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AVANT-PROPOS 
 
Gemmae supersunt et in artum coacta rerum naturae maiestas, multis nulla parte mirabilior (Pline 
l á ie , Histoire Naturelle, XXXVII, 1) : cette phrase, épigraphe de mon mémoire de licence à 
l U i e sit àdeàΠeu h telàe à ,à aài spi àtoutàauàlo gàdeà aà e he heàdo to ale.àйlleàaà t àleà
philtre immuable de ma foi en la beauté de ces minuscules artefacts que sont les gemmes. Et au terme 
de ma démarche, je peux vraiment le confirmer : oui, en aucun autre domaine que celui des pierreries, 
à esà eu ,àlaà ajest àdeàlaà atu eà estàplusàad i a le.àMaisàsi Pli eàl á ie à o aità elaàda sàlaà

beauté des pierres elles-mêmes, mon travail de thèse, lui, porte avant tout sur des considérations 
d o d eà pig aphi ueàetàgl pti ueà isa tà à lai i àl app o heàdesài s iptio sàsu àlesàpie esàg a es.à
Et si ces derni esà eàpeu e tàpasà t eà ualifi esàd « admirables », à tout le moins sont-elles autant 
passionnantes que mystérieuses.  
Κ i titul àdeà o àt a ail,à« ÉTUDE SUR LES INSCRIPTIONS, ABRÉVIATIONS ET INITIALES LATINES ET GRECQUES DES 
PIERRES GRAVÉES ANTIQUES », rend témoignage de la visée purement gréco-romaine de ma démarche. Il 
s agitàd u eà tudeàpo ta tàsu à laàgl pti ueàdeàl á ti uit à lassi ueàetàpal o h tie e,à est-à-dire 
spécifiquement sur la Grèce hellénistique et la Rome républicaine et impériale, jusqu auàd li àduà
Bas-й pi eà á ti uit àta di e .àCetteà e he heàaàpou àdessei àd tudie àlesài s iptio sàg e uesàetà
latines sous leurs formes les plus variées (abréviations, initiales, termes ou formules) en corrélation 
a e àl i o og aphieàetàlaàst listi ue du registre figuré des intailles et camées. Sa visée est donc de 
t aite ,àd u eàpa t,à o àseule e tà lesài taillesà pie esà fi esàg a esàe à eu à aisà gale e tà lesà
a esà g a sàe à elief ,àet,àd aut eàpa t,àe àsusàdesài s iptio sàe àla gueàlati e,à tous les aspects 
desàajoutsàe àg e àsu àlesàge es.àIlàestàtoutefoisài po ta tàdeàsoulig e à ueà etteàe u teà tudieà
« que » les inscriptions gravées sur les pierres non magiques :à l i te p tatio à desà fo ulesà
ésotériquesà eàfigu eà iàda sàleàdo ai eàd analyse paléographique, ni dans la portée archéologique 
de ce travail. Toutefois, bien que la nature même de formule magique de ces inscriptions (dont les 
racines sémantiques sont orientales pour la plupart) les exclut de mon analyse, la disposition des 
inscriptions sur lesàpie esà àfo tio àd a ulette,àelle,àpeutàpe ett eàd lai e ,à oi eàd appo te àdesà
solutio s,à à laàle tu eàd appa e eào s u eàdeà e tai esàpie es.àPou à eàfai e,àtoutàauàlo gàdeà aà
d o st atio ,à l a gu e tai eà se aà guli e e tà aillé de références aux amulettes et aux 
intailles à portée ésotérique. 
Κaà e he he,à uià s age eà e à p iph ieà d u à asteà seauà deà dis ipli esà e à i te o e io à
(épigraphie, numismatique, glyptique, onomastique), se scinde en trois parties. La première, 
l i t odu tio ,àestàa a tàtoutàu eàa tualisatio àdesà o aissa esàsu àlaàgl pti ueàg o-romaine se 
basant sur les recherches les plus récentes. Elle consiste en un aperçu des différents aspects de 
l a tisa atàdesàge esàdeàl á ti uit ,àa e àu àa e tà isàe àpa ti ulie àsu àl a tàdesàpie esàg a esà
dans le monde grec, des époques classique et hellénistique, et à Rome durant les périodes 
républicaine et impériale. Cette partie introductive est traitée selon une approche chronologique 
(émergence et diffusion de la glyptique dans le bassin méditerranéen, civilisations et creusets 
culturels, héritages artistiques), thématique (historique des intailles et des camées, configurations des 
pierres, procédés de gravure, spécificités artistiques, matériaux, fonctions, iconographie, techniques 
de datation) et historiographique (collections, gemmologie, études antérieures sur les inscriptions) – 
la dimension économique (modes et courants stylistiques, ateliers, marchés et expansion, voies 
commerciales, indices de prospérité, facteurs sociaux) étant mise en exergue. Cette présentation est 

aill eàd illust atio sàetàdeà e oisà àdiff e tesàpi esà– connues, inédites ou insolites – qui sont 
a al s esàe àguiseàd e e plifi atio àauàte te.àD u àpoi tàdeà ueàst i te e tà thodologi ue,àl tudeà
de la glyptique du Proche-Orient et des royaumes hellénistiques apporte un éclairage non négligeable 
su àl i te p tatio àdesài s iptio sàsigillai es,à ta tàdo à ueà etteàp o l ati ueàsp ifi ueà aà
ess àdeàfai eàl o jetàdeà e he ches onomastiques depuis plus de quatre-vingt ans.  

La seconde pa tieàestàu àe a e à pig aphi ueà ui,à à l aube de ma prospection doctorale en 2006, 
au aitàd à oi àl e ge eàdeàlaàdi e sio àa h ologi ueàdeà aàd a heàetàau aitàeuàpou àth eà
esse tielà l tudeàdesàpie esàg a esàd á uil eà н ioul,àItalie ,à it àdo tàlaàpa ti ula it àduà at ielà
a h ologi ueà isà auà jou àp o ie t,à d u eàpa t,à duà a a t eà i dig eàetà lo alà deà l e se leàdesà
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t ou ailles,àet,àd aut eàpa t,àdeàlaà ua tit àetàdeàlaàdi e sit àdes gemmes mises au jour (env. 7'000 
pie esàg a es .àIlàau aitàd às agi ,àd a o d,àdeàl a al seàd u eà e tai eàdeàpi esà u eàesti atio à
p li i ai eàseà asa tàsu àu à atioàs le a tàstatisti ue e tà à %àduà o eàdeàpie esàtotalàd u eà
collection), portant la trace – même lacunaire – d i s iptio sàg e uesàouàlati es,àet,àe suite,àdeàlaà
mise en parallèle des critères iconographiques, stylistiques et épigraphiques des pierres fines avec 
d aut esàge esà pe to i esàda sàdiff e tsà us esàautou àduàglo eà notamment les collections du 
British Museum, de Vienne, de Berlin et des Civici Musei deà нlo e e .à Κ i t tà deà etteà tudeà
s st ati ueà età i du ti eà au aità euà pou à utà p i o dialà d appo te à u eà solutio à – voire une 
confirmation – à différentes questions ueà l o à peut,à p ala le e t,à seà pose à e à tudia tà lesà
inscriptions sur les pierres fines : Y a-t-il un lien entre les inscriptions et le propriétaire de la pierre ? 
Le registre figuré peut-ilàa oi àu à appo tàdi e tàa e àl i s iptio àet,àda sà eà asàp is, peut-il aider à 
sa compréhension ?àΚ i s iptio àpeut-elleà t eàl i sig eàduàstatutàl galàdeàso àpo teu à aff a hi,à oi eà
esclave), et si oui, dans quels cas précis ? Et, surtout, est-il possible de tirer un lien – et donc un indice 
chronologique permettant une datation – e t eàl i s iptio ,àlaàpie eàfi eàetàleàp op i tai eàp su à
au travers de mises en parallèle avec les vestiges archéologiques (monnaies, stèles funéraires, 
esta pilles,à ti esà a pho i ues,à osaï ues,à g affiti,… à deà l a ti ueà it à d á uil eà à sa oi à lesà
Instrumenta inscripta latina et graeca) ? Mais consécutivement à différents problèmes administratifs 
isa tà ào te i àl auto isatio àd tudie àlesàpie esài ditesàd pos esà àlaà“u i te da eàetàauà us eà
atio alà d á uil eà età uià enèrent en 2008 à une voie sans issue malgré ma participation à un 
ollo ueà uiàs à taitàte uàe à aià 1,ààl a al seàfutà e e t e,àpou àá uil e,àsu àleàseulà o pusàdeà

1'500 intailles et camées publié par G. Sena Chiesa en 1966. Las, ce corpus étant bien insuffisant pour 
y consacrer un travail de thèse (même en y joignant les trouvailles archéologiques ponctuelles 
publiées dans les revues spécialisées locales)2,àlaàst at gieàd i estigatio àfutà e e t eàsu àlesàg a desà
collections muséales européennes (Berlin, Paris, Londres, Copenhague), sur les collections privées et 
sur les pierres gravées issues de fouilles. Or, une série de recherches menées, en parallèle à la Vénétie 
Julienne, sur certains sites qui ont livré des pierres gravées (Gaule, Bretagne et surtout Germanie – 
site de Carnuntum, Xanten,àet . àpe et,à o eà ousàleà e o s,àd appo te à e tai sà l e tsàdeà
po seà àlaàp o l ati ue.àIlàestàe àout eàfo tài t essa tàd a al se àlesài s iptio sà ueàl o àt ou eà

sur les empreintes de sceaux et les timbres provenant en particulier de Délos, de Cyrène, du Proche-
O ie tà pou àl po ueàhell isti ue àetàdeàB etag eà d sàl i asio à o ai e ,àetà uià o stitue tàdesà
corpus de crétules et de bullae synthétiques et locaux, donc – àl i sta àd á uil eà– archéologiquement 
pertinent.  
La partie centrale de ma recherche totalement inédite s a eà do à o sa eà à l tudeà età à laà
différentiation desà t pesà d i s iptio à ueà l o à t ou eà g a sà su à suppo tà gl pti ueà selo à u eà
d a heàd du ti e.àΚ a e tàestàdo à is sur les spécificités épigraphiques des gemmes grecques, 
puis, selon une pertinence chronologique – et partant de la conviction que le monde grec a influencé 
deà a i eà assu eà l e ge eàetà l esso àdeà laà gl pti ueà o ai eà toutà auta tà ueà laà i ilisatio à
t us ueà a a t,à d u eà e tai eà a i e,à se ià deà elaisà – sur les particularités – et surtout les 

disparités – des inscriptions latines (et grecques) dans le monde romain. Cette analyse, qui met 
l a e tà ta tà su à laà fo eà i itiales,à a iatio s,à fo ules, monogrammes) et la nature des 
inscriptions (appellations, dédicaces, magistratures, chiffres, compléments au motif iconographique) 
que sur les particularismes épigraphiques (interponctuation, formes de certaines lettres, nexus, plan 
de lecture par rapport au registre figuré, particularismes phonétiques ou dialectaux) va de pair à une 
mise en parallèle consciencieuse de la glyptique avec divers témoins archéologiques pouvant servir à 
l lai e ,àtelsàlesà o aiesà pou àl i o og aphieàetàlesàl ge desà o tai es ,àl pig aphieàp op e e tà
dite (lois, décrets, épitaphes, discours, ex-voto, bornes milliaires, etc.) ou les sources manuscrites 
antiques. Intégré à cette partie centrale, un chapitre primordial se penche en particulier sur quelques 

