qu'Eusèbe, à part les idées et les opinions qui lui sont 
propres, a puisé dans de bonnes sources tout ce qu'il dit de l'Égypte. 

Ce seroit ici le lieu d'examiner le reste du tableau d'Éléphantine dont je viens 
de considérer le personnage principal, ainsi que chacun des autres bas-reliefs où 

le belier figure ; mais cette étude m'entraîneroit trop loin, et je laisse aux savans et 
aux lecteurs curieux de cette espèce de recherche, à étudier ces différentes sculp- 

tures, sur-tout la grande barque, ornée en poupe et en proue d’une tête de belier. 

GR 8 

Recherches historiques et géooraphiques. 

PRESQUE tous ceux qui ont écrit sur le gouvernement de l'Egypte, ont admis 
qu'il avoit existé dans cette région. un royaume particulier sous le nom de royaume 

d'Éléphantine, et ces divers auteurs l'ont regardé comme circonscrit dans l'enceinte 

(1) Voyez Jablonski, Panth. Ægypt. Gb. Il, cap. 11, $. 5 et 7. 

AND? G 
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de l'île qui est devant Syène. Tout lecteur sensé conviendra que cette opinion est 

inadmissible en elle-même, à part les difcultés que présentent ces prétendues 

monarchies contemporaines entre lesquelles on a voulu partager l'Égypte. Que 

penser d’un royaume qui n’auroit eu que mille quatre cents mètres de long sur 
quatre cents mètres de large! Est-il à croire qu'il eût pu rester indépendant et libre 

durant neuf générations, nombre qui est celui des princes de la dynastie d'Élé- 
phantine, selon Jules Africain, et qu'Eusèbe même porte à trente et un! Qu'une 

maison originaire d'Éléphantine ait été assise sur le trône d'Égypte, c'est ce qu'il 

seroit assez naturel de penser pour expliquer cette dynastie, et c’est ainsi que l'a 

imaginé M. de Pauw. Cette conjecture n'est pas dénuée de vraisemblance ;. et 
je devois la mettre sous les yeux du lecteur, avant de lui présenter une autre 

opinion appuyée sur la géographie du pays. 

Quand on examine le nom que porte l'île de Philæ, nom que l’on a voulu, 

même chez les anciens, faire dériver du grec (1), on est très-porté à croire que 

ce nom est de la plus haute antiquité, et que les Grecs n’ont fait qu'y ajouter 
une terminaison, c'est-à-dire, que le nom antique étroit ff/; mot qui veut dire é/£- 

phant dans les anciennes langues Orientales, et qui se traduisoit en grec par éAépas. 

Si l’on considère qu’au-dessus de Syène le Nil coule entre des montagnes escarpées, 
que son cours est semé d'îles nombreuses, que le fleuve dépose dans ces îles plutôt 

que sur ses bords le limon végétal, ce qui donne à toutes ces îles une existence 

semblable et commune; qu'enfin le nom d'Æléphantine west autre chose que 
celui de Philæ traduit en grec, et que celui de Pile [au] est le nom antique 
d'Éléphanrine avec une finale Grecque; on peut conjecturer que jadis toutes ces 

îles répandues dans le fleuve, au-dessus et au-dessous de la dernière cataracte, 

portoient le nom commun de f/. J’ajouterai une remarque décisive; c’est que la 

finale qu'on a jointe au mot #/, est le signe de la pluralité. Il importe peu ici de 

rechercher si ce nom provient des dents d’éléphant que le commerce d'Éthiopie 
faisoit affluer sur ce point, ou bien s’il avoit une autre origine; cette recherche 

seroit déplacée (2) : les Grecs, qui ont traduit beaucoup de noms Égyptiens, auront 
laissé le nom antique à celle de ces îles qui étoit à deux lieues de Syène, la plus 

célèbre par ses monumens et par son culte; et pour distinguer l'ile en face de 
Syène, ils auront traduit en grec son nom générique. 

Cette opinion prend beaucoup de force par la lumière qu'elle jette sur plu- 

sieurs circonstances géographiques, dont jusqu'ici fon n’a pu rendre compte. 
Comment se fait-il qu'Hérodote, le plus ancien auteur qui ait parlé d'Éléphantine, 
n'ait pas même nommé file de Philæ! est-il croyable qu'on lui ait laissé ignorer 
entièrement un lieu si important dans l'histoire sacrée de l'Égypte (3)! Il y a plus: 

ce qu'il dit d'Éléphantine au chapitre 28 d’Eurerpe, ne peut s'expliquer en aucune 

(1) Voyez Sénèque cité par Servius, au VI.f livre de parce que c’est là que PÉgypte commence : mais je vois 
PÉnéide, et aussi Procope. ce même mot de ma&, employé dans la géographie sans 

(2) Voyezlesrecherchessur lesnoms antiques deslieux de aucune altération, au livre IV de Ptolémée, chap. VIII; 

Égypte, dans les Mémoires sur la géographie comparée, ce nom y est donné à des montagnes de-lEthiopie supé- 

Quelques-uns pensent que le nom de Philæ [Drag] si  rieure. 
gnife porte, comme mag, et qu'il-a été donné à ce lieu, (3) Voyez surtout Diodore de Sicile, I. I, sect. 1, 22. 
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façon, si l’on entend l'ile en face de Syène, et ne prend un sens plausible qu’en 
lappliquant à Philæ. Ces profonds abimes et ces tourbillons du Nil, qu'il décrit 

entre Syène et Éléphantine, doivent s'entendre des cataractes situées entre Syène et 

Philæ, ainsi qu'on peut le voir dans la Description précédente (1); je ne parle pas 
ici des prétendues sources du Nil, situées au même lieu, selon le récit que lui en 

faisoit Le prêtre de Saïs, et qui ont fourni matière à la critique durhéteur Aristide (2) : 

mais le fond du passage confirme très-bien cette idée, qu'Hérodote parloit de 

Philæ sous le nom d'Éléphantine. Cet historien traduisoit ou se faisoit traduire 

les noms Égyptiens, témoin ceux de Péluse, d Aphrodiropolis, d'Heliopolis, et bien 

d’autres dont il a le premier fait usage : or, comme je fai dit, Éléphantine est 

un mot formé d'éaépas, qui est la traduction de ÿ7. 

Pline donne la position d'Éléphantine d’une manière qui seroit inintelligible, si 

lon s'en tenoit à l'emplacement connu sous ce nom : Elephantis insula infra novis- 

simum cataracten tria M. passuum, et supra Syenen XVI (3). Mais si l'on admet qu'à 
cinq ou six lieues au-dessus de Syène, ou même plus haut, les îles du fleuve por- 

toient le même nom, alors ce passage s'explique naturellement ; c’est-à-dire que 

Pline, voulant parler de cette île qui est à trois iles au-dessous de la dernière 

cataracte, a confondu avec elle une autre île de même dénomination, placée à 

seize srilles plus loin. 

Le passage de Strabon qui place Philæ à cent stades de Syène, forme une assez 

grande dificulté contre la position admise pour cette île : cent stades, selon la 

mesure de ce géographe, font environ quatre lieues, et l’on n’en trouve que deux 

dans cet espace. D’Anville n'a pas hésité à placer Philæ à quatre lieues de Syène, 

entraîné par l'autorité de Strabon; mais d’Anville s'est trompé, et il faut admettre, 

ou que Strabon s’est servi du même stade qu'Hérodote, ou bien que Îa distance 

qu’il donne convient à une autre ile de Philæ plus éloignée, tout en parlant de la 

principale qui renferme tant de monumens. 

Étienne de Byzance place Philæ auprès de Tacompsos (4); mais cette dernière 
île, selon Ptolémée, est de 44° moins élevée que Syène, et par conséquent 

est à 39 de Philæ d’après les dernières observations. Cette distance est con- 

firmée par la position de Dodecaschæni , voisine de Merachompsos, et dont le 

_nom signifie douze schœnes : car, si lon compte pour cette mesure 3° +, comme 

cela résulte de la composition du schæne d'Hérodote en stades Égyptiens, dont il 
en prend soixante, douze mesures pareilles font 39° (s). En outre, il y a, selon 

Hérodote, douze schœnes jusqu’à Tachompso : il est vrai, à partir d'Eléphantine 

et en suivant les contours du fleuve; mais cela ne fait qu'appuyer ce que j'ai dit 

meilleure. Le lieu dont il s’agit est rempli de crocodiles, 

dont le nom antique, suivant Hérodote /Z. 11, c, 69), étoit 

(1) Voyez ci-dessus, chapitre IT, section II. 

(2) Voyez ibid. 

(3) Plin. Hist, nat, lib. V, cap. 9. 
(4) Je regarde ce nom comme employé par corruption 

au lieu de Metachompsos. Hérodote écrit T'achompso ; 

Etienne, Tacompsos ; Ptolémée, Metacompsos ; Pompo- 

nius Mela , 7 achempso, Il est évident que ce n’est-là qu'un 

seul et même lieu : l'orthographe de Tachompso, qui est la 

même dans Hérodote et Pomponius Mela, me paroît la 

xml. La préposition yem aura pu être ajoutée par les 
Grecs pour désigner un lieu qui abondoïit en crocodiles. 

Au reste, le mot meta appartient lui-même aux anciennes 

langues Orientales. 

(s) Voyez le Mémoire sur le système métrique des 
anciens Égyptiens. 
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d'Héredote, savoir, qu’il entendoit par Eléphantine le lieu auquel est resté le nom 
de Philæ (1). Je crois donc qu'Étienne, en plaçant Tacompsos auprès de Pile, 

désigne sa proximité à l'égard des îles Égyptiennes qui portoïent ce nom commun, 

et qui Hnissoient à Tacompsos ou Merachompsos. « Les Éthiopiens, dit Hérodote, 

» occupoient une moitié de Tachompso, et les Égyptiens l'autre moitié. » 

Le même Ptolémée, en donnant 22° 50° à Syène, et 23° 30’ seulement à Philæ, 

qu'il ne nomme qu'après Dodecaschæni et Sacra-Sycaminus, ne fournit-il pas encore 

un argument contre Ja supposition d’un emplacement unique pour le lieu appelé 

Philæ ? car 20° équivalent à quatre fois la distance qu’il y a entre D et l'ile au- 
jourd'hui connue sous ce nom. 

D’Anville a cherché à concilier Pline, Étienne et Ptolémée avec Hérodote, et 
pour cela il lui a fallu supposer qu’ils avoient commis des erreurs très- graves ; 

mais il n’a pas fait attention à la position que Ptolémée donne à Metacompsos à 

l'égard de Syène : c'étoit de ce dernier point qu'il falloit partir, et non des points 

de Philæ ou d'Éléphantine , qui n'étoient pas aussi bien déterminés, j'entends géo- 

graphiquement; car les deux îles qui contiennent des monumens et qui font l'objet 

de nos descriptions, sont incontestablement celles qui ont eu de la célébrité chez 
les anciens. 

Maintenant, si l’on admet cette application du nom d'Éléphantine à toutes les 

îles qui occupoient le cours du fleuve depuis Syène jusqu'aux limites de l'Éthiopie, 

on concevra que ces îles ont pu faire un petit gouvernement à part; les auteurs 

auront décoré du nom pompeux de royaume; et ce gouvernement, étant héré- 

ditaire, a pu donner lieu à ce qu'on a nommé dans la suite la dynastie d'Éléphantine. 

(1) Herod. Æistor. Hib. 11, cap. 29. 
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DESCRIPTION 

D'OMBOS ET DES ENVIRONS.. 

DD. om. æ. 

CHAPITRE IV. 
TT 

SECTION PREMIÈRE, 

PAR MM. CHABROL ET E. JOMARD. 