                                                             
1 Voir AUBRY 2009. 
2 Voir FONTANA, PROVENZALE 2003, pp. 167-175, figg. 9-11 : deux gemmes – une pâte de verre portant une 
i s iptio àai sià u u eà al doi eà– découvertes lors des fouilles de 2002- àda sàlesà ua tie sàΠo dàd á uil eà
(Via Bolivia). 
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pièges à éviter quià e a e tà laàpe ti e eàdeà l a al se.àO àpeutà toutàd a o dà ite à leàda ge àdesà
e eu sàd i te p tatio ,à ota e tàe à eà uià o e eàsoitàlesàsig esàs pa atifsàetàleàse sàdeàle tu eà
desài s iptio sà se sàdesàaiguillesàd u eà o t e,àse sài e se ; boustrophédon ; lecture aléatoire en 
asàd i s iptio àdo tà lesà te esà so tàdiss i sà autou àduà egist eà figu  ; ensuite le risque de 

décalage chronologique entre la confection du motif figuré sur la pierre fine et la gravure de 
l i s iptio .à й à fi à deàp opos,à ilà o ie tà gale e tàdeà soulig e à leà lie à u e t etie e tà leà t peà
d i s iptio à fo ule,à o pl e tàauà egist eàfigu ,àsaàdispositio àsp ifi ueàpa à appo tà àlaàpa tieà
iconographique (une dizaine de « types » épigraphiques seront distingués) et le matériau de la pierre 
(par exemple, portraits en nicolo ou en jaspe, terme reprenant une vertu ou une formule augurale sur 
u eàpie eàdo tà leà at iauàestàpote tielle e tà leà e teu àd u àeffetà agi ueàouàp oph la ti ue,à
etc.).  
La troisième partie, elle, aà àdessei àd appli ue àlesà o esà pig aphi uesàe pos esàda sàlaàse o deà
partie à divers types iconographiques selon une thématique transversale ; cela afin de donner, pour 
u à egist eàfigu àsp ifi ueà po t ait,à ou seàdeà ha s,àdi i it s ,àdesà l sàd interprétation et une grille 
de lecture.à Cetteà pa tieà età do à esse tielle e tà l a e tà su à l i flue eà desà deu à i ilisatio sà

dite a e esàl u eàsu àl aut eà– absorption et imprégnation – etàsu àl i te p t atio àst listi ueà
et épigraphique – voire historique – en découlant sur les intailles et les camées, et permettant 
d lai e àl i te p tatio àdesài s iptio sàg a esàsu à eàt peàpa ti ulie àdeàsuppo t.à 
Pou à su e ,à eà t a ailàdeà e he heà iseà àappo te àu eàso teàd e g seàdesà i s iptio sàsu à les 
pie esàg a esàauàt a e sàdeà asàd esp eàa h ologi ue e tàpe ti e tsàe à o stitua tàdesà o esà
d i te p tatio sàetàdesàg illesàdeà le tu e.àMaisà ilà te dàa a tà toutà à a tualise à lesà o aissa esà
a uisesàdepuisàplusàd u à si leà su à laà gl pti ueà g éco-romaine et à révéler, outre la fausseté ou 
l i e a titudeàdeàl i te p tatio à– considérée comme acquise – de certaines inscriptions, le sens et 
laà atu eà eà desà i taillesà età desà a esà auà t a e sà d u eà iseà e à lu i eà a t sie eà età
méthodique de leur fonction intrinsèque et de leur usage dans la vie quotidienne des Anciens. 

 
 

***** 
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INTRODUCTION 
 
Ce travail sur la glyptique a pour dessein principal non pas de résoudre l ig eà ueà ep se teà
l i te p tatio àdesài itialesàetàa iatio sàg e uesàetàlati esàsu àlesài taillesàg o-romaines (cela 
relèverait davantage de l a itio ), mais de fournir une base solide et référencée de ces abréviations 
et d appo te àu eà ision générale de la question et des perspectives de recherche pour permettre de 
comprendre dans quelle mouvance sociale, politique ou institutionnelle se place la problématique des 
inscriptions sur les pierres gravées. Ilà eàs agit donc pas de définir « à qui » appartiennent les gemmes 
étudiées est-à-di eàl ide tit àduàpossesseu , mais de se pencher plutôt sur le problème de savoir 
« à quel type de personne »ào àpeutàlesàatt i ue à es la es,àaff a his,à t a ge s,à ito e s ,às ilàs agità
de signatures, ou quelle est leur fonction intrinsèque en tant que bijou (talisman, ex-voto, instrument 
de propagande, sceau) si les lettres gravées ne sont pas en rapport avec une identité, que ce soit celle 
du possesseur présumé,àduàg a eu àouàdeàl atelie àdeàg a u e.àLe corpus des intailles et camées portant 
des inscriptions est important, tant au point de vue des types de ces dernières (initiales, abréviations, 
termes ou formules)3 ueàdeàlaàfo eàdeàl itu eà l ge desàe àlati ,àe àg e ,àe àph i ie àouàe à
langue archaïque – linéaire A et B sur les pierres gravées minoennes et mycéniennes, hiéroglyphes et 
écriture cunéiforme). Conséquemment cette recherche se borne à traiter spécifiquement les intailles 
età a esàdeàl á ti uit à lassi ueàetàta di eà G e,à‘o e,àp i suleàitali ueà– Étrurie et Grande Grèce 
– et provinces romaines impériales), et plus particulièrement les ajouts alphanumériques – car il y a en 
effet également des chiff esàsou isà à l a al seà– en latin et en grec en y adjoignant également les 
termes orthographiés en entier ou les textes. Les formules sur les pierres magiques ou ésotériques – 
do tà l i te p tatio à eà poseà pou ta tà pasà g a dà p o l e4 - sont écartées de l tudeà pu e e tà
épigraphique ; toutefois leur configuration spatiale sur les pierres gravées sera étudiée à titre de 
o pa aiso à à l age e e tà desà i s iptio sà o -magiques (voir point 2.3.1. de la Partie I, §5). 

Cependant, s ilà està essai eàdeà seà estreindre auà i eauàdeà l a al seà li guisti ue,à il est judicieux 
d la gi à le spectre de recherche à différents types de matériels voisins des pierres gravées afin 
d aug e te àlesàsuppo tsàdeà o pa aiso .àáu àge esàil est donc utileàd associer les empreintes de 
sceaux (crétules, bullae, cachet en plomb) et les bijoux annulaires dans leur acception la plus large 
(anneaux métalliques, disques)5 : pour ainsi dire, toutes les parures à fonction sigillaire ou ornementale 
ueàl o àpeutàpo te àau àdoigt s àetàdo t le chaton – ou le cachet résultant de leur impression – est 

i is àd u eài s iptio . 
 
 
1. LA GLYPTIQUE : INTRODUCTION SOMMAIRE 

 
§1. La gl pti ueà ι ὴ έ à est l'art de la gravure sur pierres fines (ou gemmes), en creux 
(intaille) ou en relief (camée). Le terme de gemme, lui, est issu du latin gemma, et désigne chez les 
auteu sàlati sà do tàPli eàl á ie àlesàpie es,à ueà esàde i esàsoie tàg a esàouà o ,àsa sà u ilàsoità
fait e tio àd u eàdisti tio à lai eàe t eàlesàpie esàp ieusesà saphi ,à e aude,à u is ,àlesàpie esà
fines (dérivés de la silice – calcédoine, jaspe, cornaline –, famille des quartz – améthyste, béryl, 
hyacinthe, grenat, tourmaline, topaze) et les copies en pâte de verre (que Pline qualifiait de « pierres 
vulgaires » par opposition aux « pierres nobles »)6. 
 

                                                             
3 Pour les différents typesà d i s iptio s,à leu à diff e tiation étant incluse dans la portée de cette thèse,à j à
reviendrai plus tard (voir ci-dessous, Partie II, chapitre I). 
4 Pa àe e ple,àleà i oloàdeàBesa ço à °ài .à . . ,à u illust eàl ou ageàd р l eàGui audà GUIRAUD 1988, p. 

,à °à ,à pl.à ΚXI ,à po teà l i s iptio à AVE EVTYCHA. Cette formule de salutation aà ulà esoi à d t eà
interprétée ;àelleàpa leàd elle-même (voir n° 229 ci-dessous, pour une analyse plus approfondie de la légende). 
5 Voir SPIER 2007, p. 22, nos cat. 35-36, pl. 7. 
6 NH, XXXVII, 195. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Cam%C3%A9e
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§2. Une intaille est un bijou de petite dimension (de douze millimètres sur huit, en moyenne), qui peut 
prendre les configurations géométriques les plus variées (rond, carré, rectangulaire, polygone – en 
particulier hexagone ou octogone), mais qui est le plus souvent ovale, très rarement en forme 
d a a de.à“o àp ofilàestàu ài di eàdeàdatatio à elatif,àselo à u ilàestàplat,à o àouà ho oïde.àIlàestà
géné ale e tàd usageàd esti e à u u eài tailleà o ai eà àsu fa eà o eàestà pu li ai e,àetà u u eà
ge eà à fa eàg a eàplateàdateàdeàl й pi e.à“u àl u eàdesàsu fa esàpolies,à l a tisa àau aàg a àu à
thème iconographique donné (figures anthropomorphes ou animales, scènes de genre, 
personnifications, symboles ou allégories, objets ou inscriptions – està està eà uià ousài t esseàda sà
le cadre de cette étude). La composition en résultant est consécutivement en creux et apparaît en 
eliefà lo s u o à l utiliseà o e tampon (sceau) sur une surface molle. Conséquemment, les 

inscriptions sur les intailles sont le plus souvent rétrogrades afin que, sur le cachet ou le moulage de 
laàpie eàg a e,àlesàlett esàs i s i e tà àl e d oitàselo àleàp i ipeàdeàl i e sio àgau he-droite. On 
pa leàalo sàd « écriture spéculaire »7. Comparativement aux intailles, les camées sont généralement 
de plus grande taille, leur fonction principale étant ornementale (pectoral, reliquaire). Et, si les 
intailles sont gravées en creux dans différents types de pierres fines, les camées, pour faire ressortir 
deà a i eàeffi ie teàlesà olu esàdeàl i ageàe à elief8, sont sculptés généralement dans la sardonyx 
(minéral quartzique composé de fines strates de sardoine – brune – et de calcédoine – de couleur 
laiteuse). Ils sont, le plus souvent, de dimensions plus grandes que celles des intailles et représentent 
des bustes ou des scènes bien plus complexes, la surface gravée étant plus grande (le Grand Camée 
de France, de forme ovoïde, fait 31 centimètres à sa dimension la plus large)9. 
 
 
1.1. FONCTIONS DES GEMMES 
 
On reconnaît usuellement trois fonctions aux pierres gravées.  
 
1.1.1. FONCTION MAGIQUE 
 
§1. ‹outàd a o dàil en est de la fonction magique (vertu ésotérique), laquelle est définie par la matière 
et le sujet gravé. Les vertus prophylactiques des pierres chez les Romains, ainsi que les croyances qui 
e àd oulaie t,àso tà o uesàg eà àPli eàl á ie à Histoire Naturelle, XXXVII, 124) : le plus souvent, 
le motif iconographique augmentait la puissance protectrice de la pierre. Les amulettes sont en outre 
fa ile e tà e o aissa lesàpa àleàfaità u ellesàso tàd o esàsu àlesàdeu àfa es,à oi eàsu àlaàt a he,à
età po te tà p es ueà toujou sà u eà i s iptio à selo à laà tou u eà d u eà fo uleà i a tatoi eà à is eà
prophylacti ueàad ess eà àu eàdi i it àd o igi eào ie taleà pa àe e ple,àBès-Pantheos ou Sérapis) ou 
d u eà o positio àdeà otsà agi uesàetào s u s,àpa foisà p t sà à l e i10.àâà tit eàd e e ple,àu à
héliotrope du Dölger-Institut à Bonn [Pl. A, fig. 1]11, représentant la déesse lunaire Hécate sur une 
fa eàetàlaà aissa eàdeàlaàdi i it àsolai eàdeàl aut e,àpo teàsur le contour biseauté de la face B de la 
gemme l i s iptio  AB ANAΘANA BA (palindrome) ΦV A ONΝ PƱMANAN, « La divinité – en 
l o u e eàр ateàetàрa po ateà– protège Romana » [id., fig. 1b]. 
 