& L® 

’ 

De la Route de Syène à Ombos. 

Quaxo on quitte la ville de Syène et qu'on redescend le fleuve, la navigation 

présente un spectacle tout nouveau pour le voyageur. Le -vaisseau marche en 

travers, afin d'offrir au courant qui le pousse, une plus grande surface ; la mâture 

est changée entièrement; le grand mât.est abattu, et remplacé par le petit; toutes 

les manœuvres sont différentes. N'ayant plus cette énorme voile latine qui l’éle- 

voit si haut, la germe semble nue; elle avance au moyen de quatre longues rames, 

dont le bruit égal et mesuré fatigue moins l'oreille que le claquement de la voile, 

violemment agitée par le vent du nord. Enfin le chant des matelots accompagne 

les battemens de la rame, et délasse le voyageur, qui laisse derrière lui la zone 
torride et les cataractes. Mais une idée plus douce remplit son ame, et l'étonne- 

ment y fait place aux plus chers souvenirs ; à chaque mouvement du vaisseau, il 

fait un pas vers sa patrie. 

Après Syène; on ne trouve presque plus de culture sur la rive gauche. La.chaîne 

Arabique est très-haute , et à quelque distance du fleuve ; son aspect est de couleur 

brune, rarement égayé par un peu de verdure : celui de la rive gauche est constam- 

ment d’un ton jaune, parce que les dunes de sables qui la recouvrent, viennent jus- 

qu'au bord du Nil. On voit s'élever hors des dunes les pointes noirätres du rocher, 

divisées en.blocs carrés et irréguliers : du fleuve, on ne distingue pas si c’est du 

granit, ou bien du grès de même couleur que lui. Le plus souvent, les deux mon- 

tagnes sont rapprochées, et la vallée est réduite à une lisière étroite; il y a même 

quelques points où l'Égypte ne consiste plus que dans les seules eaux du fleuve. Le 

petit village de Koubanyeh, entouré de palmiers, est lunique point où se repose 

la vue, fatiguée de l'aspect monotone du désert. Tel est le site aride qu’on observé 

dans le trajet de Syène à Ombos, où lon arrive après huit heures de navigation. 
Àù ED 0 2 
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. II. 

De la ville d'Ombos, et de ses antiquités. 

Les ruines d'Ombos occupent une colline de sables placée sur la rive orientale 
du Nil, à l'embouchure d’une vallée, et à quatre myriamètres et demi (1) au 

nord de Syène : ce lieu porte aujourd’hui le nom de Xoum Ombot, qui veut dire 

la colline d'Omboi. À ce point, le Nil fait un coude, et forme une espèce de port 

dominé par une butte très-élevée. 
Les sables chariés par les vents du désert, en recouvrant les débris de la ville 

et une grande partie des anciens monumens, ont aussi enseveli une vaste plaine 

qui s’étendoit à près de deux lieues vers la chaîne Arabique. Le village qui a 
succédé à Ombos, n'a déjà plus d’habitans ; tout est aride et désert dans ce canton 

reculé de l'Égypte; aucun arbre, aucun ombrage, ne s'offrent au voyageur : à peine 

y voit-on quelques traces humaines. C’est ainsi qu'une ville célèbre est devenue 

un lieu tout-à-fait inhabité, et qu’une riche campagne est enlevée sans retour à 

la culture. 
Les bords eux-mêmes du fleuve, ainsi que la colline et tous les environs, sont 

couverts de sables fins et brûlans. Au milieu du jour, le sol y acquiert une tem- 
pérature extraordinairement haute, bien supérieure à celle de Syène, où lon sait 

que la chaleur est excessive et l’une des plus grandes qui soient connues sur le 

globe. Le thermomètre a marqué $4° (2) dans ces sables ardens. Si l'on demeure 

une minute dans la même place, ou que lon marche avec lenteur, on éprouve à 
la plante des pieds une cuisson vive et insupportable, et l’on ne peut soulager la 

douleur qu'en marchant très-vîte. Le Nil, qui est voisin, paroîtroit d'abord un 

excellent refuge; mais il n’y a point de sentier sur la rive : le sable entre dans 
l'eau par une pente très-roide, et lon y souffre encore plus qu'ailleurs, ainsi que 

la éprouvé l’un de nous qui s’étoit engagé sur les bords du fleuve (3). Si l'on veut 
gravir facilement la colline pour visiter les monumens qui restent de la ville 

d'Ombos, il faut suivre un sentier qui vient du midi et qui se dirige vers l’un des 

angles de l'enceinte. s | 

Devant ce lieu est une grande île appelée Mansouryeh, qui paroît avoir tenu 

jadis au territoire d'Ombos. Cette ville étoit alors plus éloignée de la rive, et le 
Nil s'y rendoit par un canal (4) : la force du courant et la tendance des eaux vers 

l'est ont changé peu à peu ce canal en un bras du Nil, et ce bras est devenu lui- 
même le lit du fleuve. L'action des eaux s'est exercée avec tant de violence, 

qu'elle a entraîné en partie l’enceinte des monumens et une portion du petit 

temple fui-même. II en est arrivé autant d’une grande porte qui fait face à ce 
dernier édifice. Aujourd’hui le terrain est coupé à pic, les eaux le rongent de 

(1) Neuf lieues. dansle sable, poussa des cris si effrayans, que son maître 
(2) Graduation de Réaumur : c’étoit le 12 septembre fut obligé de courir à son secours, et de le transporter 

1799. dans ses bras jusqu’au dehors des sables, 

(3) Les militaires de notre escorte firent cuire des (4) Ælian. de nat, anim, Nb. X, cap. 21. 

œufs sur le sol. Un jeune, nègre, étant entré pieds nus 
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plus en plus, et la rive est jonchée de pierres énormes, provenant des fondations 

démolies. 

L'envahissement des sables et l'irruption du Nil ne sont pas les seules causes 

qui aient contribué à dégrader les monumens de la ville : on diroit que tous les 

élémens ont conspiré pour les détruire. Le feu paroît avoir consumé les bâtimens 

voisins des deux temples et une partie de ces derniers édifices; les pierres renver- 

sées, et l'enceinte sur-tout, portent les marques d’un incendie. Au milieu des 

briques noires et crues qui composent cette enceinte, on aperçoit de grandes par- 

ties enfumées et d’autres d’un ton rouge, où les briques sont entièrement cuites, 

et pareilles à celles qui sortent des fourneaux. II seroit difficile d'attribuer cet eflet 

à l'action du soleil; car toutes les briques seroient dans le même état, si elles 

n’avoient essuyé que cette chaleur, et les parties rouges de l'enceinte ne seroient 

pas distribuées inégalement comme elles le sont. D'où viendroit aussi ce ton de 

fumée que l’on voit sur les blocs de pierre à l'extrémité du grand temple, et qui 
tranche avec le grès jaune dont ce temple étoit bâti! L'incendie paroît avoir détruit 

tout le fond des monumens (1): sans les sables qui recouvrent les débris des cons- 

tructions voisines, cet incendie auroit laissé bien plus de traces de ses ravages. 

Malgré tant de causes de destruction, deux temples sont encore en grande 

partie debout. Une enceinte d'environ huit mètres d'épaisseur est demeurée presque 

entière (2); elle a environ sept cent cinquante mètres de tour (3). Les briques 

dont elle est formée, sont d’une grosseur énorme, et prouvent que c'est un travail 

Égyptien , ainsi que l'enceinte d'Elerhyia et des autres villes Égyptiennes : toutefois 

elle paroît postérieure à la construction des deux temples. Les parties saillantes 

de cette muraille sont dignes d’être remarquées pour leur forme bastionnée. On 

ne connoît pas la hauteur de l'enceinte : le pied en est caché sous les monticules 

de sables (4). 
Du côté du sud, est une porte en pierre, aussi profonde que l'enceinte est large; 

ce qui fait encore juger que celle-ci est contemporaine de celle-là, laquelle est 

manifestement un ouvrage Égyptien. Sur le penchant de la colline au sud-ouest, 

et sur le bord actuel du Nil, est le reste d’une autre porte beaucoup plus grande, 
qui étoit accompagnée de deux massifs. [| n'en est demeuré qu'une moitié; les 

débris de l'autre se voient encore en bas, sur le bord du Nil, qui les a précipités. 

Cette porte étoit décorée comme toutes les portes Égyptiennes : elle a été bou- 

chée par des briques , et rouverte postérieurement dans un endroit. Ii faut remar- 

quer que cette porte se dirige exactement sur l'entrée du petit temple. En suivant 

la rive du Nil, on trouve encore d’autres débris qui proviennent de ce dernier 

temple, et plus loin, une construction que l'on suppose avoir servi de Nilomètre. 

Au nord des temples et dans l'intérieur de l'enceinte, il y a une grande 

élévation formée par des restes de constructions en briques, et les environs sont 

pleins de vestiges pareils. Les sables venant du midi, du nord et de l'est, après 
avoir franchi l'enceinte , les ont presque entièrement recouverts, et sont descendus 

(1) Voyez planche 4r, fig. 1, (3) Trois cent quatre-vingts toises. 
(2) Voyez planche 29, (4) Voyez planches 29 et 40, 

4, D. dot 
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successivement vers le grand temple, qui par-là se trouve maintenant dans un 

fond (1). 

L'enceinte dont nous venons de parler, quoiqu'assez étendue, ne l’est cepen- 

dant pas suflisamment pour répondre à l’idée que les anciens nous donnent de 

la ville d'Ombos : il est probable qu'elle ne servoit qu’à enfermer les deux temples. 

On peut affirmer qu'il est impossible de jamais découvrir les anciennes limites de 
cette ville; les sables du désert, poussés par les vents du sud et de Fest, s'accu- 

muleront de plus en plus dans le site qu’elle occupoit, et nul pouvoir humain ne 

sauroit lutter contre une force aussi active, aussi constante: mais le voyageur et 

le géographe qui retrouvent le nom antique encore conservé et de grands édi- 

fices debout, ne peuvent douter qu'ils ne soient sur les ruines d'Ombos. En effet, 

selon Pline et Ptolémée, cette ville étoit située au même lieu où nous trouvons 

aujourd’hui Koum Omboû. Suivant lItinéraire d’Antonin, Ombos étoit à quarante 

milles d Apollinopolis magna, aujourd’hui Edfoû, et à trente iles de Syène : or 

ces deux distances se retrouvent exactement depuis Koum Omboû jusqu'a Edfoû 

et jusqu'à Syène, aujourd'hui Asouän. Ajoutons que la position d'Ombos étoit 

demeurée jusqu'à présent incertaine dans l'ancienne géographie, et que le célèbre 

d'Anville s’'étoit trompé de près de moitié sur la distance de cette ville à Syène (2). 

$. III. 

Du grand Temple d’'Ombos. 

CE qui distingue absolument ce temple de tous les autres connus, c'est qu'il est 

divisé, dans le sens de sa largeur, en deux parties parfaitement symétriques. L’axe 

du monument , au lieu de passer par une suite d'ouvertures, traverse des colonnes 

et des massifs, à droite et à gauche desquels il y a deux suites de portes paral- 

lèles. Il en résulte que, dans chaque rangée de colonnes des deux portiques, il y a 
deux entre-colonnemens plus larges que les autres (3), et aussi que le nombre des 

colonnes est impair. 

Cette disposition n'a point d'autre exemple dans toute l'architecture ancienne. 

Le temple du Soleil et de la Lune, à Rome, étoit divisé en deux parties par un 

mur, mais dans le sens de la longueur, et non dans celui de la largeur. La basi- 
lique de Pæstum ou Posidonia a aussi un rang de colonnes le long de l'axe ; elle se 
rapproche davantage du temple d'Ombos par Ia distribution, comme le temple 
Romain par son double culte : mais il étoit contraire à l'essence d’un temple 
Égyptien d’avoir deux façades et deux entrées opposées, comme on les voit à 

Rome et à Posidonia. | 

(1) Voyez planche 39. page 212.) La position bien connue de ces trois points, 
(2) D’Anville a fait une faute grave en soutenant, déterminés astronomiquement, est parfaitement d’accord 

contre l'autorité de l’Itinéraire et celle de Ptolémée, avec les anciens témoignages. Voyez la Carte ancienne 

qu'Ombos étoit plus éloignée de Syène que d’Apollino- de l'Égypte, et le Mémoire sur Le système métrique des 
polis, et en plaçant Ombos dans sa carte ancienne anciens Egyptiens, par M. Jomard. 

d’après cette fausse opinion. ( Mémoires sur l'Égypte, (3) C'est-à-dire , de plus d’un diamètre et un sixième, 
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_ Le premier portique avoit quinze colonnes : celles des angles, sur le rang 

extérieur, sont abattues ainsi que les anres. Le second portique est composé de dix 

colonnes. On trouve encore, après ce dernier, trois salles subsistantes, et le reste 

est détruit ou enfoui sous les sables. La forme en est très-alongée, ce qui résulte 

de la disposition précédente ; leur largeur et leur hauteur vont toujours en dimi- 

nuant. Les deux sanctuaires ont disparu, et l’on ne peut rien conjecturer sur les 

dimensions qu'ils devoient avoir. 

Ce qui subsiste du monument a environ quarante-deux mètres et demi de 

long (1) : la longueur totale devoit avoir environ soixante mètres (2), d’après la 
restauration très-probable que fournit l’analogie des autres temples; la largeur 

devoit être de trente-sept mètres (3); et la hauteur des colonnes du premier por- 

tique, depuis le sol présumé jusqu'au soffite, dévoit avoir environ douze mètres (4). 

Celles-ci peuvent se ranger parmi les plus grosses colonnes de l'Égypte ; elles ont 

plus de six mètres de tour (s): la circonférence de celles du second portique n’en 

fait guère que la moitié; leur diamètre est d'environ trois pieds et demi. 

L’axe du grand temple fait un angle de cinquante-cinq degrés à l'est avec le 
méridien magnétique. On voit par le plan général , que le monument étoit tourné 

vers le fleuve ; le petit temple est dans une direction perpendiculaire à celle-là. 

La pierre dont le temple est bâti, est d’un grès fin, d’un ton gris-jaunâtre, et 

très-propre à recevoir la sculpture. Il paroît qu’elle étoit également bien choisie 

pour la solidité de la construction : on peut en juger par les énormes pierres qui 

vont d'une colonne à l’autre dans les entre-colonnemens du milieu. La longueur 

de ces pierres est d'environ cinq mètres (6), sur une épaisseur d’un mètre et demi (7); 

cinq pierres à elles seules occupent toute la longueur de ce portique : on en voit 

encore de plus grandes dans le monument. Toutefois plusieurs de ces pierres se 

sont écroulées sur le sol. | el | 
Nous avons trouvé entre les joints un ciment rougetre fort altéré, et aussi, 

parmi les pierres renversées, des tenons en bois de sycomore, taillés en queue 

d'aronde, que l’on croit avoir servi à maintenir l'appareil ; ils paroissent enduits 

de bitume. Sur les terrasses et à l'extérieur, on voit beaucoup de vides laissés par 

les tenons que les f/4} ou les Arabes ont enlevés par-tout : il y en avoit à chaque 
pierre (8). "vi 3 

Bien que l'exécution du temple offre le même soin que les architectes d'Égypte 
ont mis par-tout dans leurs ouvrages, on seroit porté à croire, au premier coup- 

d'œil, qu'il renferme quelque vice de construction qui l'a fait se dégrader plus 

promptement que les autres, soit qu'il faille l'attribuer à la trop grande masse 

des architraves, soit que les fondations manquent de solidité : mais cet édifice 

a plus souffert encore des ravages des hommes que des injures du temps; lin- 

cendie dont nous avons parlé a dû principalement contribuer à sa ruine. H faut 

(1) Cent trente pieds, (6) Quinze pieds. 
(2) Cent quatre-vingt-cinq pieds, (7) Un peu plus de quatre pieds et demi. 
(3) Cent quatorze pieds. (8) Voyez la Description de File de Philæ, chap, L7, 
(4) Trente-sept pieds. Sf, VIII. 

(5) Près de dix-neuf pieds. 
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compter aussi pour beaucoup les efforts qu'ont faits les Arabes pour arracher les 

coins placés entre les pierres. 

L'état où cet édifice est actuellement, nous empêche d'avoir une idée complète 

des ornemens dont il étoit revêtu; cependant nous connoissons le motif principal 
de cette décoration: ce motif résulte de la double distribution du temple, ainsi 

que nous le ferons voir plus loin. L’encombrement cache aussi uné grande partie 

des sculptures, et lon ne voit plus que le haut des chambranles des deux portes 

d'entrée. Plusieurs colonnes extérieures sont ensevelies sous le sable presque à 

moitié de leur hauteur; mais l'intérieur du portique n’est pas aussi encombré que le 

dehors. Le sable a également rempli les dernières salles du temple jusqu’à deux ou 

trois mètres des plafonds. | 
Les chapiteaux sont généralement tous d’une même forme ; tous ceux de la 

façade sont absolument semblables : ils sé distinguent des autres chapiteaux par 

leurs volutes. On voit dans le portique le chapiteau à feuilles de dattier, et d’autres 

espèces de chapiteaux décorées de palmettes, de fleurs et de calices de lotus (1). 
Ce qui frappe le plus dans le portique, après en avoir examiné les colonnes, 

c'est une très-longue corniche qui en occupe toute la longueur : elle est formée 

par des serpens de ronde-bosse, qui se tiennent sur leur queue, et portent sur 

la tête un globe aplati. On a déjà décrit ailleurs ce couronnement singulier ; mais 

peut-être n'est-il nulle part aussi remarquable et d’un aussi grand effet qu'à Om- 
bos, où il a trois pieds de haut : le style de la sculpture en est ferme et bien 

caractérisé , et la tête de l'ubœus est travaillée avec soin; l'artiste a exprimé habi- 

lement cette forme assez compliquée que présente le serpent dressé debout, et 

dont le corps arrondi, s'aplatissant insensiblement, devient de plus en plus large 

en s'approchant de la tête. | 
Le plafond des portiques, dans l’entre-colonnement du milieu, est ordinaire- 

ment décoré d’une suite de vautours gigantesques, ayant les ailes étendues et les 

pattes armées d’enseignes. A. Ombos, il devoit se trouver deux plafonds pareils, et 

c'est ce qu'on voit en effet. Tout le fond sur lequel ces vautours se détachent, est 

peint en bleu; la couleur en est encore très-vive. On a également peint le reste du 

plafond ettoutes les murailles du portique. Les figures et les hiéroglyphes sont peints 
en bleu, en rouge, en jaune et en vert, comme dans le grand temple de Philæ. 

Les sujets que présentent les autres parties du plafond, sont dignes d’être étu- 

diés : on y voit des figures placées dans des barques et couronnées d’un disque dont 
unc étoile occupe le centre; plusieurs sont accompagnées d'étoiles isolées, d’autres 

sont armées de flèches. Dans l’un des sujets que lon a copiés (2), on remarque 
un personnage tenant un serpent de chaque main, et qui n’a point de tête, mais 

en place un globe avec deux serpens. Nous passons sous silence beaucoup d’autres 

tableaux, qui diffèrent peu de ceux que l'on a décrits aïlleurs, et que, pour cette 
raison, nous n'avons pas dessinés. Il suffit de dire que toutes les parties du temple 

étoient également sculptées et coloriées. 

(1) Voyez l'explication de Ia planche 41. (2) Voyez pl. 44, fig. & 

“ 
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Mais l'observation la plus piquante que ces sculptures présentent, c'est que le 
plafond n'ayant pas été achevé en entier, on y trouve plusieurs parties où les 
figures ne sont encore que dessinées en rouge. Le lecteur verra avec intérêt deux 
de ces figures, tracées à travers des carreaux de même couleur {1}; une d'elles 

paroît avoir été mise à la place de l'autre, laquelle étoit dans une attitude ren- 

versée. Ce fait précieux nous apprend que les Égyptiens dessinoient et réduisoient 

par le moyen des carreaux, et qu'ils suivoient des règles certaines pour propor- 
tionner leurs figures. On en trouve encore la preuve dans d'autres monumens, 

qui renferment aussi des figures d'hommes et d'animaux dessinées du premier trait, 
avec beaucoup de hardiesse et d’habileté : on peut citer en exemple le temple 

de Contra-Lato. Ce fait prouve que les artistes ne se servoient pas de pan- 

ncaux , conmime quelques-uns l'ont pensé; des figures pareilles et faisant partie d’une 

même frise ayant été mesurées au compas, nous les avons trouvées très-sensi- 

blement différentes, quoique toujours dessinées dans Fesprit et avec le galbe 

convenables. 

On sentira aisément ce que cette pratique ancienne a de curieux pour l'histoire 

de Part; l'emploi d’un pareil procédé pour la réduction des figures confirme aussi 

très-bien la tradition qui attribue à l'Égypte l'invention de la géométrie, et qui 

Jui fait honneur des premières projections géographiques (2). On se rappelle que 
Sésostris fit exposer dans les temples une carte de l'Égypte et des contrées qu'il 

avoit soumises depuis le Nil jusqu’à l’Indus; on sait aussi, d’après Diodore de Sicile, 

que Pythagore avoit puisé en Égypte ses plus fameux théorèmes. Mais, quelque opi- 

nion que lon se fasse à cet égard, le fait dont il s'agit met hors de doute que la 

connoissance des rapports des lignes semblables vient originairement de l'Égypte. 

Nous ferons remarquer encore dans le temple d'Ombos une décoration qui 

prouve avec quelle intelligence les Égyptiens distribuoiïent leurs ornemens ; c'est 

celle qui recouvre les colonnes du portique. Pour la bien faire connoître, on a, 

dans un dessin particulier, développé le fût de l’une de ces colonnes (3). La partie 

inférieure , formée de coupes sur lesquelles reposent la croix à anse et le bâton 

augural symétriquement répétés, est, comme on peut le voir, composée parfai- 

tement; l’ornement qui succède est plus détaillé; enfin le dernier anneau l'est 

encore davantage, de manière que, du bas en haut, la richesse va en croissant. 

Les divers anneaux étoient encore séparés par des bandes d’hiéroglyphes; et cette 

sculpture siriche n’Ôtoit rien à la pureté du fût, parce qu’elle étoit en creux. faut, 

parmi les figures de cette colonne, remarquer le lion à tête d’épervier qui orne le 

second anneau, et qui est souvent répété dans les hiéroglyphes du temple (4). 

(1) Voyez pl. 44, fig 7, 
(2) C’est ce que témoigne Apollonius de Rhodes. 

Selon Clément d'Alexandrie, l’hiérogrammatiste ,ou écri- 

vain des choses sacrées, qui occupoit le troisième rang 

parmi les prêtres des colléges d'Égypte, devoit être ins- 

truit sur.[a cosmographie et la géographie générales, et 

en particulier sur la chorographie de l'Égypte et la des- 

cription du Nil. (Strom. Paris. 1566, 1, y, p. 702.) Les 

cartes que fit dresser Josué pour le partage des terres 

entre les tribus d'Israël, furent exécutées d’après les mé- 

thodes Égyptiennes (Josué, c, XVIII, v, 4 et 9). Ce 

que Josephe en rapporte, suppose un véritable cadastre, 

Moxque eos viros misit ad metiendam terram , adjunctis ad 

eos quibusdam geometriæ peritis;.… hisque mandata dedit 

ut æstimationem agrorum juxta bonitatem terræ facerent, 

(Joseph. Antiquir. Jud. Colon. 1601, lib, V, p. 141.) 