 
                                                             
7 Voir MASTROCINQUE 2014, p. 208, n° cat. 582 : cornaline convexe présentant un taureau dont les cornes sont 
so esà pa à lesà ustesà deà “ l à età d р lios ;à e à e e gue,à leà o à duàp op i tai eà deà l i tailleà "en écriture 
spéculaire", HELIODORVS. 
8 ZWIERLEIN-DIEHL 2007, p. 371, fig. 222, pl. 55. 
9 GIRARD 1998, p. 17. 
10 Voir MICHEL 2001, pp. 243-244, n° 383, pl.  56 : répétition de la même sentence à onze reprises pour apaiser 
les douleurs menstruelles. Voir aussi ibid., p. 213, n° 338, pl. 50 ; 246, n° 388, pl. 57 : le fait de répéter par trois 
foisàl i pératif ECCE,àouàl i itialeàK K K, donne à la formule un caractère formel propre à conjurer le sort (dans 
ce cas, les coliques).  
11 ZWIERLEIN-DIEHL 2002, p. 95, n° cat. 115 ; 119, fig. 16 (pl. coul.). 
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1.1.2. FONCTION ORNEMENTALE 
 
§1. Tant les intailles que les camées peuvent également être employés comme ornement (dont un 
e ploiàsi gulie àsu àleàfou eauàd u eà p e 12 ou comme bijou, insérés dans des bracelets, des fibules, 
desàpe de tifsà ollie sàouàpe da tsàd o eille ,àdesà ui asses,à oi eàplusà a e e tàsu àdesà o hesàouà
des diadèmes. Au Moyen-Âge, on les retrouve notamment enchâssées dans des reliquaires (par 
exemple, croix de Didier de Brescia, châsse des Rois Mages du Dom de Cologne ou, entre autres, 
off età eli uai eàdeà‹eud i àappa te a tàauàt so àdeàl a a eàdeà“ai t-Mau i eàd ágau e à[Pl. Q, 

figg. 119-120])13. En règle générale, les thèmes iconographiques des gemmes ornementales ne 
diffèrent que très peu de ceux utilisés à des fins sigillaires :àdeà a i eàg ale,àilàs agitàsi ple e tà
deàsujetsàouàdeàs esà jouissa tesà o eà laà ep se tatio àd u eàdi i it à tut lai e,àdeàs esà
pasto alesàouàd all go ies .àái siàilà taitàpasà a eà u u eàeffigieàd áph oditeàouàd É osàsoitàu àga a tà
d a ou àet,àpa àe te sio à– pour anticiper sur un usage attesté des pierres fines comme cadeau – un 
gageàdeàfid lit àe t eàdeu àpe so esàs ha gea tà utuelle e tàdesàp se ts.àD ailleu s,àda sà eà
cadre particulier, ladite utilisation peut être soulignée par une légende ad hoc : THΝKA| HΝTOΝ |ƱPON, 
« Un cadeau à la belle » apparaît ainsi en trois lignes sur un camée du British Museum14. C estàda sà
cette optique ornementale, réu issa tàda sàleàt a ailàdeàlaàpie eàlesà l e tsàd u àa tàplasti ueà à
part, que les Romains, à partir du IIème s. av. J.-C. se sont passionné pour les intailles autant que pour 
les camées, "certains membres de la noblesse (réunissant) des collections. La première 
« dactyliothèque » fut formée par Scaurus, puis Pompée offrit celle de Mithridate à Jupiter Capitolin 
et César en dédia six à Vénus Genetrix (Pline, NH, 37, 11)"15. 
 
1.1.3. FONCTION SPHRAGISTIQUE (SIGILLAIRE) 
 
§1. Mais, "à une époque où les lois so ptuai esàli itaie tàl usageàdesà ijou ,à o eàlaàΚe àOppiaà … à
etàoùàl usageàdesàa eau àd o à taità se àau às ateu s,à he alie sàetàt i u sà ilitai esà Tite-Live, 
23, 12, 2 ; Appien, Libyca, 104), le goût pour les pierres gravées rejoignait une nécessité pratique 
(utilitas), celle de sceller (signare) les documents officiels"16. Conséquemment,à à l e eptio à desà
gemmes clairement magiques, les intailles peuvent avoir une fonction sphragistique – à savoir servir 
de sceau (signum) –, ce qui permettait d authe tifie à u à do u e tà e à a se eà deà sig atu eà
attestatio àdeà o fo it ,àl galisatio àd u àdo u e t  :àe àattesteàlaà e o stitutio àd u àdo u e tà

légal (tablette) mis au jour en 1875 dans la maison du banquier L. Caecilius Iucundus à Pompéi [Pl. 1, 
fig. 1];àilàs agitàdeàlaà uitta eàpou àleà ailàd u eàfullonica sur laquelle ont été apposés les sceaux du 
banquier et de trois témoins (dont un esclave)17. Dans le cas de missives en papyrus ou en parchemin, 
une bulla en argile ou en cire scellait la fermetu eàduàpli,à e à ga a tissaità l o igi e,à età attestaità duà
a a t eà o àou e tàdeà eàde ie àsià leà a hetà taità i ta tà à l a i eà hezà leàdesti atai e18. Or, si 

l tudeàdesài s iptio sàsu àlesàpie esàg a esàetàlesàa eau à talli uesàseàsitue tàauà oise e t 
entre différentes disciplines (épigraphie, numismatique surtout), elle est aussi, du fait de cette 
fonction sphragistique, tributaire dans une certaine mesure des connaissances acquises sur la sigillaire 
antique : cette dernière, en effet, met davantage en lumière la distinction entre les différentes 
at go iesàju idi uesàetàlesàfo tio sàdesàpe so esà uiàe àusaie t.àC estàpou uoiàilàestà essai eà

faire la lu i eàsu àl utilisatio àdesà a hetsà età o àdesàta po s àda sàl á ti uit àetàd i t odui eàlaà
diff e eà o eptuelleàe t eàs eau àpu li sàetàp i sàa a tàd e à e i à àlaàdi e sio à pig aphi ueà

                                                             
12 Voir ZWIERLEIN-DIEHL 2007, p. 18, ill. 2 ; 337, fig. 11, pl. 4. 
13 Voir ZWIERLEIN-DIEHL 1998, p. 15, fig. 2, ANTOINE-KÖNIG 2014, pp. 52-55, n° cat. 9 (= ZWIERLEIN-DIEHL 2007, pp. 238-
239 ; 259-260 ; 466, ill. 824, pl. 183 ; 472-473, ill. 851 et 853, pls. 193-194), et SENA CHIESA 1997. 
14 RICHTER 1971, p. 81, n° 404, ill. 404 (= WALTERS 1926, p. 349, n° 3712). 
15 Voir SAURON 2013, p. 183. 
16 Voir ibidem. 
17 Ibid., p. 99 ; 146, pl. 114. 
18 ZWIERLEIN-DIEHL 2007, p. 6. 
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des pierres gravées proprement dites. La plupart des sceaux qui nous sont connus sont privés, souvent 
deàpetiteà taille,ào alesàouàe àfo eàd a a de,àetàdo tàles registres figurés sont variés. Les sceaux 
pu li s,àeu ,à e oie tà àu eà i stitutio ,àu à agist atàouà fo tà f e eà à laàdateàd appositio àduà
a het.àΚ i s iptio à u ilsàpo te tàestàappel eà ύ αàouà φή.àO àutiliseàdesà a hetsàe à i eà à

usage quotidien), en argile, en plomb, voire en bitume19. Servant avant tout à garantir le caractère 
p i à deà eà u ilsà s elle tà do u e t,à o ilie ,à ilsà e à a ue tà laà p op i t à ouà se e tà à laà
préserver20. En effet, dans les maisons, le maître a parfois pour habitude de fermer ses réserves, ses 
ellie sàpou àlesàga de àduà olàetàduà hapa dageàdesàes la esàdo esti ues,àouàlo s u ilàlaisseàsaàfe eà
seule.à Da sà laà pi eà d йs h le,à Cl te est eà s e o gueillità deà a oi à is à au u à desà s eau à
u ága e o àaàpos àlo sàdeà l e p ditio àt o e eà Agamemnon, 606-610). Le dessein est avant 

tout que le sceau soit intact au moment de la réouverture pour garantir que ce dont il assure la 
fe etu eà aàpasà t àutilis à à au aisàes ie t.àΠ est-ce pas Pompée (Plutarque, Vie de Pompée, X, 

à uiàaàappos àdesàs eau àsu àlesàglai esàdeàsesàsoldatsàafi à u ilsà eàs e t etue tàpas ? Mais les 
sceaux ont différentes autres fonctions :às ilsàse e tà àide tifie àleu àpo teu àouà àleà e o aît e,à à
sceller les correspondances ou à valider un o t at,à ilsàso tà gale e tàutilis sàpou à a ue àd u à
sig eàlesàa i au àsa ifi sàlo sàdesàoff a desà e àÉg pteàΚagideà ota e t .àD u eà a i eàg aleà
– et comme exposé précédemment dans le cas du banquier Iucundus –, laàp se eàd u à o eà
donné de témoins est nécessaire autant pour ratifier un contrat que dans le cadre de procédures 
judi iai esàouàdeàlaà iseàe àœu eàdeàdispositio sàl galesà:à eàfaisa t,àlesàs eau àde ie e tàpu li s.à
âà l po ueà hell isti ue,à leà o t leà su à esà s eau à està e e à pa à lesà offi esà deà l État.à
Co s ue e t,à laà hasseà à laà falsifi atio àdesà ta po sàpu li sà est,à d sà l po ueàdeà “olo ,àu eà
p o upatio à o sta teàdesà agist atsàe à ha geàdesà f audesà eà uià estàpasà leà asàdesàs eau à
privés qui peuvent être imités relativement facilement et sans grand risque). Les sceaux officiels – 
eu àdeàl ad i ist atio à o aleàouài p ialeàetàdesà agist atsà tati uesà– sont utilisés pour autoriser 

et valider certains documents ou pour représenter le pouvoir en place vis-à-vis de la population ou 
desàdi igea tsàdesà aut esà États.àâàáth es,à l pistateàdesàp ta esàestà leà ga die àduà s eauàpu li à
(σφ α ὶςà οσία)21. Mais à part être un symbole étatique, les sceaux publics se réfèrent aux offices 
et aux autorités elles-mêmes :àleà a hetàd u  roi symbolise sa puissance et celui qui possède le sceau, 
même par procuration, a les rênes du pouvoir. Ainsi Alexandre, âgé de seize ans, fut-il nommé kyrios 
deà l ad i ist atio àetàduàs eauà o alàe à l a se eàdeàso àp eàpa tiàe à a pag eà Pluta ue,àVie 
d ále a d e, IX, 1). Conséquemment, aux époques hellénistiques et impériales, les gouvernants 
désignent leur successeur en leur cédant leur sceau. Finalement, si les documents scellés sont 
usuellement conservés dans des archives publiques ou personnelles, les temples sont, selon la 
tradition, également des dépôts sûrs. 
 
§2. Sur les pierres gravées proprement dites, la fonction sigillaire peut être soulignée par les 
inscriptions de trois manières :àd a o dàleàse sàdeàle tu eàdeàl i s iptio ,àe suiteàso àmessage ou sa 
racine étymologique.àP e i e e t,àilàse leà ide tàdeàsuppose à u u eàappellatio àseàp se ta tà
à l e e sàsu à leà ta po à– inscription rétrograde sur la pierre fine elle-même – aura une fonction 
sph agisti ueàplut tà u o e e tale,àlaàfi alit à ta tà ueàl i s iptio àsoitàlueà àl e d oitàsu àleà a het.à
Cette considération entendue – et dans le cas de termes uniques inscrits en entier sur la gemme – le 
asàauàg itifàd appa te a eàestàaussiàu ài di eàsuppl e tai eàe àsous-entendant « le sceauàde… ». 
й suite,àl ajoutàd u eàfo eà e aleàouàd u eàfo uleà o te ueàda sàleà« message »àdeàl i s iptio à
constitue un indice supplémentaire – sinon une preuve – même si dans ce cas marginal le sens de 
lecture est aléatoire. On peut citer entre autres le scarabée éginétique de Thersis, datant du deuxième 
quart du VIème s. av. J.-C.à gl pti ueà g e ueà a haï ue ,à su à le uelà appa aîtà l i s iptio à o -
rétrograde (!) ΘEPϟIOϟ EMI ϟAMA ME ME ANOIΓE, « Je suis le sceau (ou les « armoiries » [σῆ α]  de 