(3) Voyez pl. 44. fig. 1. 
(4) Les légendes et autres inscriptions hïérogly- 
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Enfin nous citerons une petite frise occupant le haut de la salle qui est la 
déuxième après le second portique. Il est facile de reconnoître combien cette frise 
est heureusement ajustée (1); encore manque-t-il dans le dessin plusieurs colonnes 

d'hiéroglyphés qui rendoient plus égaux les intervalles des figures. C'est dans la 
même salle et sur le listel de la corniche qui couronne Îa porte de gauche, que 

l’on voit une inscription Grecque du temps de Ptolémée Philométor, gravée avec 

beaucoup de soin; elle a été faite au nom des troupes stationnées à Ombos, pour 

témoigner leur reconnoissance envers les dieux de l'Égypte (2). 

La corniche antérieure du temple renferme le globe aïlé qui se voit.par-tout; 
mais ce globe est répété deux fois, parce que, comme nous l'avons dit, la.distri- 

bution de l'édifice est double. Chacun des deux globes correspond à l'une des 
deux entrées. Sous le portique, on trouve deux portes correspondantes, ornées de 

la même manière, et dont la décoration nous explique la séparation du temple 

en deux parties. En effet, si on coupe verticalement par le milieu lune de ces : 
portes (3), on observe, dans toute la partie de droite, que le dieu qui réçoitles 

hommages a une tête d’épervier ; et dans la partie de gauche, que le dieu a une 

tête de crocodile : c'est une règle qui a été suivie dans tout le temple, autant qu'on 

en juge par ce qui reste debout (4). On a copié complétement une des scènes où : 
Osiris porte la tête du crocodile ($); l'étude de ce bas-relief avec tous ses hiéro- - 

glyphes sera-utile aux savans qui font des recherches sur la langue sacrée. 

Le globe aïlé qui couronne également les scènes où se trouve l'épervier, et: , 

celles où figure le crocodile, fait voir qu’ils se rapportent l'un et l’autre à la même. 

divinité, et que tous deux sont l'emblème d’un attribut particulier d’Osiris. L'éper- 

vier est, comme on le sait, le symbole du soleil, et le crocodile doit se rap- 

porter à l'inondation, dont il-étoit le symbole pour les habitans d'Ombos. En 

effet , les eaux du Nil warrivoient jadis à Ombos que par un canal, ainsi que. 

nous l'avons déjà dit d’après les auteurs anciens (6) : le fleuve 'couloit alors beau- - 

coup plus à l'ouest. Dès qu’il franchissoit ses bords pour se répandre sur les terres 
et pénétrer dans les’ canaux intérieurs, alors les crocodiles, jusque-là bornés aux 

rives du fleuve, pouvoient suivre les eaux dans leur marche, et arriver jusqu'aux - 

villes méditerranées. C’est ainsi que le peuple d'Ombos pouvoit regarder le cro- 

codile cemme le signe et la niesure du débordement: c'en est assez pour conce-- 

voir comment on a-donné une tête de crocodile au dieu symbole du fleuve. 

Qu'on nous permette ici d'examiner en peu de mots ce que rapportent les: 

anciens auteurs, sur le-culte attribué aux habitans d'Ombos. C'est une opinion: 

reçue d’après Flien, et sur-tout d’après Juvénal, qu'on y rendoit les honneurs divins: 

au crocodile. Le poëte, emporté par sa verve satirique, et sans égard aux lieux et 

phiques recueillies dans le temple présentent des re- (4) Voyez pl 44, fig 5 

marques intéressantes qui seront exposées ailleurs. Poe (s) Voyez pl. 43, fig. 19. 

l'explication des planches d'Ombos, etc. : (6) Strab. Geogr. lib. xv11. Ælian. de nat, anim. lib. x; , 

(1) Voyez pl. 44, fig. s c:21. M. de Pauw a supposé ce fait sans preuve; .et la 
(2) Voyez le Mémoire FA M, Jomard sur Les inscrip- position actuelle des ruines sur la rive du fleuve semble 

tions recueillies en Égypte. roit d'abord le démeéntir ; niais l'examen attentif des 

(3) Voyez pl. 47, fig, 20. localités confirme le-témoïgnage des anciens. 

aux 
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aux temps, a représenté les gens de T'entyra et ceux d'Ombos comme des peuples 

voisins qui, à l’occasion de ce culte, se livroient de temps immémorial une 

guerre à mort, il a même voulu consacrer à la postérité les détails atroces de 

cette prétendue guerre, afin d'inspirer de lindignation pour un culte aussi 

étrange que celui d'un reptile anthropophage. 

Inter finitimos vetus atque antiqua simultas, 

TImmortale odium, et nunguam sanabile vulnus, 

Ardet adhuc, Ombos et Tentyra (1). 

Mais que penser de cette déclamation poétique, lorsque l'on sait que ces deux 

villes sont séparées par un intervalle de cinquante lieues! Déjà d'habiles critiques 

ont relevé cette erreur grossière; on l'a même rejetée sur les copistes (2). Quoi qu'il 

en soit, il suffit d’avoir un peu étudié la religion Égyptienne dans les auteurs qui 

l'ont mieux connue, tels que Diodore de Sicile, Hérodote, Plutarque, Porphyre, 

Jamblique , pour être convaincu que Juvénal s'est livré à l’exagération, et que, 

même à le supposer témoin des horreurs qu'il décrit, il ne faudroit pas du siècle 

où il a vécu conclure pour les temps antérieurs où l'Égypte et sa religion étoient 

florissantes. Îl ne paroït pas que les écrivains Romains, si l'on excepte Cicéron 
et Sénèque, aient eu des idées justes sur l'esprit de cette religion toute emblé- 

matique, et presque toute fondée sur la connoissance des phénomènes naturels. 

Une des principales connoissances que les colléges d'Égypte avoient acquises et 

perfectionnées, étoit celle des habitudes des animaux du Nil, et en général des 

animaux propres à l'Égypte. Ils savoient que le crocodile, quoiqu'amphibie , ne 

s'enfonce jamais beaucoup dans les terres, si ce n’est à l’époque des hautes eaux. 

Cette observation, déjà faite par M. de Pauw, me semble expliquer très-bien 
pourquoi le crocodile étoit l'emblème de l'eau porable (3). 

Par cette seule connoissance de la signification symbolique du crocodile, on 

devoit voir ce qu'il faut entendre du culte des Ombites et de celui des autres 

nomes où les mêmes pratiques étoient en usage. Ce sont les figures gravées sur les 
temples, qui, à n’en pas douter, ont fait dire aux Grecs et aux Romains que le 

crocodile étoit un dieu adoré en Égypte. Quant aux guerres civiles dont les 
auteurs font mention, il est assez raisonnable de les attribuer, comme a fait 

le critique déjà nommé plus haut, soit à des vues d'intérêt, soit à quelques 

prééminences ou à des avantages de commerce que dés villes voisines ont pu se 

(1) Juvenal. sat, xy, 
(2) M. Villoteau a fait à ce sujet des recherches cu- 

rieuses, dont il nous a permis de mettre ici le résultat 
sous les yeux du lecteur. Dans les meilleures et les plus 

anciennes éditions de Juvénal, on trouve Combos, et 

non pas Ombos, que Îes derniers éditeurs ont introduit 

dans le texte, Ce mot de Combos vient lui-même de 

sur le p lui-même; ce qui eût indiqué, comme on sait, 
le & joint au p. Au reste, dans presque tous les manus- . 

crits, ce nom commence par un c. 

(3) C’est Eusèbe qui nous l’apprend dans un chapitre 

très-curieux, où il expose plusieurs symboles Egyptiens. 

Voici la version Latine du passage : Zidem aliquando solem 

homninis cujusdam navigium crocodilo impositum conscen- 
celui de Coptos, altéré par les copistes, qui ont écrit 

négligemment les deux lettres p et t. Ce qui prouve 

ce fait, c’est qu’il existe à [a Bibliothèque impériale un 

manuscrit très-ancien, où, au lieu de Combos, on lit 

Copos avec une barre sur lo et près du p: il est possible 

que ce trait d'abréviation ait été originairement placé 

ACIDE 

dentis symbolo repræsentant : ac navicium quidem , insti- ÿ1 P 8 4 ? 
tutum in humida mollique regione motum significat ; croco- 

dilus verd, aquam illam ad bibendum facilem | rnuor üdk ; aq uor Üdtp 
per quam sol feratur. Euseb. Præp, evang. Paris. 1628, 

lib, III, ec. XI, p. 115. Voyez aussi Clément d’Alexan-. 
drie, Strom, Paris. 1566, lib, v, p. Gz2. 
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disputer à une époque récente. Ces sortes de rivalités ne sont pas sans exemple 
dans notre propre pays; et de nos jours même, en Égypte, on en voit souvent 

de pareïlles qui amènent des combats très-acharnés. 

$. IV. 

Du petit Temple d'Ombos. 

LE petit temple d'Ombos est situé au nord-ouest du précédent, à quarante mètres 
environ (1); son entrée est tournée au midi. L’axe du temple fait un angle de 

trente-cinq degrés à l’ouest avec le méridien magnétique. Ces trente-cinq degrés 

Joints aux cinquante-cinq dont l'axe du grand temple décline à l’est, font quatre- 
vingt-dix degrés : ainsi les axes de ces deux temples sont exactement à angle droit. 

La longueur du temple est d'environ vingt-trois mètres (2); sa hauteur, de neuf 

mètres (3); sa plus grande largeur présumée est de dix-huit mètres environ (4). 

La pierre dont ce temple est bâti, est de grès pareil à celui du grand temple; 

la construction en paroît la même: mais il est dans un état de destruction beau- 

coup plus avancé; il n’en reste guère que quatre colonnes, six portions de murailles 

et trois portes; les murs extérieurs sont presque entièrement démolis; enfin les 

plafonds sont à jour. 
H ne faut pas douter que cette dégradation ne soit due au voisinage du fleuve, 

qui se porte de plus en plus à l'est, et qui a rongé les terres jusqu'aux murs du petit 

temple, soit que les eaux aient miné les fondemens, soit que des inondations 

extraordinaires aient pénétré sur le sol même de l'édifice. 

Le portique n'avoit de colonnes que celles de la façade, engagées , comme à l’or- 
dinaire, dans des murs d’entre-colonnement. Il est suivi de deux salles oblongues, 

d'égales dimensions. Après, vient le sanctuaire, qui devoit être accompagné de 

deux salles latérales. On a déjà fait remarquer que la grande porte du sud est dans 

l'axe de ce petit temple. 
Le chapiteau des colonnes est formé de quatre têtes d'Isis, surmontées d’un 

massif qui a, en petit, la forme d’un temple. Ce chapiteau a déjà été décrit à 

Philæ fort en détail, et il ne fournit ici aucune observation nouvelle. Ce qu'il im- 

porte d'observer, c'est qu'on trouve encore, dans les salles et sur les colonnes, des 

peintures bien conservées, qui annoncent que l'édifice étoit revêtu de couleurs, 

ainsi que le grand temple. 
Nous ne décrirons pas ici les tableaux sculptés sur les murailles, consistant 

principalement dans des offrandes à Isis, qui prouvent, ainsi que le chapiteau de 

la colonne, que ce temple lui étoit consacré. Un des attributs les plus fréquens 

dans les mains des figures d'hommes et de femmes, c'est une tige recourbée et 

aÿmée de pointes semblables aux dents d’une scie (5). 