                                                             
19 Voir ROSTOVTZEFF 1933, p. 5. 
20 Voir PLANTZOS 1999, pp. 18-22. 
21 Voir IG II2, n° 1445, ll. 23-24. 
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Thersis ;à eà ou ezàpas ! »22 (n° 60 ci-dessous).àDa sàd aut esà as,àlaà f e eàauàs eauà està ueà
sous-entendue par la formule verbale EMI, ἰ ί, « Je suis ...à/àΘ appa tie sà  ... », mais sans que le sens 
deà le tu eà i flueà su à laà fo tio à sigillai eà suppos e.àâà tit eàd e e ple,à siàKPEONTI- A(I) EMI est 
rétrograde sur un scarabée contemporain de celui de Thersis23,àtelà estàpasàleà asàd u às a a oïdeà
eubéen de la deuxième moitié du VIème s. av. J.-C. portant la marque XAPI |EMO24. Dans ce second 
as,à està la disposition épigraphique en lignes qui le rattache aux sceaux à texte phéniciens et 

chypriotes dont il est directement inspiré25,à eàsiàl appellatio àestài s iteà àdessei à a à o stitu eà
de la racine EMI.àйtà està eà a a t eàsémantique qui détermine le troisième critère cumulé (mais non 
nécessaire) de définition implicite de la fonction sigillaire : en lien avec un motif iconographique qui 
seà f eàdi e te e tà àlaà a i eàli guisti ueàdeàl appellatio ,àilà a a t iseàu àe l eà uiàfaitàoffi eà
d « armoiries », donc de moyen de reconnaissance et de « signature » pour son porteur. Ainsi en est-
il notamment de deux intailles du Cabinet des Médailles26, une cornaline et une calcédoine, portant 
respectivement les inscriptions rétrogrades CORNVF et MVS : la p e i eà o sisteàe àl a iatio àduà
gentilice Cornuficius (voire du surnom Cornuficianus)27 e à lie à a e à laà ep se tatio à d u à lie ,à
tandis que la seconde, en corrélation avec une image de rat, reprend le surnom Mus28. Toutefois, dans 
le cas de certaines gentes et de personnages illustres, le recours à une légende complémentaire sur 
laàge eà taitàpasà essai e.àΠousà à e ie d o sàauàpoi tà . .àduàp se tà hapit eàlo s ueà ousà
t aite o sà deà l utilisatio à desà pie es fines comme talismans. D u eà aut eà a i e,à lesà i taillesà
utilisées comme tampons ont pu servir pour imprimer des images sur des vases pour en enrichir le 
décor29 ou comme marque de fabrique dans certaines manufactures. En témoigne une amulette à 
visée médicale pour un collyrium po ta tàl i s iptio àHEROPHILI OPOBALSAMVM, « Pommade pour 
les yeux de Herophilos »30. Il est cependant nécessaire de préciser que la fonction ornementale ou 
sph agisti ueà deà laà ge eà peutà t eà ueà te po ai e : elle peut servir de sceau pendant une 
génération, puis être ensuite réutilisée comme souvenir, enchâssée dans un bijou – bracelet, 
pendentif – ou un reliquaire, ou servir de sceau à la suite de la gravure à postériori du nom du 
propriétaire sur une intaille héritée ou reçue en cadeau – le registre figuré peut servir à orner des 
ijou àpuis,àap sàadjo tio àd u eàl ge de,à t eàutilis à o eàe l eàdeàs eau. 

 
 
1.2. USAGES DIVERS DES GEMMES DANS LA VIE QUOTIDIENNE 
 
Il est cependant primordial de distinguer les fonctions reconnues des gemmes (3) et les usages u o à
peut en faire.  
 
1.2.1. PRÉSENT, CADEAU 
 
§1. Un de ces emplois le plus connu est celui de cadeau ou de présent honorifique : selon Plutarque 
(Vie de Lucullus, II, 3), Ptolémée IX offrit à L. Licinius Lucullus une intaille en émeraude sertie dans un 

                                                             
22 ZWIERLEIN-DIEHL 2007, p. 36 e pli atio àdeàl i s iptio à;à ,àfig.à ,àpl.à .àBOARDMAN 1968a, p. 76, n° 176, fig. 
2.  
23 Ibid., p. 74, n° 175, pl. XI. 
24 Voir GUARDUCCI 1967-1978, I, p. 85 :à àl po ueàa haï ue,àleàOàa aitàlaà aleu àdeàl o i o ,àdeàl o gaàetàdeàlaà
diphtongue -ο .à Deà fait,à leà g itifà appa aîtà sousà laà fo eà d u eà te i aiso à e à -O,à elaà jus u à laà fo eà
euclidienne de 403/402 av. J.-C. (idid., p. 87).  
25 Voir BOARDMAN 1968a, p. 22, n. 13, n° 21, pl. I.  
26 LE BLANT 1896, p. 142, n° 390 ; 159, n° 491. 
27 Voir SOLIN, SALOMIES 1994, p. 61 (Cornuficius) ; 318 (Cornuficianus). 
28 Voir ibid., p. 366 (Mus). 
29 GUIRAUD 1996, p. 15. 
30 ZWIERLEIN-DIEHL 2007, p. 143 ; 430, fig. 595, pl. 124, et DASEN 2011, p. 72, pl. 7. 
Ce Hérophilos de aità sa sà ulà douteà t eà ateu àd o gue tsà pou à lesà eu ,à età ilà utilisaità so à s eauà o eà
marque de fabrique de ses produits. 
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anneau en or, sur laquelle était gravé son portrait. Par ce biais, on pouvait également formuler des 
œu à àu àa iàou,à o eà estàleà asàsu àu ài tailleàe à istalàdeà o heàdes Staatliche Museen de 

Berlin (185-192 apr. J.-C. ,àdi e te e tà à l e pe eu 31. Cette démarche peut également prendre la 
fo eàd u eà a ifestatio àdeàs pathie : selon Polybe [XV, 31, 9], un certain Aristoménès, qui voulait 
flatter Agathoclès, un favori du roi Ptolémée IV Philopator (222/1-205/4 av. J.-C.), portait un anneau 
avec son portrait et avait appelé sa fille Agathocléia. 
 
1.2.2. INSTRUMENT DE PROPAGANDE, PANÉGYRIQUE 
 
§1. Les pierres gravées peuvent également être utilisées pour véhiculer des propos, des idées à visée 
de propagande en rapport avec une doctrine politique : elles peuvent signifier ou clarifier les intentions 
desàgou e a tsàouàe alte àlesà alisatio sàdeà esàde ie s,à àl i sta àdesàpa g i ues,àauàt a e sàdeà
th esà i o og aphi uesà all go i uesà ueà l o à et ou eà su à lesà o aiesà ota e t.à Ilà s agità
o s ue e tàd u eàso teàdeà iseàe às eàduàpou oi àpa àlui- e.àâàl i sta àdeà eà u o tàfaitàlesà

souverains des royaumes hellénistiques, les empereurs romains – et avant eux les princes et les 
dignitaires de la République – se sont fait confectionner de nombreuses pierres, gravées certes plus 
sousàlaàfo eàdeà a esà ueàd i tailles,àlesà ep se ta tàseulsàouàa e àdesào jets,àdesàa i au ,àdesà
signes marquant leur pouvoir, leurs intentions de gouvernement ou les hauts faits de guerre de leurs 
a t esà ouà d eu -mêmes32. Ainsi, si pour les camées impériaux il demeure des exemples 
remarquables tels que le Grand Camée de France33 ou la Gemma Augustea34 sous la forme de véritables 
panégyriques gravés à grande échelle sur pierre fine, force est de constater que ces chefs-d œu eàseà
démarquent totalement des canons de la numismatique. Leur composition iconographique complexe, 
l uili eà età laà oh sio à i te esà ai sià ueà leà ejetà deà touteà s h atisatio ào ulte tà laà t aditio à
héritée des grands camées hellénistiques (comme le Camée Gonzague35 ou le Camée de Vienne)36 et 
a a t is eàpa àl i te p t atio àst listi ueàetài o og aphi ueàe t eàlaàgl pti ueàetàlaà u is ati ueà

(motif des capita iugata dont le type est hérité du monnayage ptolémaïque, même si la différence de 
tailleàe t eà a eàetà o aieàestà ota le .àO ,àtelà estàpasàleà asàdeà e tai esài taillesàaugust e esà
de grande valeur qui, elles, en gardant les dimensions minuscules qui les caractérisent, font 
directement écho à la production monétaire de leur époque. Citons entre autres une sardoine de 
Boston dont le registre figuré, à quelques détails près, se retrouve sur les monnaies contemporaines37. 
Malheureusement, les pierres confectionnées par de grands artisans-graveurs sont le plus souvent des 
commandes de particuliers et non une production à grande échelle en vue de satisfaire une clientèle 
pl ie e.à Ilà s agità deà ijou à deà g a deà ualit ,à telsà lesà po t aits,à lesà s olesà politi ues,à lesà

                                                             
31 AGDS II, 1, pp. 197-198, n° 561, pl. 96 : inscription fragmentaire en périphérie de la gemme qui se comprend 
o eàu à œuàdeàΠou el-á àad ess à àl e pe eu àCo ode,àFELI[CI IMP]ERA[TORI]  ANNVM N[OVVM] FA[VSTVM 

FELIC]EM•. 
32 Pour illustrer ce dernier cas, il suffitàdeàp e d eàe àe e pleàu à o a ageàdeàlaà‘ pu li ueàdat àdeàl a eà
58 avant J.-C., frappé par les monétaires Marcus Aemilius Scaurus et Publius Plautius Hypsaeus (BMC/RR, I, p. 
484, nos 3876-3882, pl. XLVIII/13-14 ; RRC, pp. 446-447, n° 422/1, pl. LI/14) et qui fait référence, au droit, à la 
révolte nabatéenne du roi Arétas de Pétra que Marcus Aemilius Scaurus réprima en 62 avant J.-C., et, au revers, 
à la prise de Privernum (cité au sud de Rome) en 329 avant J.-C. par un ancêtre du monétaire, le consul Caius 
Plautius Hypsaeus Decianus (Tite-Live, Histoire romaine, VIII, 20-21). 
33 Voir GIRARD 1998 (23-29 apr. J.-C.). 
34 ZWIERLEIN-DIEHL 2007, pp. 432-434, fig. 610, pl. 128 (10-12 apr. J.-C.). Voir également LAPATIN 2015, p. 145, pl. 
113 (pl. coul.) ; 252. 
35 ZWIERLEIN-DIEHL 2007, p. 371, fig. 221, pl. 55 (datation sujette à caution :àsoitàhell isti ue,àsoitàdeàl po ueà
flavienne). Voir également LAPATIN 2015, p. 140, pl. 103 (pl. coul.) ; 249. 
36 ZWIERLEIN-DIEHL 2007, pp. 370-371, fig. 219, pl. 54 (autour de 278 av. J.-C.). 
37 Ibid., p. 421, fig. 505, pl. 109 : Octavien-Πeptu eà su à u à ha à ti à pa à u à attelageàd hippo a pes.à RIC, I, 
Augustus, p. 59, n° 256 : monnaie représentant Octavien Pantocrator, tenant aplustrum et sceptre. Selon C. Pérez 
(PÉREZ 1986, p. 350), Octavien, imperator terra marique,àappa aît,àauàle de ai àd á tiu ,à o eàu à ita leà
cosmocrator. 
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représentations de divinités ou les thèmes mythiquesà e alta tà l o igi eà deà e tai esà gentes, et 
exécutés à la demande de patriciens fortunés38. Conséquemment, si la numismatique a cet avantage 
de pouvoir faire passer les messages cryptés à travers les strates de la société romaine à cause de sa 
nature même de moyen de paiement nécessaire à tous, le vecteur de propagation de « codes » gravés 
sur les pierres ne peut se faire que par le recours à la pâte de verre comme matière première, cette 
de i eà ta tà d u eà fa i atio à apideà età d u à o tà deà p odu tio à moindre. Cela autorise la 
manufacture de ces gemmes à grande échelle afin toucher un maximum de personnes. Ces intailles 
sont particulièrement nombreuses à la fin de la République, lors des luttes entre diverses factions pour 
laàp iseàduàpou oi ,àetàl a e e tàd O ta ie àáuguste39. 
 