(1) Vingt toises. (4) Cinquante-six pieds. 

(2) Soixante-onze pieds. (s) Voyez pl. 45, fig. 5. On en a déjà vu d’autres 
(3) Vingt-huit pieds. exemples dans les bas-reliefs de Philæ. 
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La décoration de l'édifice renferme principalement des représentations rela- 
tives à Isis et à Horus (1): mais, dans une frise qui est sous le plafond de la der- 

nière salle, oh remarque une sorte de caricature qui est l’image de Typhon (2) ; 

on Îe reconnoît à son large visage, à son air riant et grotesque, à ses membres 

courts et ramassés. Un sujet assez gracieux se remarque parmi ces différentes 

sculptures : deux femmes assises soutiennent d’une main un siége qui sert de trône 

à Horus; ce trône repose sur une tige que ces femmes paroissent tenir en équi- 

libre au moyen de leurs pieds. Chacune des deux figures tient de l'autre main 

des lotus formant autour de cette tige des nœuds multipliés. Devant Horus, 

un sacrificateur armé d’une lance à deux pointes menace de tuer un serpent. 

Dans un autre tableau, l'on présente au même dieu une offrande consistant en 

trois oies. 

I est donc à présumer qu'Horus et Isis étoient les divinités du temple. Il 

seroit aisé de faire voir que les attributs qu'on y voit se rapportent presque tous 

au phénomène de Pinondation; et l'on sait qu'Horus étoit l'emblème du soleil 

au solstice d'été, solstice qui est l’époque de la crue du Nil: mais nous n'insis- 

terons pas sur ces rapprochemens, qui seront mieux placés ailleurs (3). 

CN 

De la Route d'Ombos à Edfou. 

Nous finirons cet écrit par quelques observations sur la route d'Ombos à 
Edfoû. Un lieu de cette route, assez remarquable, est la montagne appelée Gebel 

Abou-cheger, où Montagne des tempêtes, et qui forme dans le Nil un cap avancé. 

Un violent ouragan nous y avoit fait relicher, lorsque nous remontions le fleuve. 

À cinq heures du soir (4), le ciel, jusque-là très-serein, se remplit de nuages en 

un instant. Un vent d'est, poussant devant lui des trombes de sable et de pous- 

sière, vint frapper tout d’un coup dans nos voiles avec une grande impétuosité. 

Chacun de nous eut la respiration coupée, et ressentit une chaleur cuisante, 

comme celle qu'on éprouve à la bouche d’une fournaise. Le rays ou pilote avoit 

aperçu le grain : mais les matelots ne purent carguer la voile à temps; elle fut 

déchirée d'un bout à l'autre: la germe s’inclina si fort, qu’elle étoit sur le point de 

chavirer. Les vagues s'élevoient de deux et trois pieds, comme les flots de a mer. 

Le tonnerre grondoit fortement, et retentissoit d’une montagne à l'autre, comme 

sur un timbre sonore. C'est de la mer Rouge que venoient les éclairs; Fatmos- 

phère étoit d’un rouge de feu, entrecoupé de taches noires. Livrés au désespoir, 

le rays et ses matelots poussoient des cris effroyables. Enfin, pendant qu'on faisoit 
de vains efforts pour tenir le Nil, notre germe fut poussée par l’orage au pied de 
Gebel Abou-cheger. 

Arrivés, sans autre accident, dans cette espèce de port, nous ne songeâmes plus 

(1) Voyez pl. 45, fie. 1, 2, 5. (3) Voyez la Description d’Edfoû, chap, V, £. v. 

(2) Voyez ibid. fig, 4. (4) C’étoit le 10 septembre 1799. 

À. D. PU 
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qu’à observer le site affreux, mais pittoresque, où nous étions jetés: un seul arbre se 

remarquoit aux alentours, c'étoit un dom à quatre bifurcations. Le rocher étoit 

à pic sur le fleuve. Ce n'est pas sans surprise que nous vimes le pied de ce rocher 
habité par un vieux solitaire, retiré là depuis trente ans, dans une cabane formée 

de nattes. Ce vieillard octogénaire étoit noir de visage, et portoit une barbe 

blanche; il entendoit à peine nos questions; la caducité, la frayeur sur-tout, 

le rendoient presque insensible : cependant il pria l'un de nous de lui emplir 

d'eau un vase de terre, seul meuble de sa cabane. On lui demanda son âge; il 

répondit : Dieu le sair. Au coucher du soleil, il fit religieusement sa prière. 

Chaque tempête qui se manifeste en ce lieu, y fait arriver quelque bateau, et 

procure au solitaire des aumônes, un peu de dourah, ou des dattes. Si l’on cher- 

choit en lui un sage retiré du monde et vivant dans la contemplation, on se 

tromperoit sans doute. Quand on connoiît les mœurs du pays, on ne voit là qu'un 

homme qui, pour se débarrasser de la peine d'agir et de penser, a cherché un 

lieu où il pût vivre dans cette paresse et cet anéantissement d'idées qui font les 

délices de ce peuple. Cependant des gens aisés, venus de l'Europe à travers 
mille dangers , brisoient sous ses yeux les pointes du rocher qui faisoit sa demeure, 

recueilloient les plantes sauvages qu'il arrachoit pour les brûler, dessinoient et 

décrivoient ce site inhabité : étoient-ils beaucoup plus sages que lui! 

Les rochers des environs sont taillés dans des formes bizarres ; ils sont composés 

de grès noir, parsemé de filons ferrugineux, d’une couleur rougeâtre et d’un ton 

très-chaud. Près de là est une gorge aride qui ressemble au lit d’un torrent; le 

reste du désert est occupé par des collines de grès éparses çà et là et fort basses. 

On aperçut au loin quelques chameaux appartenant à des tribus Arabes, et seuls 

êtres vivans dans ce lieu désert. Sur le bord du Nil, nous vimes des coloquintes, 

une petite plantation de séné commun, ainsi qu'un champ de pourpier, qui, avec 

les fruits du doum, fournissoit la nourriture habituelle du pieux solitaire. 

Pendant que nous observions ce site, le tonnerre continuoit à gronder, et les 

trombes se succédoient sans interruption; ce n'est qu'à la nuit que le temps devint 

plus calme : on en profita. Maïs à peine eut-on mis à la voile, qu'un vent furieux, 

soufHant du nord, souleva les eaux du Nil, brisa notre vergue et cassa le mât d’un 

autre bâtiment. Sa force étoit si grande, qu'elle nous fit remonter le courant très- 

vite, pendant plus d’une heure, sans aucune espèce de voile: cependant le 

fleuve étoit parvenu à sa plus grande hauteur. L'obscurité de la nuit, le fond 

pierreux et les îles basses du Nil (1) dans ces parages voisins de Selseleh, nous 

forcèrent d'aborder au petit village de Hammâm, situé près de la rive gauche, et 

habité par des Arabes de la tribu des A44bdeh. 

(1) Le cours du fleuve, dans les environs de Sclseleh,  ramarix, dont les buissons touffus donnent à ces flots 
est rempli d'îles sablonneuses submergées par l’inonda- une teinte cendrée. 

tion, et entièrement couvertes d’un arbrisseau appelé 
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SECTION IL. 
Par M. ROZIERE, INGÉNIEUR DES MINES. 

Description de Gebel Selseleh, et des Carrières qui ont fourni les 

matériaux des principaux édifices de la T'hébaïde. | 

Lxs anciennes carrières se trouvent répandues dans toute l'étendue des deux 

chaînes de montagnes qui bordent à lorient et à l’occident la vallée du Nil; et 

le voyageur qui parcourt la haute Égypte, en découvre déjà un nombre infini sans 

s'écarter des rives du fleuve : toutes n'ont pas les mêmes rapports avec les mo- 

numens subsistans aujourd'hui, et il faut entrer à cet égard dans quelques distinc- 
tions générales. 

À ne considérer qué la nature du sol des montagnes, la vallée du Nil se 

partage en trois régions distinctes; division, comme on sent, qui ne sauroit avoir 

de rapport avec les divisions politiques d'aucun temps, mais qui en a beaucoup 

avec l'aspect du pays et la nature de ses monumens. 
1° Dans la région plus méridionale, aux environs de l'ile de Philæ, de Syène 

et de la cataracte, règne, avec un aspect varié et pittoresque, mais dans une 

étendue fort limitée, le terrain granitique qui a fourni aux Égyptiens les mo- 

nolithes les plus remarquables dont ils aient décoré leurs édifices. 

2.° Dans la partie septentrionale, et en remontant vers le sud jusqu'à plu: 

sieurs journées au-delà de Thèbes, les deux chaînes n'offrent qu'une longue suite 

de rochers et d'escarpemens calcaires de l'aspect le plus uniforme. Ce terrain, 
le plus considérable de tous, a fourni les matériaux d’une espèce de monumens 

fort célèbres de toute antiquité par leur masse, par leur forme régulière, et par 
les conjectures qu'on a faites sur leurs usages : je veux parler des pyramides. Quant 

aux autres monumens en pierre calcaire, tels que les temples, les palais, ils ont 

dû jadis être fort multipliés ; mais il n’en reste aujourd’hui que de foibles traces. 

3. Les matériaux des temples et des autres édifices encore subsistans sont tirés 

presque en totalité des montagnes qui s'étendent depuis Syène, en descendant vers 

le nord, jusqu'à une journée de marche avant d'arriver à l’ancienne Latopolis (1). 

Ce terrain, qui comprend près d’un degré de latitude, est d’une nature parti- 

culière, et forme la transition entre le terrain calcaire et le terrain granitique 

c'est l'examen des carrières qu'il renferme et des matériaux qu'elles ont fournis, 

qui va nous occuper ici. Nous décrirons dans un Mémoire particulier les carrières 

de granit; celles du pays calcaire seront l’objet d’un autre Mémoire (2). 
F 

(1) Aujourd’hui Esné. (2) Voyez les Mémoires d’antiquités. 
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SL. 

Observations topographiques. 

QUOIQUE j'aie borné à un degré l'étendue des montagnes que nous considérons 
ici, ce nest pas que l’on n’en découvre encore quelques-unes de même nature en 

descendant un peu plus au nord, principalement sur la rive orientale du Nil, de 

même que l’on en trouve aussi à l’est de Syène; mais cela n'a plus rien de suivi, 

et l'on y remarque peu de traces d'exploitation. 
Dans tout cet intervalle, l'Égypte a très-peu de largeur; et il est à remarquer 

que les carrières sont toujours plus multipliées, plus considérables , à proportion que 

la montagne se trouve plus rapprochée du fleuve. C'est précisément à l'endroit 
le plus étroit de la vallée que'se trouvent les plus vastes, les plus importantes de 

toutes; et les montagnes opposées s'y rapprochent tellement, qu'elles laissent à 

peine au fleuve l'intervalle nécessaire pour continuer son cours. 

On voit par-là que les Égyptiens se sont attachés à choisir les matériaux de 

leurs édifices, non-seulement dans la vallée du Nil, mais encore le plus près du 

fleuve qu'il leur étoit possible ; etici, comme en toute circonstance, ils ont soigneu- 

sement évité d'augmenter par la difficulté des transports les longs travaux qu'ils 

s'étoient imposés : conduite fort naturelle sans doute , et qui ne vaudroit pas la 

peine d’être remarquée, si certaines circonstances n'en avoient souvent imposé et 

mavoient fait prévaloir une opinion fort différente. 
Ce point si resserré dont je viens de parler, non moins remarquable pour la 

topographie du pays qu'à cause des anciens travaux qu'on y voit de toutes parts, 

est distant de Syène d'environ huit myriamètres (1), et de quatre de la ville 
d'Edfoû {2). On le désigne dans le pays par le nom de Gebel Selscleh, qui signifie 

montagne de la chaine. 