1.2.3. TALISMAN, AMULETTE 
 
§1. U à aut eà usageà i po ta tà u o à leu à att i ueà està eluià deà talis a à ouà d a uletteà à eà pasà
confondre avec les vertus ésotériques des pierres magiques). Le talisman est souvent adjoint à une 
formule augurale (par exemple, Di te servent ou,à o eà estàleà asàsu àu eà al doi eàdeàl po ueà
augustéenne40, SILVIDTS, Silvi di te servent, « Que lesàdieu às l est esàt assiste t ! » – voir n° 250 ci-
dessous – ou LVXVRI DI TE SERVENT sur une cornaline de la collection Guardabassi41) tandis que 
l a uletteàaàu eàfo tio àp ote t i eà ai si,ào eàd u eàfigu eàdeàM th ,àladiteàge eàp ot geàdeà
l i esse 42 mais exclusivement sur les pierres gravées dont le registre figuré reprend une effigie de 
divinité salutaire (le plus souvent Bonus Eventus ou Fortuna .à á pig apheà ouà e i hieà d u eà
i s iptio à deà atu eà aut eà u u eà fo uleà augu aleà – comme une appellation –, l usageà deà esà
gemmes en tant que porte-bonheur est défini par les attributs de la personnification dont leur surface 
est ornée :àu eà o eàd a o da eàetàu àgou e ailà ep se t sàa e àlaàнo tu eàfo tàdeà etteàde i eà
une divinité panthéistique, autant une dispensatrice deà ha eà u un guide du destin [Pl. A, fig. 2]43. 
Afin de tendre à une finalité similaire, des symboles de bonheur (blé, pavot) ou des animaux (vertu ou 
att i utàd u àdieu 44 peu e tà gale e tà t eà hoisià àl e e pleàduàs eauà ueàl e pe eu àGal aàte aità
d u eàt aditio àfa iliale,àu à hie àsu àu à ost e,àqui est un symbole de vigilance. Le matériau de la 
pierre influe aussi sur la portée apotropaïque des intailles45.àΚ e tailàdesàpossi ilit sàdeàp ote tio à
estàd auta tàplusàg a dà ueàlesàdi i it s,àe àpa ti ulie ,ào tàdesàpe so alit sà ultiplesàetàpeu e t être 
honorées pour plusieurs fonctions. Enfin, selon les circonstances ou la période particulière de la vie 
d u àho e,à eàde ie àpou aitàfai eàappelà àdesàdi i it sàdi e sesàtoutàauàlo gàdeàso àe iste eàetàe à
changer au gré de ses besoins. Ce qui impli ueàd auta tàlesà a iatio sàpote tiellesàdeàl effigieàg a eà
su à l i tailleàd u àtelàpe so age.àái si,àpou àe à e e i à i e e tà à laà fo tio àsph agisti ueàdesà
aguesàdesàpe so esàillust es,àl e pe eu àáugusteà utilisa-t-il pas moins de trois intailles à fonction 

sigillaire dont les types lui sont restés propres, que ce soit sur les monnaies ou sur les gemmes (Pline 

                                                             
38 Voir E. ZWIERLEIN-DIEHL 2005, pp. 321-343, et VOLLENWEIDER 1966, pp. 17-22. 
39 O àpeutà ite àt oisàpo t aitsàsu ài tailleà àl effigieàdesàprincipes Brutus, Pompée et Octavien dont il a dû circuler 
de nombreuses copies en pâte de verre. WALTERS 1926, p. 208, nos 1965 (améthyste [Pl. A, fig. 6]) et 1972 
(sardoine), pl. XXV. FURTWÄNGLER 1896, p. 240, n° 6536, pl. 46 (jaspe). 
40 AGDS II, 1, p. 164, n° 435, pl. 77. 
41 Voir VITELLOZZI 2010b, p. 274, n° 307 : figure de Jupiter debout, tenant foudre et sceptre, avec la formule 
augurale LVXV|RI D-I TE SERV|ENT (type A1CG), « Ô Luxurius, que les dieux te gardent ! » ["O Luxurius, gli dei ti 
conservino"]. 
42 Voir GUIRAUD ,à p.à .àM th ,àpe so ifi atio à deà l i esse,à està pasà u eàdi i it à i po ta teà età o à e à
connaît peu de représentations hors du cercle privé des intailles.  
43 Voir SENA CHIESA 1966, p.237, n° 579, pl. XXIX :àl i s iptio , IUL|IA͡NI (sic), gravée autour de la représentation de 
Fortuna te a tàu eà o eàd a o da eàetàu àgou e ail,à ep e dàleà o àduàp op i tai e. 
44 Voir COMMELIN 1994, p. 15 : le lion représente entre autres la force physique, le courage, mais est aussi un des 
animaux représentatifs de la déesse Cybèle. 
45 Κaà o ali e,àl h atite,à l a th steàetàleà jaspeà e fo eàleà leàdeàtalis a àetàaug e teàai sià laàpuissa eà
protectrice de la pierre. Voir AUBRY 2009, p. 317, n. 58 (jaspe rouge ou noir). Voir également GUIRAUD 1996, p. 10 ; 
31-36. 
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l á ie ,àHistoire Naturelle, XXXVII, 8 ; Suétone, Vie des Douze Césars, II, 50 ; Dion Cassius, Histoire 
romaine, LIII, 3, 4)46. Il avait toutàd a o dà hoisià o eàs eauàu eàsphi 47, bijou hérité de sa mère – 
leà faità u u à ijouàsoità utilis àdeàg atio àe àg atio àposeà leàp o l eàdeàlaàdatatio àdeà laà
pie e,à est-à-dire de la date de sa confection48.àй suite,à ilàoptaàpou àl effigieàd ále a d eàleàG a dà
avant de jeter son dévolu sur son propre portrait – dont on sait que le graveur Dioscouridès l e utaà
entre 28 et 17 avant J.-C. (Dion Cassius, Histoire, LI, 3, 6)49.àO àpeutà epe da tàs to e à u ilà aità
jamais utilisé son signe zodiacal, le capricorne50,à o eàs eau,àalo sà u ilàestà ou a e tàutilis àsu à
ses monnaies51. Quant à Jules César, qui prétendait descendre, par le biais de sa gens, directement 
d É e,àilàutilisaitàl effigieàdeà eàp estigieu àa t eà– type du prince Énée portant son père Anchise sur 
l pauleà– ou la représentation de la mère du Troyen, la déesse Vénus (Dion Cassius, Histoire romaine, 
XLIII, 43, 3)52. 
 
1.2.4. USAGES ANNEXES 
 
§1. Pou àe àte i e ,àetà àtit eàd utilisatio sàa e es,àu eàpie eàg a eàpeutàaussià t e,à o me nous 
leà e o sàetàpou àauta tà u elleàpo teàu eài s iptio ,àu eàattestatio à– voire une légitimation – du 
statutà i i ueàdeàso àpo teu à aff a hi,àes la e ,àu eài di atio àdeàl tapeàdeàso à cursus honorum 
(mention de la magistrature) ou un indice de son appartenance ou non au corps des citoyens par le 
iaisà deà l adjo tio à deà so à eth i ueà ouà deà saà t i uà ito e ,à p g i ,à t a ge .à Da sà deà tellesà
i o sta es,à auà sei à d u à g oupeà sp ifi ueà do à fa ille,à asso iatio ,à u io ,à laà agueà està

suscepti leàd agi àaussià o eàu àsig eàdeà e o aissa e :à est-ce pas Électre qui, dans la tragédie 
deà“opho le,à e o aîtàso àf eàp te du e tà o tàauàfaità u ilàpo teàleàs eauàdeàso àp e ?  
 
 
1.3. FORMES DES PIERRES GRAVÉES ET MATÉRIAUX UTILISÉS POUR LEUR CONFECTION 

 
Κaà a i t àda sàlaà o fo atio àdesàpie esàg a esàestà elati e e tà asteàsiào às atta heà àu àspe t eà
de recherche très large remontant à leur origine53. 
 
1.3.1. SCARABÉES (ET SCARABÉOÏDES), DISQUES MÉTALLIQUES, INTAILLES ET CAMÉES 

 
§1. ‹outefois,à duà faità deà laà po t eà pig aphi ueà deà eà t a ailà est-à-dire spécifiquement les 
i s iptio sàg e uesàetàlati es ,àjeà eà atta he aiàpasà àd i eàlaàgl pti ueà toise,à ie eàouà
phénicienne dans lesquelles on rencontrait des disques, des cylindres, des lentoïdes ou des 

                                                             
46 Voir INSTINSKY 1962. 
47 Voir VOLLENWEIDER 1966, p.18.  
48 Le contexte archéologique de trouvaille des pierres est souvent inconnu – surtout si, comme moi, on étudie 
des collections muséales dont la confection remonte, pour certaines, à la Renaissance – et, de toute manière 
assez peu pertinent : les gemmes sont des bijoux familiaux, qui se transmettent de père en fils (les intailles serties 
dans des bagues sont des bijoux lourds, donc peu féminins ;àdeàplus,à o eàda sàl á ti uit àlaàfe eà aàpasà
deàpe so alit àju idi ueà àp op e e tàpa le ,àelleà aàau u eà aiso àdeàpo te àu àta po à àso àdoigtà– la pierre 
gravée revêtant dans ce cas la fonction de sceau, étant donné queàlaàsig atu eà e isteàpas .àCo s ue e t,à
le terminus ante quem deàlaàd ou e teàd u eà agueàouàdeàlaàseuleàpie eàg a eàpeutà t eà ie àpost ieu à àsaà
confection. 
49 Voir ZAZOFF 1983, p. 315. 
50 Voir Suétone, Vie des Douze Césars, II, 94 : la Lune était e àCap i o eà àlaà aissa eàd áuguste. 
51 RIC, I, Augustus, p. 49, n° 124, pl. 2 (denier / revers) ; 50, n° 128, pl. 3 (id.). 
52 BMC/RR, II, East, p. 469, nos 31-35, pl. CX/20 ; RRC, p. 471, n° 458/1, pl. LIV/10 : denier de Jules César présentant 
auàd oitàu à usteàdiad àdeàV usàet,àauà e e s,àÉ eàpo ta tàso àp eàsu àl paule. 
53 Voir BOARDMAN 1979, pp. 384- à ta leauà apitulatifàdesàfo esàdeàpie esàetàd a eau ,àdeàl po ueàp -
palatial à celle des royaumes hellénistiques). 
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amygdaloïdes54 à partir des alentours de 1900 av. J.-C. en connexion avec des inscriptions sémitiques, 
en hiéroglyphes55 ou en linéaire A et B. Toutefois, si je traite de la glyptique étrusque dans cette 
e he he,àj à e ie drai en détail lorsque je parlerai de la tradition épigraphique de leur légende (voir 

point 1.6.2. ci-dessous). Pour le creuset archéologique grec, siàl po ueàg o t i ueà -700 av. J.-
C. à appo teà ueàpeuàd l e tsài t essa tsàauà i eauà pig aphi ue, la période intéressante débute 
avec les productions grecques archaïque et insulaire (à partir du VIIème s. av. J.-C.), qui voient 
l appa itio à o à seule e tà desà i s iptio sà e à lett esà g e ues,à aisà u eà olutio à ai sià u u eà
stylisation de la forme des scarabées et scarabéoïdes, eux-mêmes hérités de la tradition égyptienne56.  
 
§2. Les pierres gravées archaïques marquent ainsi le point de départ de tout examen de la glyptique 
grecque dite « classique »àai sià ueàlaàp e i eàattestatio àd i s iptio sàe àlettres grecques : celles-
ci apparaissent dans le deuxième quart du VIème s. av. J.-C.àsu àdeu às a a esàd Égi e57 et un disque 
e à istalàdeà o heàp o e a tà aise la le e tàd йu e58.à‹ousàt oisàso tàdi e te e tàd i flue eà
phénicienne et font référence à la fonction sphragistique du tampon59. Vers la fin du VIème siècle, la 
forme de la surface gravée est encore relativement ovale – dû en cela à la forme générale des 
scarabées – aisàte dàsoità às effile à uel ueàpeu,àsoità às a o di ,àlo s ueàleà otifài cisé se retrouve 
sur des chatons de bague métalliques ou des disques de section cylindrique ou des lentoïdes60. Les 
principales caractéristiques de la période classique (grosso modo les Vème et IVème s. av. J.-C.) sont, tout 
d a o d,àlaàdo i a eàdeàlaàfo e archaïque des scarabéoïdes (les lentoïdes, les rhomboïdes et les 
cylindres se font plus rare)61, mais aussi le gain de popularité des bagues portant des chatons 

talli uesàg a sàouào esàd i taillesàdeàse tio àse i-bombée62. Sur les anneaux en or, en argent 
ou en électrum, les formes varient selon le motif figuré, allant des conformations rondes à ovale – 
voire carrément « en amande » – jus u aux surfaces rectangulaires ou en losange63.  
 
§3. á e àlaàp iodeàhell isti ue,àl a tàdesàpie esàg a esà– au niveau du style, des sujets gravées et 
des formes des gemmes – opère une transition, se définissant davantage comme précurseur de la 
glyptique romaine républicaine que comme dépositaire de la tradition grecque classique. La forme de 
gemmes la plus caractéristique des IIIème et IIème s. av. J.-C. est un type de large pierre gravée ovale 
dot eàd u eàfa eàl g e e tà o e eà– fo eà asi ueà ta tàappa uà àlaàfi àdeàl po ueàa haï ue.à
Toutefois, cette nouvelle tendance emprunte également beaucoup aux scarabéoïdes du IVème s. av. J.-
C. dont le côté bombé et stylisé fut progressivement préféré à la face plate pour y graver des motifs 
divers : enlevez les perforations des scarabéoïdes – pour les porter en pendentifs – et la section épaisse 
de la bordure, et vous obtenez la forme-t peà deà l i tailleà hell isti ue64.à âà l i sta à desà ge esà
classiques, la conformation de la surface de gravure est dépendante du motif à y faire figurer : ainsi, 
par exemple, on préférera des pierres rondes ou légèrement ovale pour les bustes, ou des supports de 
section plus convexe pour les portraits frontaux ou les capita iugata (afin de gagner en profondeur) – 
la mode hellénistique préférant le traitement des sujets mythologiques au travers de représentations 
individuelles. Les compositions éminemment plus complexes – comme la Gemme Felix [Pl. A, fig. 3] 
(voir n° 143 ci-dessous)65 – sont davantage considérées en Italie sur des pierres plates de plus petites 
                                                             
54 Voir ibid., p. 37, ill. 59-60. 
55 Voir ZWIERLEIN-DIEHL 2007, p. 23, fig. 23, pl. 10. 
56 Voir BOARDMAN 1970, pp. 140-141, figg. 185-186, et ZWIERLEIN-DIEHL 2007, p. 35, ill. 3. 
57 BOARDMAN 1968a, p. 73-74, nos 175-176.  
58 BOARDMAN 1963, p. 126, n° F26, pl. XV, et BOARDMAN 1968a, p. 22, n° 20, pl. I. 
59 Nous avons déjà parlé au point 1.1. ci-dessus en traitant de la fonction sigillaire des gemmes. 
60 Voir BOARDMAN 1970, p. 157 ; 188, nos 441, 443, ill. 441, 443. Le second exemple se présente sous la forme 
d u eà oîteà li d i ueà o t àsu àu àa eauà àlaàfaço àdesàs a a es. 
61 Voir ibid., p. 203, figg. 2-5 ; 7. 
62 Voir ibid., pp. 189-191, ill. 200. 
63 Voir ibid., p. 213, ill. 217. 
64 Voir ibid., p. 359, ill. 217. 
65 Voir ibid., p. 363, fig. 2. 
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di e sio s.àái sià‘o eà ep e dà àso à o pteàl h itageàdesà o au esàhell isti ues,à aisà op eà
pas de grand changement relativement à la forme et à la section des pierres :à s ilàestàdeà outu eà
d esti e à ueàlesàpie esà o e esàdate tàdeàlaà‘ pu li ueàet lesàplatesàdeàl й pi e,àellesà este tàpou à
la plupart relativement ovale.  
 
§4. Pourtant, suivant un phénomène amorcé dans la glyptique hellénistique – les camées notamment 
[Pl. 1, fig. 2]66 dont le Camée de Vienne67 – ou hérité de la tradition des scarabées [Pl. 1, fig. 3]68, la 
pe fe tio àg o t i ueàdesà o tou sàs a ta disse tà uel ueàpeuàda sàleà ou a tàduàIer s. av. J.-C., 
notamment dans le cas de pierres italiques69 – pierres romaines de tradition étrusque – ou 
d i spi atio àhell isti ueà[Pl. 1, fig. 4]70 – voir également n° 161 ci-dessous [Pl. 18, fig. 120].àΚ esso à
desà a esà à l aubeàdeà l po ueà i p ialeà – et du fait de leur utilisation davantage ornementale 
(pectoral71, mobilier) – ne fait que renforcer ce phénomène :à e tai sàd e t eàeu à i e tàauà ectangle 
t o u à a o diàau àa gles ,à à l o oïdeàouàauàp ifo eà [Pl. A, fig. 4]72.àMaisà eà estàpasà laàseuleà
évolution au niveau des tailles de pierre : si les gemmes ou les disques à surface rectangulaire ou carrée 
apparaissent déjà aux époques classique et hellénistique [Pl. 1, figg. 5-6]73 – d ailleu sà laà odeà seà
perpétue à Rome du Ier s. av. J.-C.àjus u auàBas-Empire, autant sur les intailles [Pl. 1, fig. 7]74 que sur 
les camées75 et les anneaux métalliques76 –, on croise par contre des pierres octogonales [Pl. A, fig. 
5]77 (voir point 1.5.4.1. de la Partie I, §2), un rare exemple de jaspe rouge sculpté en tabula ansata78, 
ainsi que des camées « en amande » voire « en feuille de laurier » présentant des devises galantes ou 
des mots doux [Pl. 2, fig. 8]79.  Vers la fin du Haut-Empire, aux alentours du dernier quart du IIème s. 
apr. J.-C., apparaissent également les pierres à facettes [Pl. 68, fig. 465], sorte de variation en relief 
des pierres octogonales80.  
 
1.3.2. MATÉRIAU, COULEUR, ASPECT, DURETÉ, MINÉRALOGIE 
 
§1. Ce sont presque toujours les mêmes minéraux, environ une douzaine, qui sont utilisés pour graver 
i taillesà età a es.à й à a ge,à ilà e isteà pou ta tà d aut esà at iau à e plo sà deà a i eà plusà

                                                             
66 Voir ZWIERLEIN-DIEHL 2007, p. 372, fig. 228, pl. 56. 
67 Ibid., p. 370, fig. 219, pl. 54. 
68 Voir ibid., pp. 387-388, fig. 317, pl. 76. Voir n° 191 ci-dessous. 
69 Voir MORET 1995, pp. 47-48 ; 53, fig. 6 ; 63, fig. 26. 
70 Voir ZWIERLEIN-DIEHL 2007, p. 412, fig. 456, pl. 99 : Éros attaché à un tropaion sur une améthyste du troisième 
quart du Ier s. av. J.-C. signée AV OY. 
71 âàl e e pleàdeàlaàGemma Augusta. Voir ZWIERLEIN-DIEHL 2007, p. 243. 
72 Voir VOLLENWEIDER, AVISSEAU-BROUSTET 2003, pp. 179-180, n° 228, pl. 23 (coul.) ; 120. RICHTER 1956, p. 132, n° 
657, pl. LXXV. KRUG 1977, pp. 81-82, n° 3, pl. 14. 
73 Voir ZWIERLEIN-DIEHL 2007, p. 363, fig. 174, pl. 43 (env. 400 av. J.-C.) ; 379, fig. 277, pl. 68 (IIIème s. av. J.-C.).  
74 AGW III, p. 137, n° 2139, pl. 79 (IIème s. apr. J.-C.) ; 103-104, n° 1924, pl. 50 (IIIème s. apr. J.-C.). WEISS 2007, p. 
314, n° 648, pl. 85. AGDS IV, Hannover, p. 299, n° 1630, pl. 216 (IIIème-IVème s. apr. J.-C.) ; 304, n° 1666, pl. 220 
(IVème s. apr. J.-C.). 
75 HENIG 1990, pp. 24-25, nos 43-44 (IIème-IIIème s. apr. J.-C.) ; AGDS IV, Hannover, p. 306, n° 1686, pl. 221 (IIIème-
IVème s. apr. J.-C.). 
76 HENKEL 1913, pp. 17-18, n° 116, pl. VI (IVème-Vème s. apr. J.-C.). 
77 SENA CHIESA 1966, p. 418, n° 1533, pl. LXXVII (béryl). HENKEL 1913, p. 171, n° 1884, pl. LXXI (jaspe rouge). AGDS 
I, 3, p. 116, n° 2884, pl. 274 (jaspe rouge / IIIème-IVème s. apr. J.-C.). AGDS IV, Hannover, p. 300, n° 1635 pl. 217 ; 
304, n° 1665, pl. 220 (jaspes rouges / IIIème-IVème s. apr. J.-C.). ZWIERLEIN-DIEHL 2007, p. 448, fig. 699, pl. 155 ; 450, 
fig. 715, pl. 158. NAGY 2011, p. 76, pl. 2 = BARATTE, LANG, LE NIECE, METZGER 2002, p. 76, fig. 82 ; 85-86, pl. II, fig. h.t. 
5 (pl. coul.) ; 89 (datation) (nicolo / IVème s. apr. J.-C.). Voir également PLATZ-HORSTER 2009, pp. 136-138, figg. 13-
14 (= PLATZ-HORSTER 2012, pp. 60-65, n° 27). 
78 Voir LE BLANT 1896, p. 80, n° 211, pl. I. 
79 AGW III, p. 219, n° 2472, pl. 153. HENIG 1990, pp. 16-17, nos 27-30, pl. I. DEMBSKI 2005, p. 174, nos cat. 1240-
1241, pl. 128. NEVEROV 1988, pp. 116-117, n° 260. 
80 HENIG 2007, pp. 181-182, nos 744-746, pl. LIII. 
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marginale. Et selon le traitement que les pierres ont subi au fil du temps – en particulier les dégâts dus 
àl i i atio à–,àellesàpeu e tàs a e àplusàdiffi ileà àide tifie ,àleu àsu fa eàseàt ou a tà la hieàouà

craquelée81. Toutes ou presque sont des pierres fines appartenant pour la plupart à la famille de la 
silice ; les pierres précieuses, du fait de leur coût et de leur indice de dureté plus élevés, étaient gravées 
plus rarement. 
 
§2. Κ aspe tàetàlaà ouleu àdesàpie esàfi esàso tàt sà a i s : tantôt translucide, voire transparent, tantôt 
opaque, et passant allèg e e tàduà e tàauà ougeàetàduàjau eàauà iolet.àPou à etteà aiso ,àilàestàd usageà
de classer les pierres fines par ordre décroissant de dureté (échelle de Mohs, dont les indices vont de 
10 – le diamant – à 1 – la stéatite)82. Ces considérations minéralogiques ne sont toutefoisàd au u e 
importance particulière en ce qui concerne les inscriptions : si la gravure des lettres et des chiffres 
nécessite indubitablement une habileté particulière sur ce type de support lithique, la dureté du 
matériau aà pasà laà oi dre incidence sur la fluidité ou la schématisation des inscriptions. 
Co s ue e t,à aàau u àfo de e tàl h poth seà se s e àpa ta tàduàp di atà ueàles lettres seront 
proportionnellement arrondies ou angulaires selo à u està oissa teàla dureté des gemmes et, partant, 
la difficulté à les inciser. Nous y reviendrons au point 2.3.3.4. de la Partie I, §16. 
Da sàu ào d eàdeàdu et àd oissa t,ào àt ou eàtoutàd a o dàleàg e at,àpie eàt a slu ideàdeàto alit à
ouge,à aisàa e àdesà olo atio sà i a tàdeàl o a geàau brun, voire au bordeaux selon la luminosité. De 
du et àos illa tàe t eà àetà . ,àilàestàt sàp is àdu a tàl á ti uit ,à aisàsu toutà àl po ueàhell isti ueà
pour orner les parures ;à àl po ueà o ai e,àpeuà ou a t,àilà appa aîtà u auàtou a tàdeà ot eà e. 
Da sà laà eà at go ieàdeà sili ate,à laà topazeà do e ,à l aigue-marine (transparente et légèrement 
bleutée) et le lapis-lazuli (bleu foncé opaque) sont encore plus rares. Ensuite, dans la famille des quartz, 
le cristal de roche est le plus dur (6.5-7 Mohs). Du fait de sa transparence et des givrures traversant la 
pierre incolore – ce qui rendait sa gravure confuse –,àlesàG e sàetàlesà‘o ai sàpe saie tà u ilàs agissaità
de glace pétrifiée (Pline, Histoire naturelle,àXXXVII,à .à Ilàestàt sàf ue tà à l poque minoenne et 
apparaît fréquemment dans les lentoïdes grecs archaïques83. Certaines variétés de quartz sont 
olo es,à telleà l a th steàdo tà lesà to alit sà o tàduà lilasàp leà auà ioletà fo à etàdo tà laà fo tio à

principale – comme sa racine étymologique l indique84 – està deà p ot ge à deà l i esse.à ‹ sà a eà à
l po ueàa haï ueàetà lassi ue,ào àlaà et ou eàsou e tàau àp iodesàhell isti ueàetà pu li ai eàpou à
laà o fe tio àdeàpo t aitsàd u eàg a deàfi esseà[Pl. A, fig. 6]85. Passant à un degré de dureté moindre 
(6.25-6.5 Mohs), on trouve des gemmes davantage siliceuses comme la calcédoine – translucide et de 
couleur « nuageuse » allant du gris au brun en passant par un bleu pâle, ce qui en fait une pierre idéale 
pour représenter Zeus/Jupiter, maître des cieux – et le plasma, calcédoine verte relativement foncée 
etàopa ue.àΚaàp e i eàestàt sàutilis eàpou àlesàs a a oïdesàa haï ueàta difàetà àl po ueà lassi ue.à
Κeàp ase,à issuàdeà laà eà s ie,à estàda a tageà t a slu ide,à eà uià e p heàpasàd p ou e àu eà
certaine peine à le distinguer du plasma – d auta tàplusà ueà hezàlesà‘o ai sàleàte eàprasius englobe 
les deux variétés ; de fait, au Ier s. apr. J.-C. – époque à laquelle les pierres vertes étaient à la mode –, 
on applique au prase une forme davantage bombée pour mettre en valeur sa translucidité et la 
app o he àdeà l e aude.àD u eàdu et à t sà l g e e tà i f ieu eà -6.0-6.25), la cornaline est la 
pie eà p f eà à i po teà uelleà po ue :à elleà està leà at ielà do i a tà da sà l a tà a haï ue,à seà
ta gueàd u eàpopula it à galeà àlaà al doi eà àl po ueà lassi ue,à o stitueàlaàg a deà ajo it àdesà
scarabées étrusques et représente statistiquement plus du tiers des pierres gravées romaines. À cela 
deux raisons :àlesàto alit sà a ia lesàda sàlesà ouleu sà haudesà ougeà e ise,àpassa tà àl o a g àetàauà
rouge plus jaune – d o àl appellatio àdeà o ali eà« blonde » àd u eàpa t,àetàlaàst u tu eàdeàla pierre 
uià i poseàpasà u o àluiàappli ueàu eàfo eàpa ti uli eà plateàouà o e .àΚaàsa doi e,àdeà ouleu à

plusàso e,à i a tàauà u ,àestàpa foisà o fo dueàa e àelle,àd auta tàplusà ueàleàte eàlati àpou àlaà