= La tradition veut qu'effectivement le Nil autrefois ait été barré ici par une 
chaîne de fer, dont les extrémités étoient fixées aux points Îles plus saillans des 
deux montagnes opposées. Peu de voyageurs ont négligé cette tradition singulière. 

Quelques-uns ont soigneusement recherché et ont cru avoir retrouvé les points 

du rocher où la chaîne avoit été jadis attachée. D'autres ont tourné cette pré- 

tention en ridicule ; et, vu l'immense largeur du fleuve, vu le peu d'utilité d’une 
pareille précaution, ils ont pensé que ce fait, d’ailleurs dénué de preuves, devoit 

être rejeté comme tout-à-fait invraisemblable, sinon comme absurde : cette opi- 

nion nous paroît la plus sage. 
Nous ferons remarquer qu'une telle position a dû dans tous les temps former 

la démarcation entre les deux nomes ou les deux provinces contiguëés. Dans les 

temps de trouble, elle à servi de limite aux différens partis : elle devenoit un rem- 

part naturel, que de part et d'autre il étoit dangereux de franchir, comme le 

montrent assez les faits de l’histoire moderne. Si l’on veut donc donner un sens 

raisonnable à la tradition, il faut croire que, cet endroit ayant servi de limite 

(1) Seize lieues. (2) L'ancienne Apollinopolis magna, 
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et de barrière aux habitans des provinces voisines, le nom de chaîne lui aura été 

appliqué en raison de cela seul, par une métaphore assez naturelle aux Orientaux. 
Un peu au nord de Gebel Selseleh, à quatre myriamètres d'Edfoû , au milieu 

d’une petite plaine cultivée , on distingue l'emplacement d’une ancienne ville, à 

la couleur rougeâtre du terrain, à des buttes de décombres, à des monceaux de 

briques d’une grande dimension et à des débris de pierres polies et travaillées : 

-car tels sont en Égypte les caractères communs des dieux anciennement habités. 

Ce qui rend le fait plus incontestable, ce sont les vestiges d’un édifice Égyptien: 
ces ruines sont peu élevées au-dessus du niveau du sol, assez cependant pour que 

l'on reconnoisse qu'une partie au moins du monument étoit recouverte d'hiéro- 

glyphes. Autant qu'on peut juger aujourd’hui, ce sont les restes d’un petit temple 

entouré d'une galerie; disposition qui se rencontre aussi dans un des monumens 

les plus voisins. La galerie étoit, comme le temple, décorée d’hiéroglyphes: le 

portique , à la vérité, n'en laisse voir aucune trace; mais, à plusieurs indices, on 

peut croire que cette partie est rajoutée et fort postérieure au reste de l'édifice. 

Quelques voyageurs ont appliqué à cette ville le nom de Se/sekeh : cela suppose 
qu'il a existé une ville de ce nom, et cependant il n’en est pas mention chez les 

anciens. 

La Notice de l'Empire cite bien, parmi les postes de la Thébaïde , un lieu nommé 
Sihili ; et j'avoue qu'il est fort vraisemblable, comme l’a conjecturé d’Anville {1}, 
que ce nom n'est qu'une altération de celui de Si/sili (2) : mais il ne résulte pas 

de là encore qu'il doive s'appliquer à une ancienne ville Égyptienne. D’Anville, 
qui, à la vérité, paroïît n'avoir pas eu connoissance de ces ruines, suppose au 

contraire que le poste Romain dont il rectifie le nom, étoit placé dans le détroit, 

au sein de la montagne même. Je ne sais si l’on avoit assez de données pour 

déterminer le point précis que ce poste occupoit; mais il est constant qu'on ne 

doit pas le reporter jusqu'à une ville séparée du détroit par un intervalle consi- 

dérable (3). | 
Quant aux ruines de la ville Égyptienne, nous trouvons à leur appliquer un an- 

cien nom dont on a été fort embarrassé jusqu'ici, et qui est véritablement Égyptien 2 

cest Phrontis, que Ptolémée indique sur cette rive du Nil au sud d’Apollinopolis 

magna (4). Le P. Sicard, dans ses Recherches sur la géographie ancienne, avoit 

* 
(1) D’Anville, Mémoires sur l'Égypte ancienne. 

(2) Quoique nous écrivions Se/seleh selon l'orthographe 

adoptée pour louvrage, nous devons remarquer cepen- 

dant que la prononciation du pays se rapproche davan- 

tage de Silsili. 

. (3) Les Romaïns s’étoient attachés à distribuer dans 
la Thébaïde Ieurs cohortes de la manière la plus avan- 

tageuse pour contenir le pays avec peu de monde; toutes 

Jeurs positions étoient choisies dans cette vue : telle étoit 

_celle de Syène, immédiatement au-dessous de la cata- 

racte; telle encore celle de Babylone, dans la partie infé- 

rieure de la vallée, à l'endroit où l’extrémité de la chaîne 

Arabique forme en se rapprochant du fleuve une espèce 

de détroit. Les détails où entrent à ce sujet les anciens 

historiens (*), montrent trop quelle importance on atta- 

choît à ces positions, pour que nous puissions croire que 

celle de Silsili ait été négligée. Ces raïsons, et la ressem- 

blance frappante du nom avec celui qui est cité dans 

la Notice de l'Empire, ne permettent guère de douter 

que le poste dont elle fait mention ne doive se rapporter 

ici. Antérieurement à d’Anville, Simler /AVot. ad Itiner.) 

avoit déja voulu réformer le nom de SZ/il; pour en faire 

le Selinon mentionné par lItinéraire dans la partie infé- 

rieure de la Thébaïde : cette correction est beaucoup 

moins heureuse, et Fon n’a pu appuyer que sur la foible 

analogie qui se trouve entre les deux mots. 

(4) Aujourd’hui Edfoù, 
(*) Strab. Geogr. lib, XVI. 
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placé cette ville dans le détroit même de Gebel Selseleh : mais linexactitude de 

cette détermination est manifeste; car la seule autorité sur laquelle on puisse 

s'appuyer ici, celle de Ptolémée, indique expressément Phtontis comme étant 

située au milieu des terres loin du Nil : or une telle situation ne peut avoir lieu 

dans le détroit, où la montagne se trouve bordée immédiatement par le fleuve ; elle 

convient très-bien au contraire aux ruines que nous avons décrites. Cette obser- 

vation éclaircit à-la-fois deux points de géographie ancienne, puisque, Phtontis: 

étant rapportée à cette position, il ne reste plus que le poste Romain que l'on puisse 

placer dans le détroit. 

Sat 

Observations sur les Matériaux tirés des environs de Selseleh, pour la 
Li 

construction des anciens Edifices. 

Par leur situation sur les rives du Nil, l'examen des anciennes carrières deve- 

noit assez facile : elles ont été, malgré cela, comme tous les travaux des Égyptiens, 

le sujet de beaucoup d'erreurs. On avoit peine à se persuader que des monumens 

aussi célèbres par leur longue durée, par la richesse et la multiplicité de leurs orne- 
mens, fussent construits avec des matériaux communs et grossiers ; et la plupart 

des voyageurs, consultant moins leurs yeux que leur imagination, ont cru voir, 
dans les couches du terrain et dans les monumens eux-mêmes, tantôt les granits 
durs et précieux des environs de Syène (1), tantôt les porphyres et les roches 

variées de l'Arabie, quelquefois même le basalte : d’autres se sont contentés d'y 

employer le marbre, à limitation de ce qu'ils avoient remarqué dans les anciens 

monumens de la Grèce et de l'Italie (2). La vérité est que, dans ces carrières 

comme dans les édifices de la haute Thébaïde, il n'existe ni porphyres, ni basaltes, 

ni marbres, ni pierres calcaires d’aucune espèce (3): on ne trouve, dans toute 

cette étendue, sur les deux rives du Nil, que des couches de grès à grains quart- 

zeux, liés par un gluten ordinairement calcaire; et c'est de cette pierre que sont 

construits, presque sans exception, tous les monumens encore existans depuis 

Syène jusqu'à Denderah (4). 

Si l'on vouloit donner en peu de mots, de ces grès, une idée que tout le 

monde pût saisir, on poumfoit les comparer à ceux qu'on emploie si communé- 

ment pour paver les routes aux environs de Paris, et qui portent le nom de grès 

de Fontainebleau ; mais j'avoue que je ne hasarde ce rapprochement que faute 

(1) Nous avons déjà dit que les granits ne se mon- 

troient plus sur les rives du Nil à une heure de marche 

au nord de Syène ; et les Égyptiens, qui en ont travaillé 

une quantité si prodigiense, en ont cependant fait peu 

d'usage pour les constructions de la Thébaïde. 

(2) La constitution physique de certe "partie de fa 
Thébaïde étoit si peu connue encore avant l'expédition, 

que les relations les plus récentes et d’ailleurs les plus 

exactes font remonter le terrain calcaire jusqu’à Syëène. 
(3) Il faut cependant excepter un petit édifice presque 

entièrement détruit, sur la rive gauche du Nil à Thèbes; 
il avoit été construit avec la pierre calcaire des mon- 

tagnes voisines. Les habitans des villages environnans ont 

établi des fours à chaux, qu'ils alimentent avec les ma- 

tériaux de ce monument; ce qui leur épargne le trajet 

d’une demi-lieue qu’il faudroit faire pour se rendre jus- 

qu’à la montagne. 
(4) J'ai fixé à une lieue au nord de Syène les carrières 

Jes plus méridionales, c’est-à-dire, les premières que lon 
rencontre sans sortir de la vallée; mais, pour peu que Fon 

d'avoir 
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d’avoir un terme de comparaison exact aussi généralement connu. Les grès qu'on 

désigne sous le nom de o/asses, aux environs de Genève, conviendroient davantage. 

Dans les Alpes, dans les Vosges, et en général dans le voisinage des terrains grani- 

tiques, on voit des grès tout-à- fait semblables à ceux des monumens Égyptiens. 

J'en aï rencontré plusieurs fois dont les échantillons ne sauroient se distinguer 

de ceux qui ont été recueillis en Égypte; mais, comme les grès de Fontainebleau- 

sont plus connus, nous nous attacherons à faire connoître leurs différences. 

D'abord les nuances de couleurs sont beaucoup plus variées dans les grès 

Égyptiens, qui sont souvent marqués, outre cela, d’une multitude de petites taches 

noires, brunes ou jaunes, formées par quelques parties de terre argileuse et d'oxide 

de fer. 

Plusieurs variétés renferment des lames de mica noir, jaune et argentin, quel- 
quefois assez abondantes, mais si petites qu'il est souvent difficile de les distinguer. 

On sait que cette substance ne se trouve guère dans les grès des pays tertiaires, 

séparés par un grand intervalle des terrains primitifs. 

Les variétés dont la couleur est uniforme, sont grises, ou jaunätres , ou tout-à-fait 

blanches; d’autres offrent un léger ton rose local, ou des nuances de jaune très- 

diversifiées, et d’autres sont marquées de veines de la même couleur diversement 

contournées. Ces diverses teintes, en général assez foibles, n'empêchent pas que 

les monumens, éclairés, comme ils le sont presque toujours, d’une lumière vive, 

ne présentent pour la plupart un aspect gris ou blanchätre : quelquefois les surfaces 

exposées à l'air sont altérées, et présentent une teinte sombre, fort différente de 

celle des surfaces nouvellement découvertes: altération due à quelques parties 

métalliques répandues dans le gluten de la pierre. 