                                                             
81 Voir WÜNSCHE, STEINHART 2010, pp. 42-43, nos 22-24. 
82 Voir ibid., p. 32 :à lasse e tàdesàpie esàfi esàpa ào d eàd oissa tàsu àl helleàdeàMohs. 
83 Voir BOARDMAN 1970, p. 375. 
84 GUIRAUD 1996, p. 43, fig. 21. 
85 Voir WALTERS 1926, p. 208, n° 1965. 
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cornaline était sarda – de Sardes, en Lydie,ào àelleàfutàt ou eà àl o igi e.àй àdes e da tàe o eàd u à
a àda sàl helleàdeàMohsà . -6.0), et en demeurant toujours dans la famille des calcédoines, on 

côtoie des pierres de plus en plus opaques. Avec les gemmes rubanées (agate, onyx, sardonyx), on 
demeure dans la catégorie des supports légèrement translucides : ce qui les caractérise avant tout est 
la présence de strates colorées ou bichromes qui, si elles sont en largeur ou disposées 
transversalement – o eà està leà asàpou à l agateà u a eàde couleurs variées dont la mode est 
héritée des Étrusques – nuisent à la lecture du motif. Cette dernière est pourtant très prisée aux 
po uesà a haï ueà età lassi ueà pou à laà o fe tio à deà li d esà età deà ho oïdes.à Κ o à età laà

sardonyx, en revanche, présentent des couches superposées de calcédoine blanche et de sardoine 
da sàl paisseu àdeàlaàpie e,à eà uiàe àfaitàlesàdeu à at iau àdeàp dile tio àpou àlaà o fe tio àdesà
camées hellénistiques et impériaux – ie à u àl i sta àdeàl agateà u a eàilàa i e que les strates soient 
transversales86. Par extension, le principe des strates étant identique, le nicolo pourrait aussi prétendre 
àdeàlaàg a u eàe à eliefàsiàl alte a eàdeà esà ou hesàta t tàd u à leuà lai ,àta t tàd u à leuà a i eà
i a tàauà oi ,à apportait pas un contraste suffisant. Gravée en creux, une figure donnée traversant 

la couche claire de surface ressort au contact de la seconde strate plus sombre : elle a un certain succès 
à partir du Ier s., mais surtout au IIème s. apr. J.-C. Les pierres résolument opaques apparaissent avec les 
jaspes – toujours de la famille des calcédoines :àilsàso tàdeà ouleu sà a i esàetà lata tesàet,às ilsà eà
contiennent ni givrures, ni strates transversales, ils renferment des impuretés sous forme de 
mouchetures dont le jaspe sanguin, aussi appelé héliotrope, tire le mieux avantage (jaspe vert avec 
desài lusio sàdeàpig e tsàd o deàdeàfe à ougeà if  ; sa racine étymologique la prédispose à se voir 
orné de représentations de divinités solaires, dont il retire des vertus magiques. Du fait de sa couleur, 
leàjaspeàjau e,àluiàaussi,àestàapp i àpou àlaà o fe tio àd a ulettes.àMaisà estàlaà a i t à ougeà uiàestà
le plus à la mode entre les Ier et IIIème s. apr. J.-C., sa couleur allant de pair avec les représentations des 
divinités salutaires comme Fortuna ou Bonus Eventus et les symboles de prospérité (modius, corne 
d a o da e 87 :à à l i e seà duà i oloà – qui agit sur la strate sous-jacente –, la couche de surface 
illa teàdesàjaspes,à u ilsàsoie tà e t,àjau e,à ougeàou noir, découpe très nettement les contours du 

th eài o og aphi ueàg a àetàleàfaità esso ti àe à eliefàpa àu àeffetàd illusio àopti ue.à‹ sàe à ogueà
sousàl й pi e,àilà estàpa ado ale e tàutilis à ueàspo adi ue e tàda sàlaàgl pti ueàg e ueà àl i sta à
de l h atite.àMi alà àpa tàe ti eàd i àdeàl o deàdeàfe ,à etteàde i eà appa aîtàd ailleu sà ueà
presque exclusivement dans le domaine des amulettes : gris métallique, opaque, sa dureté plus faible 
que les quartz (5.5-6.0 Mohs) autorise à le piler. Ai si,à duitàe àpoud eàafi àdeàl a so e àa e àu à
li uide,à ilà agità o t eà lesà saig e e tsà età seà leà d u eà aideà p ieuseà lo sà lesà g ossessesàetà desà
accouchements. Enfin, la serpentine – dont les couleurs variées rappellent le jaspe – est la pierre la 
moins dure qui est utilisée pour la confection de gemmes (2.5- àMohs .àйlleàappa aîtàta tà àl po ueà
a haï ue,àlo s ueàlesàte h i uesàdeàg a u eàso tàe o eàe àphaseàdeàpe fe tio e e t,à u auàBas-
й pi eào àl a ta disse e tàduàst leà eà essiteàplusàdeàgemmes de grande qualité (en parallèle des 
pâtes de verre). 
 
§3. En marge de ces pierres fines, on trouve donc une production à large échelle de leurs succédanés, 
les pâtes de verre, souvent copiées sur des originaux un peu à la manière de la technique à la cire 
pe dueà deà laà statuai eà a ti ue.à Κaà p teà deà e eà p op e e tà diteà està leà oulageà d u eà at i eà
vraisemblablement en plâtre, elle- eàseà la tà t eàl e p ei teàd u ào igi alàe àpie eàfi e.àΚeà
principe de production est simple :àilàsuffitàd e fo e  dans ladite matrice un fragment de verre chauffé 
aussi mou que du miel cristallisé et de le presser dans les moindres interstices. Ainsi on obtient un 
ta po àe àp teàdeà e eàdo tàlaà o fo atio àe à eu àestàide ti ueà àl i tailleàd o igi e.àIssuesàd u à
ph o eà appa uà du a tà laà ‘ pu li ueà o ai e,à esà de i esà i ite tà toutà d a o dà lesà agatesà
rubanées de tradition étrusque en adoptant des couleurs marron-orangé sur fond clair (aux IIIème-IVème 
s. av. J.-C.) puis les pierres translucides (cornaline, grenat, sardoine, améthyste). Mais au Ier s. av. J.-C., 

                                                             
86 WÜNSCHE, STEINHART 2010, p. 39, n° 18. 
87 Voir SENA CHIESA 1966, p. 408, n° 1469, pl. LXXIV. PANOFKA 1851, p. 429, n° 52, pl. II/3. WÜNSCHE, STEINHART 2010, 
p. 37, n° 14. GUIRAUD 1996, p. 42, fig. 19. 
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lesà ouleu sàdesàp tesà u a esàs loig e tàp og essi e e tàdeàlaà alit àpou ào te i àe àd fi iti eà
des bandes blanches et bleues sur fond vert88.àâàl po ueàd áuguste,àlaàplupa tàdesàp tesàdeà e eà
imitent le nicolo avec des tonalités bleu clair et marine. Mais après une période de désintérêt, la 

ita leàp odu tio àe às ieàs a o eà àl au e du IIème s. apr. J.-C. Elle se caractérise par une baisse 
de la qualité de confection que traduisent des types peu lisibles et une texture granuleuse couverte de 
t ousà d ai .à Cetteà odeà du e aà à pei eà u à si leà a a tà deà laisse à pla eà à deà si plesà o e e tsà
globulaires sans motif iconographique. 
 
 
1.4. MOYENS DE DATATION DES PIERRES GRAVÉES ET ÉLÉMENTS DE COMPARAISON 
 
Un desà l e tsà à o sid e à da sà laà po t eà d u eà e he heà su à lesà i s iptio sà sideà da sà laà
pote tialit à d appo te ,à e t eà aut es, des indices qui confirment – ou réfutent – laàdatatio àd u eà
pie e.àMaisà a a tà d e à e i à à laà fo tio à deà l pig aphieà o e calibrage chronologique, il est 

essai eàdeàsoulig e à u ilàe isteàdi e sàaut esà o e sàdeàdate àlesàge es. 
 
1.4.1. FACTEURS ENDOGÈNES ET EXOGÈNES 

 
§1. Κaàdiffusio ,àpe da tà l á ti uit à lassi ue,àdeàpie esà g a esà faitesà su à uasi e tà lesà esà
modèles stylistiques et thématiques selon les étapes de progression des modes (et selon la 
o fo atio à desà pie es à eà pe età pasà l la o atio à d u à s st eà h onologique sûr. Mais la 
ua tit à o sid a leàd i taillesà et ou esàpe etàd e i hi àlesàlistesàdeà o pa aiso sàetàdeà ieu à

circonscrire les datations potentielles : en effet, plus la masse de matériel est importante, plus les 
chances sont élevées que certaines pierres qui la composent aient été retrouvées dans un contexte 
archéologique défini. Les fouilles représentent donc une circonstance particulière propice à la collecte 
d l e tsà h o ologi uesàutilisa lesàpou àu eàdatatio .àMaisà lesàdatesà eà so tà pas toujours très 
p ises,à a àlaàpie eàp o e i àd u àsiteàdo tàseuleàlaàdu eàd a ti it àestà o ue,àsa sàterminus assuré. 
En revanche, la découverte en stratigraphie peut se révéler très utile, tout autant que des incidents 
ponctuels dont on peut retrancher la date. âàg a deà helle,àu eà atast opheà o eàl uptio àduà
Vésuve (79 apr. J.-C. àet,àda sàu eà esu eàplusà est ei te,àl i e dieàd u eà aiso ,àso tàdesà l e tsà
« historiques »àdo tàl i ide eàestàdeàs elle àu àterminus ante quem utilisable pour dater les matériels 
détruits (dont les pierres peuvent constituer un élément). Des espaces scellés ou confinés comme les 
tombes et surtout les trésors sont des contextes intéressants : ils ont eu vocation à stocker des biens 
thésaurisés comme des monnaies, ces dernières étant susceptibles de dater la limite et la période de 
constitution du dépôt. Les bijoux dans lesquels sont serties les intailles sont aussi utiles pour dater les 
pierres : leur forme et leur style sont plus simples à cataloguer. Mais ils définissent en fait moins des 
datesàp isesà ueàdesàpoi tsàdeà ep eà h o ologi ueàassezàla ge.à‹outefois,à àl i sta àdesàpie esà uià
peu e tàseàt a s ett eàd u eàg atio à àl aut eàe àde eu a tàda sàleàpat i oi eàfa ilial,àu à ijouà
peut avoir servi de support à plusieurs gemmes, et conséquemment ne pas être pertinent pour la 
datation. Les bagues sont les montures les plus couramment employées89, mais par contre il y a très 
peuà deà a eletsà o sà d i taillesà età ilà eà esteà u assezà peuà deà pie esà g a esà utilisées comme 
pendentifs et encore moins comme ornements de fibule. Selon H. Guiraud90, on peut trouver dans la 
Gaule romaine des pierres serties dans des bracelets mais seulement à partir du IIIème siècle de notre 
ère lorsque ces derniers sont munis de fe oi s.àQua tàau àfi ules,àjus u auàIVème siècle après J.-C., 
ellesàso tàpou àlaàplupa tàe à o zeàetàlesàplusào igi alesào esàd i ustatio sàd ailàouàdeàfiletsà
d a ge t.àй à eà uià o e eàlesàpe da tsàd o eille,àlesàge esà e àso tàpasàl o e e tàtype : on y 
voit plus habituellement des perles et des pierres non gravées comme des émeraudes ou des grenats. 
 