Il est à remarquer, au surplus, que les surfaces des temples ne sont pas dans leur 

état naturel; on a trouvé en plusieurs endroits des restes de couleurs, et il est vrai- 

semblable qu'anciennement les édifices ont été colorés dans toute leur étendue. 

Les grès de la Thébaïde sont formés de grains de sable généralement moins 

arrondis, plus anguleux, plus inégaux et plus également agrégés que ceux que 

nous leur comparons. La raison de ces différences est facile à saisir, dès que l'on 

sait que les montagnes primitives qui ont fourni les élémens de ces grès, sont 

situées dans le voisinage; mais, comme ces montagnes, sous les rapports géolo- 
giques , seront décrites ailleurs, nous nous bornerons ici à ce qui concerne immé- 

diatement les Apres 

La dureté des grès Égyptiens est en général peu considérable, et ils se laissent 

s'enfonce dans la montagne, on ne tarde pas à découvrir  Îe bord du fleuve un grand nombre de blocs taillés et 

des traces d'exploitation plus au sud, dans tous les en- tout HE à être embarqués : 

droits où Le grès succède au granit. 

ceci fait CARE que 

ces carrières sont des moins anciennes qu'aient exploi- 
Les carrières les plus septentrionales, observées sur la 

rive droite du fleuve, sont situées à cinq lieues au sud 

d'Esné, à embouchure d’une petite vallée où lon 

exploite du natroun; les montagnes qui les renferment, 

alternent avec Îles montagnes calcaires. Il est probable 

qu'un peu plus au nord on en découvriroit d’autres en 

s’enfonçant dans l'intérieur du désert, et l’on voit sur 

AUD: 

tées les Égyptiens. Ces matériaux étoient destinés, sans 

doute, à lun de ces monumens dont Ia construction 

a été interrompue par la révolution qu'a produite en 

Égypte la conquête des Perses. II paroît difficile d’expli- 

quer autrement pourquoi des pierres toutes taillées et 
prêtes à être employées avoient été abandonnées sur ce 
rivage, 

C 
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souvent égrener par le frottement de l’ongle; cette dureté du moins est très- 

uniforme dans chaque bloc. Il en est de même de Ia résistance à la rupture; elle 

est foible, mais par-tout égale. Ces pierres ne renferment ni cavités ni soufilures; et 

la continuité des masses est rarement interrompue par ces accidens que l’on nomme 

pailles où par des fissures internes : avantages précieux pour l'architecture Égyp- 
tienne , où les voûtes étoient inconnues, et où les pierres qui forment les plafonds 

et les architraves, ont souvent sept à huit mètres de longueur {1). I faut avouer 

aussi que, sous ce rapport, les Égyptiens ont apporté beaucoup d'attention et 

de recherches dans le choix des couches qu'ils ont exploitées. | 

Depuis Esné jusque vers Edfoû , le grès est généralement plus tendre que dans 

la partie moyenne et dans la partie méridionale. Les couches supérieures sont ordi- 

nairement les plus friables : aussi elles ont été arrachées sans soin, et il est visible 

qu’en les enlevant on n’a eu d’autre objet que de dégager les couches inférieures, 

dont la pierre plus solide étoit plus propre aux usages de l'architecture. Les pre- 

mières ont été brisées uniquement à laide de coins: car aucun de leurs débris, 

non plus que leur section dans la partie supérieure de la montagne, ne portent les 

traces d’outil qui recouvrent, au contraire, la partie inférieure des escarpemens. 

Aucun vestige de constructions anciennes n’a pu faire soupçonner que les mai- 

sons particulières fussent construites en pierre ; les ruines des anciennes villes 

n’offrent par-tout que des débris de poteries, des fragmens de briques crues, et des 

amas de poussière : d’où il faut conclure que les matériaux tirés des carrières de 

Selseleh ainsi que des autres carrières de grès des environs ont été employés en 

totalité à des édifices publics. On est loin de connoître toutes les carrières de la 

Thébaide; cependant les aperçus sur la quantité des exploitations portent à croire 

qu'il a existé jadis un nombre de monumens bien supérieur à celui dont on re- 

trouve aujourd'hui les ruines. 

I west pas difhcile de deviner comment ont disparu les monumens construits 

en pierre calcaire, puisque par-tout on voit des fours à chaux sur leurs ruines, et 

que depuis nombre de siècles ces monumens sont exploités comme autant de 

carrières : mais le grès n’a pu être employé aux mêmes usages’; les habitans actuels 
de PÉgypte n’en tirent aucun parti; ils ne dégradent point les édifices qui en sont 

formés; et quand on songe, outre cela, que les mêmes blocs ont été employés 

successivement dans divers monumens, on a lieu de s'étonner que la quantité 

des matériaux extraits des carrières l'emporte autant sur la quantité de ceux dont 

on voit aujourd'hui l'emploi. 
Faut-il attribuer cette différence à immense antiquité de l’usage de construire 

en grès ! C’est-là une de ses causes sans doute : mais je crois qu'il y en a d’autres 

encore peu connues aujourd’hui; et de ce nombre je mettrai la coutume où étoient 

les Grecs et les Romains de tirer de l'Éthiopie (c'est-a-dire, de la haute Thébaïde) 

le sable qu'employoient les scieurs de pierre, et celui avec lequel les sculpteurs 

polissoient leurs ouvrages. Suivant Pline, il en partoit du port d'Alexandrie des 

vaisseaux entièrement chargés. Ce sable devoit être un derritus de grès. Les temples, 

(1) Vingt à vingt-cinq pieds. 
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les palais de la Thébaïde, construits d’une pierre facile à se désagréger, auront 

donc pu être convertis en sable, comme les monumens de l'Égypte moyenne l'ont 

été en chaux. Il y a plusieurs exemples, en effet, de monumens Égyptiens détruits 

jusqu'a rase terre, dont Îa pierre étoit extrèémement friable. 

On a vanté dans les monumens de l'architecture Égyptienne le poli de leurs 

surfaces, et on l’a comparé quelquefois à celui du marbre. Il y a à au moins un 

peu de prévention : ces espèces de grès ne sont nullement susceptibles d’un poli 

parfait, et l'examen des monumens ne‘m'a jamais rien présenté de contraire à ce 

que j'avance ici; bien loin de là, malgré le soin que lon a mis à dresser et à unir 
les surfaces, elles ont conservé presque par-tout un aspect grenu, et sont très- 
âpres au toucher. | 

Les bas-reliefs et les sculptures qui recouvrent toutes les parties des temples, 

ont été, avec plus de raison, un sujet de surprise et d’admiration pour tous les 

voyageurs, moins pour la perfection du travail que pour son immensité, qui 

cffectivement passe toute croyance. On a fait valoir comme une difficulté de 

plus la nature de la matière : on l'a représentée comme rebelle aux travaux de la 

sculpture; ce qui sembleroit assez naturel, à ne considérer que sa nature siliceuse 

et son tissu grossier. Cependant la conjecture ne se trouve pas juste; un peu de 

réflexion fera sentir qu'ayant une cohérence très-uniforme dans toutes ses parties, 
en même temps peu de dureté, et par-là, au lieu de s'éclater, s'égrenant facile- 
ment sous le tranchant de l'outil, elle offroit, au contraire, des facilités infinies 

pour l'exécution prompte et commode des détails délicats, des hiéroglyphes et des 

autres sculptures symboliques. Une fois les figures tracées, Fouvrier le moins 

habile pouvoit enlever rapidement la matière qui les environnoit, les dégrossir 

et leur donner le foible relief prescrit par usage, sans courir aucun risque de les 

endommager. Pour m'en convaincre, j'ai eu recours à l'expérience; j'ai essayé 
d’imiter sur ces grès divers hiéroglyphes en grattant seulement {a pierre à laide 

d'un fer tranchant, et j'ai toujours été surpris de la facilité, de la promptitude avec 
laquelle cette matière cède à l'effort de l'outil, se faise entamer en tout sens, et 

reçoit les formes qu'on veut lui donner. 

Je ne craindrai pas d'assurer que le temps et la dépense employés par les Égyp- 
tiens pour revêtir de sculpture tous les édifices de l'Égypte, auroient suffi à peine 

pour en couvrir la cinquième partie, s'ils eussent été construits en marbre comme 

ceux de la Grèce. 

Ces considérations, sans doute, autant que les facilités de l’exploitation et de 

la coupe des pierres, auront décidé les Égyptiens à préférer cette matière à toute 

autre, à l'employer non-seulement dans toute l’étendue où règnent les montagnes 

de grès, mais encore pour des monumens distans de plus de cinquante lieues (1). 

Ce que je viens d'exposer trouveroit à plusieurs égards sa confirmation dans 

l'examen des sculptures comparées avec les duretés diverses des espèces de grès 

employées dans les monumens (2). 

(1) On rencontre des monumens construits en grès (2) À Denderah, l’un des temples où la sculpture est 

jusqu'a Abydus, sous le parallèle de Girgeh. la plus parfaite, la dureté de Ja pierre est peu considé- 

A4, D; 
C 2 
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$. III. 

A 

Méthode d'exploitation des anciens Egyptiens. 

LES carrières les plus considérables sont à ciel découvert, offrant des escarpe- 

mens de quinze à seize mètres de hauteur (1), quelquefois coupés à pic dans toute 
leur hauteur, quelquefois divisés par grands degrés. Ces parois verticales sont 

toujours perpendiculaires entre elles, et par-tout recouvertes des traces de l'outil 

dont se servoient les Égyptiens. 

On peut juger par-là, par les blocs épars aux environs, et par les travaux qui 
n’ont pas été entièrement achevés, de quelle manière se faisoit l'exploitation (2). 

Ces traces d'outil très-régulières et très-serrées, qui recouvrent les surfaces ver- 

ticales des excavations, présentent de loin l'aspect d’un réseau : ce sont des stries 

parallèles, distantes de quatre à cinq millimètres (3), d'environ deux millimètres 

de relief, et longues d'environ un décimètre (4). 

Nos pierres de taille tendres, équarries et dressées avec un certain outil tran- 

chant dont se servent les tailleurs de pierre, offrent à-peu-près le même aspect, 

mais avec moins de régularité. 

Quelquefois les stries sont horizontales, quelquefois légèrement inclinées, et 
toutes dans le même. sens : mais le plus communément elles s’'inclinent alterna- 

tivement dans un sens différent, figurant, dans la direction horizontale, une suite 

dé chevrons très-obtus ; tandis qu'à les prendre dans le sens vertical, elles sont 

parallèles et descendent en longues colonnes distinctes et un peu sinueuses. Ces 

bandes se touchent par le côté, et les stries de chacune s'engagent, à droite et 

à gauche, entre les stries des bandes voisines (5): 

De profondes entailles larges d’un doigt ou deux, et longues quelquefois de 

plus de trois mètres, cernent un bloc dans les parties qui adhéroïent au rocher. 

Les deux parois de la fente sont tapissées de ces bandes de stries parallèles décrites 

plus haut. 

On ne peut guère douter , après cela, que ces traces ne soient celles d’un long 

ciseau que lon engageoit verticalement dans ces entailles étroites et profondes. 

rable; à Ombos , au contraire, où le grès est dur, cas- 

sant, d’un tissu serré, et où le travail des ouvriers deve- 

noit par-là plus pénible, les bas-reliefs ont en général 

plus de roïdeur et quelque chose de plus lourd que dans 

la plupart des autres monumens. 

Cette observation pourtant n’est pas applicable au petit 

temple de louest de Philæ. Dans celui-ci, malgré la 

dureté du grès, les figures ont toute la perfection, toute 

l'élégance que pouvoit comporter le style Égyptien ; 

maïs, en toutes choses, l'exécution de ce monument est 

plus soignée que celle des autres. Ainsi l'exception qu'il 

forme, la seule bien marquante pour la règle que j’éta- 

blis, a sa cause et son explication dans le soin parti- 
culier qu’on a mis à son exécution. 

Je pressens une objection : on ne manquera pas de 

nous opposer ici les monumens en granit, en trapp, et 

d’autres en pierres dures, où les sculptures sont exécutées 

avec une extrême précision et avec une liberté qui ne 

se ressent en aucune sorte de la dureté de la matière, 
Mais , quoiqu’assez spécieuse, cette objection manque- 

roit tout-à-fait de justesse : car les procédés pour les 

roches dures n’étoient pas les mêmes que pour les grès; 

on n’y visoit pas également à la célérité de Fexécution. 
Ainsi il n’y a nul rapprochement à faire entre les divers 

monumens. 
(1) Quarante-cinq à quarante-huit pieds. 
(2) Ces travaux ont été observés dans plusieurs en- 

droits, à Selseleh, au nord de Syène, &c. 

(3) Deux ou trois lignes. 
(4) Trois à quatre pouces. 

(5) On n’a point gravé de dessins qui représentent, sur 

les carrières de grès, cette disposition : mais elle se trouve 
rendue dans le dessin d’un bloc de granit pris à Syène; elle 

y est même exprimée avec plus de régularité. Voy. pl, 72. 



ET DES ENWIRONS. CHAP, IV. 2 I 

Chaque percussion produisoit une strie dont la longueur égaloit la largeur du 
tranchant. . 

Si l'on veut se rendre compte pourquoi les traces de l'outil sont disposées de 

manière à iormer une suite-de chevrons dans le sens horizontal, qu'on se repré- 

sente ouvrier en travail et placé au-dessus d’une de ces entailles : au lieu de tenir 

son outil exactement vertical, il Pincline un peu sur le côté; et présentant d’abord 

un de ses angles à la pierre, il entame plus aisément. Le tranchant, frappant à plat, 

auroit peu d'action: mais, après plusieurs coups successifs, pour ne pas engager 

l'outil trop profondément, louvrier se recule un peu, frappe à côté de l'endroit 

qu'il vient d'attaquer; et alors il incline son outil dans un sens opposé, parce que 

la partie qui présente le moins de résistance, est celle qui vient d’être dégagée, ïl 
faut que l'angle du ciseau agisse du côté qui adhère au rocher : de ces deux positions 

alternatives résulte une espèce de V renversé À , ou de chevron très-obtus. Le travail 

se continue ainsi jusqu’à l'extrémité de l'entaille; ce qui lui donne enfin cette figure 

en forme de zigzag dont nous avons parlé. 
Examinons si les faits s'expliquent aussi bien en faisant agir l'outil horizontale- 

ment. D'abord on voit qu'au lieu d'être terminé par un ciseau à large tranchant, 

cet outil auroit dû l'être par une pointe qui, à chaque percussion, auroit tracé un 

sillon de trois ou quatre pouces de longueur. Mais quelle force immense il eût 

fallu employer ! En second lieu, dans cette hypothèse, les stries seroient toutes 

plus ou moins sinueuses et inégales entre elles ; tandis qu'elles sont toujours droites, 

égales et parallèles. 
Par quel motif encore et par quel moyen leur auroit-on donné cette inclinaison 

alternative en forme de chevron ! c’est ce qu'il seroit impossible d’expliquer. Ajou- 

tons à cela la difhculté de manœuvrer un tel outil dans une entaille de dix pieds 

de longueur, au lieu de deux ou trois qu'elle offriroit dans le sens vertical (1). 
Sur les parois de quelques carrières, certaines irrégularités, à des intervalles à- 

peu-près égaux, semblent indiquer les endroits où le travail a été interrompu; et 

ces intervalles se rapportent assez avec les dimensions les plus ordinaires des blocs. 

La disposition des carrières, relativement aux facilités de l'exploitation, n'offre 

rien de particulier : on voit seulement que les Égyptiens ont eu l'attention de 
tenir dégagé, autant que cela se pouvoit, un des côtés de l'excavation, de manière 

que chaque bloc à couper présentät naturellement trois faces libres, la face hori- 

zontale supérieure, et deux faces verticales. | | 

Nous venons de voir par quel procédé l’on séparoit les deux faces verticales 

adhérentes au rocher. Ce procédé n’étoit pas applicable à la face horizontale : 

on profitoit , pour celle-ci, de la facilité de la pierre à se diviser dans le sens des 

lits de la montagne, et le bloc étoit séparé de sa base uniquement à l’aide de 

coins. Je n’ai jamais pu retrouver de traces de ciseau sur aucune surface hori- 

zontale, et je ne sache pas que personne en ait remarqué. 

(1) Je pourrois demander aussi de quelle matière auroît le fer de toute antiquité, Je ferai même voir ailleurs qu’il 
été fait cet outil; car il n’est pas certain, malgré ce que y a de fortes raisons pour soupçonner le contraire. 

Von a pu dire sur ce sujet, que les Égyptiens aient connu 
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Ces différens lits de la pierre n’offrent pas des joints fort sensibles dans les 

escarpemens des carrières où les surfaces sont bien dressées; mais ils sont bien 

prononcés dans toutes les parties non travaillées, comme on peut en juger par le 

petit nombre de dessins qui représentent ces rochers. Si, dans les édifices, quelques 

blocs sont coupés obliquement par rapport au sens des couches, c'est, comme Je 

l'ai indiqué, une exception à la règle commune, et qui vient probablement de ce 

que ces pierres auront été taillées une seconde fois. 

J'ajouterai une remarque propre à confirmer ce qui vient d’être dit sur l'emploi 

des coins; les Égyptiens en faisoient aussi usage lorsqu'il s'agissoit de partager un 

bloc en deux parties. Plusieurs pierres présentent encore les entailles destinées 

à les recevoir; elles sont rangées dans une même ligne qui traverse la pierre, et 

ont environ deux pouces de longueur sur un de largeur. J'en ai compté six ou sept 

dans une étendue d'un mètre. 

H est à regretter que les Égyptiens, qui ont si souvent représenté les divers tra- 

vaux des arts dans les bas-reliefs et dans les peintures qui décorent les grottes 

voisines, n'aient jamais songé à peindre les procédés de l'exploitation : ces repré- 

sentations nous auroient évité une grande partie des détails dans lesquels nous 

avons été forcés d'entrer. 

(SO 4 

Des Exploitations souterraines et des Grottes qui sont aux environs de Gebel 

Selseleh. 

INDÉPENDAMMENT de ces carrières à ciel découvert, il en est d’autres, bien 

moins considérables à la vérité, taillées en forme de grottes, et décorées, soit 

à l'entrée, soit dans leur intérieur , avec la même magnificence que les grottes con- 

sacrées aux sépultures. Les Égyptiens ont ainsi tiré parti de leurs exploitations pour 

former à peu de frais des monumens religieux. On en rencontre principalement sur 

la rive gauche du Nil. 

Quelquefois l'entrée de ces grottes figure celle d’un temple, et en porte les 

ornemens caractéristiques : les globes ailés, accompagnés de serpens à cou renflé, 

sont placés au-dessus de la corniche de la porte. De longues bandes de figures 

_Hiéroglyphiques décorent aussi, comme dans les temples, les autres parties de la 

façade. 

Quoique ces portiques soient taillés dans la masse du rocher, ainsi que les 

colonnes, leurs chapiteaux et leurs entablemens, les divisions naturelles des lits de 

la pierre, qui figurent des assises, leur donnent l'aspect d'une construction. 

L'intérieur des grottes présente une suite de chambres assez vastes, et quelque- 

fois décorées de bas-relitfs. Les portes de communication qui répondent à la porte 

d'entrée, sont ornées, comme elle, de globes ailés accompagnés de serpens, et 

leurs corniches sont garnies des mêmes moulures. 

La planche 47, dessinée par M. Balzac, peut servir à donner une idée des por- 

tiques dont nous parlons : mais les ouvertures que l’on voit dans cette planche, 
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ne conduisent pas dans des grottes; elles sont pratiquées dans une masse de 
roches séparée de la montagne et percée à jour. 

Non loin de la s'élève une espèce de pilier carré, surmonté d’un large chapiteau 

comprimé, grossièrement taillé, et offrant à-peu-près la forme d’un champignon. 

Cette forme bizarre attire l'attention. Plusieurs voyageurs ont voulu y reconnoître 

une de ces colonnes auxquelles se trouvoit jadis attachée la chaîne de fer qui tra- 

versoit le fleuve. Ce n’est autre chose qu’un pilier laissé lors de l'exploitation de 

cette portion dela montagne, dans la vue de servir de témoin de son état ancien. 

Sous ce rapport, c'est encore un monument intéressant, parce qu'il indique que, 

malgré limmensité des exploitations dont nous retrouvons les traces, il peut y 

en avoir beaucoup d’autres dont on ne peut plus juger aujourd’hui : car combien 

de portions de montagne ont pu être ainsi enlevées, sans qu’on ait eu la précaution 

de laisser de pareils témoins! Derrière cet endroit même, une large voie ouverte 

au travers de la montagne offre une nouvelle preuve de la vérité de cette con- 

Jecture. 

Un de ces portiques dont nous venons de parler, est percé de cinq ouvertures 

toutes semblables pour les dimensions; mais celle du milieu seulement est ornée 

de caractères hiéroglyphiques. Ces cinq portes servent d'entrée à une chambre 

ou plutôt à une espèce de galerie parallèle à la façade. Sa longueur, dans ce sens, 

est de seize à dix-sept mètres, sur trois seulement de profondeur. Vers le milieu, 

et en face de la porte décorée d’hiéroglyphes, une porte intérieure conduit dans 

une grande chambre, au fond de laquelle sont sculptées sept figures debout et 
presque en ronde-bosse. Plusieurs grottes voisines offrent aussi quelques figures 

semblables, mais en nombre différent. 

Ces figures sont, en général, travaillées fort grossièrement , et ont encore été 

mutiléés par les anciens cénobites qui ont habité ces grottes. Néanmoins c’est 

une chose fort Dore dans les sculptures Égyptiennes , où le relief est ordi- 

nairement très-bas. Nous n'avons rien vu de semblable aïlleurs, si ce n’est dans 

d'anciennes grottes ruinées, à el-Käb et à Syout. Nous renvoyons aux planches 

de ces deux endroits, pour se faire une idée de ce genre de sculpture. 

Certaines grottes offrent quelques figures assises, ordinairement au nombre de 

deux ou trois, et des deux sexes : on distingue les hommes à leur barbe étroite 

et alongée, terminée carrément, ainsi qu’à leur coiffure, dont les extrémités des: 
cendent sur leurs épaules, tandis que celles de la coïffure des femmes descendent 

sur leur poitrine et cachent une partie de leur sein. Dans la plupart des groupes, 

une des.figures, ordinairement celle de la femme, tient d’une main une fleur de 

lotus épanouie, et de l’autre elle embrasse la figure assise à côté d'elle. Il est bien 

vraisemblable qu'on a voulu représenter deux époux. La fleur de lotus épanouie, 

assez commune dans les grottes sépulcrales, et Femblème de ce dernier trajet 

qu'on fait en quittant la vie, semble indiquer que ces représentations sont celles 

des individus enterrés dans ces grottes. 

Un voyageur moderne, recommandable par son exactitude {1}, a fait ici une 

(:) M. Denoi 