                                                             
88 Voir ibid., p. 46, n° 26. 
89 Voir GUIRAUD 1988, pp. 77-81 (annexe), pl. LXV-LXVIII. MARSHALL 1907. HENKEL 1913. 
90 Voir GUIRAUD 1996, p. 94. 
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§ .à âà esà l e tsà deà datatio à ueà l o à peutà ualifie à d e t ieu sà ouà e og es à s ajoute tà desà
paramètres intrinsèques àlaàge eà:à ais,à àl i sta àdeàl tudeàdesà ou hesàst atig aphi uesàouàdeàlaà
t pologieàdesà ijou ,à uiàpe etàdeàfi e àdesà ep esà h o ologi ues,àl a al seàdeàlaàfo eàdesàpie esà
platesàouà o es à appo teà u u eàte da e,à oi eàu eàesti atio àassezà agueàdeàl geàdeàlaàpièce 
tudi e.àCelaàd auta tàplusà ueàpou à e tai sà at iau ,àleàfaço ageàde eu eài ua le : dans le cas 

des pierres gravées translucides (prase, améthyste), la gemme est toujours assez bombée pour 
pe ett eàleàjeuàdeàlaàlu i eà àt a e sàl i taille. Κ i onographie, le motif représenté peut aussi être 
d u à e tai àse ou s.àPa àe e ple,à o eàlesàp tesàdeà e eàso tàsou e tàdesà opiesàd o igi au àe à
ati eà fi e,à ilà suffità ueà l o igi alà soità ali à da sà leà te psà pou à d fi i à eà de ie à e à ta tà ueà

terminus post quem applicable aux pierres gravées de la série en verre. Un motif peut aussi se dater 
par lui-même : nonobstant les effigies des empereurs romains ou des dynastes hellénistiques, on peut 
citer les portraits anonymes qui présentent, par exemple, des coiffures connues par les images 
impériales frappées sur les monnaies ou des bustes inconnus sculptés sur des stèles funéraires datées 
par des inscriptions91. Certaines figures de personnifications peuvent consister intrinsèquement, de 
par leur thème même, en des bornes chronologiques : la figure de la Fides Publica, par exemple, connut 
un essor à partir du moment où le type monétaire fut créé par l e pe eu àVespasie àe à àap . J.-C. 
(terminus post quem). Mais les pierres gravées ne sont pas seulement des o jetsà ueàl o àpeutà tudie à
sur le plan formel : la nature du matériau, le type de gravure ou – età estàu àdesàpoi tsà ueà eàt a ailà
aà t he à d e ploite à – laà te h i ueà deà l i s iptio à peu e tà se i à à d te i e à laà fou hetteà

chronologique de confectio àdeàl i taille.àCepe da t,àleà eilleu àpa all leà ueàl o àpuisseàd fi i àpou à
laàgl pti ue,àta tàauàpoi tàdeà ueàdeàlaàsta da disatio ài o og aphi ueà u à eluiàdeàlaà o ti ge eà
matérielle du volume du support, demeure la monnaie. Il existe en effet une interconnexion – voire 
une interdépendance – entre la glyptique et la numismatique, et cela de tous temps : la technique et 
laà th ati ueà taie tà alte ati e e tà opi sà su à l u eà à pa ti à deà l aut e.à йtà e si les 
o espo da esà e t eà l i o og aphieà deà la glyptique et les thèmes utilisés sur la céramique, la 

vaisselle de métal et les peintures sont nombreuses, ce sont évidemment les monnaies qui, du fait de 
leurs dimensions, se révèlent les plus proches des pierres gravées. Les rapprochements se vérifient 
da sàtousàlesàdo ai es,àta tàauàpoi tàdeà ueàduàst leà ueàduà pe toi e,à aisàsa sà ueàl o àpuisseà
sa oi à eà ui,àdeà laà o aieàouàdeà l i taille,àaàse iàdeà od le92.à Ilàestàd ailleu sà fo tàp o a leà ueà
l a tisa -graveur ait aussi opéré dans la confection des coins monétaires93, ce prédicat pouvant servir 
de base à une investigation visant à établir des parallèles entre les inscriptions des pierres gravées et 
lesàl ge desà o tai esà ouàlesà a uesàd atelie  – voir n° 13 ci-dessous.àMaisàl aspe tàp i o dial de 
laà u is ati ueàe àta tà ueàpa all leàest,àd u eàpa t,àleà at ielàdeà o pa aiso à u ilà àaà àdispositio à
– cela dû à la quantité de monnaies émises et sur lesquelles les motifs figurés sont variés – etàd aut eà
part le fait que la miniaturisation des types y a déjà été effectuée, ce qui fait des pièces de monnaie 
des modèles accessibles, et sur lesquels on trouve les mêmes exigences de simplification que sur les 
pierres gravées. Comme certains thèmes de la statuaire antique grecque se retrouvent sur les 
intailles94, on peut conjecturer que les monnaies ont pu servir de relais entre le modèle sculpté et les 
pierres gravées ou tout au moins supposer que la création monétaire a lancé la vogue du motif en 
glyptique. 

                                                             
91 C estàe àpa ta tàdeà eàp di atàdeàlaàpote tialit àdeàpa all lesàpossi lesàe t e,àd u eàpa t,à laàgl pti ueàet,à
d aut eàpa t,àlaà u is ati ueàetàl pig aphieà ueà o àt a ailàdeà e he heà aàseàd eloppe . 
92 Voir VOLLENWEIDER 1966, p. 17, et FURTWÄNGLER 1900, III, pp. 277-278 ; 289-290. 
93 Voir DE CáΚΚá‹á( 1997, pp. 144-147 : l auteu àesti e,àe àlie àa e àlesàpo t aitsàg e sàsu àpie eàg a e,à ueà"si 
lesà o sàg a sàsu àlesàge esàso tàsou e tà eu àdesàa tistes,à eà estàp ati ue e tàja aisàleà as,àe àdeho s de 
laà“i ileàetàdeàl Italieàduà“ud,àpou àlesà o aiesà[g e ues]" (p. 144). 
94 Voir HORSTER 1970, et AUBRY 2014a, pp. 87-92. 
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Mais iconographiquement, la mise en parallèle du matériel numismatique et des gemmes ne peut 
servir que dans quelques cas adaptés : elle permet avant tout de dater de manière précise la 
fa i atio àdesài taillesàd u à e tai àt peàu i ue e t95.  
 
1.4.2. INSCRIPTIONS 
§1. Κ a al seàdesà i s iptio sàsu àpie esàg a esà aàpasà laàp te tio àdeàdate àtoutesà lesà i taillesà
o esàd u eàl ge de.àPou ta t,à àl i sta àdesàpa all lesàa e àlesà o aiesàetàlesà o te tesàdeàfouilles,à
la dimension épigraphique des gemmes ne peut calibrer la chronologie que dans des cas adaptés, et 
souvent en combinaison avec certains des facteurs exogènes ou endogènes présentés ci-avant – dans 
l e tualit ào àelleà eàlesà o t editàpas.àái si,àpa àl appo tàdesài s iptio sàauàdo ai eàdeàlaàdatatio à
des gemmes, on arrive à des résultats intéressants.  
й à appo tà a e à u à o te teà deà fouilles,à o à peutà s i t esse à sp ifi ue e tà à uel uesà pie es 
d á uil e,à it àduà o dàdeàl Adriatique do tàl i t tàp o ie tàduàfaità u o à àaà isàauàjou ,àdepuisàleà
XVIème si le,àplusàdeà ài taillesàetà a esàe àzo eàst atig aphi eàp o e a tàe lusi e e tàdeàl ai eà
archéologique urbaine et suburbaine de la colonia latina. Il est donc intéressant, lorsque on trouve une 
ge e,àdeàpou oi à ta li àdesàlie s,àd u eàpa t,àa e àl o o asti ueàlo aleàet,àd autre part, avec les 
données issues des prospections archéologiques. Dans le premier cas, on peut citer quelques pierres 
dont on trouve des échos dans les répertoires épigraphiques locaux : 

1. SENA CHIESA 1966, p. 132, n° 149, pl. VIII [Pl. B, fig. 7] : sur une sardoine apparaît une 
ep se tatio àd áth aàa e , dans le quadrant inférieur droit, l i s iptio àATTI (rétrograde) 

qui reprend un gentilice (Attius) attesté à plusieurs reprises à Aquilée entre le Ier s. av. J.-C. 
(INSCRAQ, n° 47) et le IIème apr. J.-C. (INSCRAQ, nos 2252 ; 2765). Ce qui nous placerait dans une 
fou hetteà h o ologi ueà deà uasi e tà t oisà si lesà sià laà pie eà taità st listi ue e tà
datable du Ier s. apr. J.-C. 

2. CILIBERTO, GIOVANNINI 2008, p. 154, n° 39 ; 161 ; 163, n. 24-26 = AGW III, p. 142, n° 2161, pl. 
82 : on peut citer également un nicolo de la collection du Kunsthistorisches Museum de 
Vienne, portant la mention LINI en écriture spéculaire – sous-entendant « (Sceau) de Linus » 
– et attribué à u àatelie àd á uil eàdeàl po ue tardo- pu li ai e.àΚ intérêt de cette pierre 
réside avant tout dans la récurrence peu élevée de cet élément onomastique dans le nord de 
l Italie.àO à àt ou eà epe da tàu eà o espo da eàda sàleàcorpus pig aphi ueàd á uil e,à
p o e a tàd u à lo à util àduà aptist eàdeà“a à“tefa oàda sàleà uad a tàsu u ai à o d-
ouestàdeàlaà it ào às igeaitàauàIer s. av. J.-C. le temple de la Bona Dea96.àΚ i s iptio àlapidai eà
SEXTIA | LINI•T͞R | [D]E•LIB•AVG, Sextia, Lini tr(ierarchi) [d]e lib(urna) Aug(usta), fait référence 
à un certain Linus, dont Sextia se aitàl pouseàd la e.à“iàda sàlesà e ueilsàd i s iptio s97 
Linus est considéré comme un cognomen attesté à partir de la fin du Ier s. av. J.-C.àjus u auà
siècle suivant, "laà ha geàdeàt i a ueà u ilào upeàda sà ot eà asài duitàplut tà à oi àe àluià
leàsi ple à o e àd'u àp g i àdeàl po ueàaugust e e"98. Κeà e e t ageà àl po ueàjulio-
laudie eàestàtoutefoisà alid àpa àl utilisatio àdeàlaà e tio à liburna Augusta :à ilàs agitàe à
effetàd u àt peàd e a atio à isàe àse i eàpeuàap sàlaà oiti àduàIer s. apr. J.-C.99 

 
§2. Parallèlement, les contextes de fouilles nous renseignent aussi pour la datation relative des 
ge esà isesàauàjou ,à à elaàp sà ueàl o à eàpeutào te i à ueàdesàtermini ante quem du fait de la 
du eàdeà ieàd u eàpie eàg a e.àái si,à àtit eàd e e ples,àe  est-il de quatre cas portant inscription, 
l u àd á uil e sur pâte de verre, et les trois autres de Rhénanie, de Kertch (Pont-йu i àetàd á o aà
(Marche, Italie) sur des anneaux métalliques : 

                                                             
95 Voir FURTWÄNGLER 1900, III, p. 277. Κ auteu àa aità ussià àdate àetà àt ou e àlaàp o e a eàp o a leàdeàge esà
o ai esàd u àmême motif en les comparant avec des types monétaires. 

96 INSCRAQ, II, pp. 958-959, n° 2821 (= CIL V, n° 1048). 
97 Voir OPEL III, p. 28, « Linus ». 
98 Voir CILIBERTO, GIOVANNINI 2008, p. 161 ; 163, n. 26. 
99 Voir BUCHI 2003, pp. 194-195, n. 144. 
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3. FONTANA, PROVENZALE 2003, pp. 167-175, figg. 9-11 : la pâte de verre aquiléenne, portant 
l i s iptio à f ag e tai eà VIM[–] au-dessusà d u à o eauà [Pl. 2, fig. 9] – associée à une 
calcédoine anépigraphe figurant un masque de silène – fut découverte lors des fouilles de 
2002- àda sàlesà ua tie sàΠo dàd á uil eà ViaàBolivia). Issues du remblai de rehaussement 
d u eà hauss eà àl po ueàta di eà Vème-VIème s. apr. J.-C.), elles se trouvaient toutefois dans 
une couche qui renfermait du matériel de la fin de la République et du Ier s. apr. J.-C. ainsi 
que de la sigillée afri ai e.àáussi,àsiàl u it àst atig aphi ueà eà ousà e seig eà ueàt sàpeuà
su àu eàdatatio ,àl ho og it àduà at ielà isàauàjou àda sàlaàpo heà ousà app o heàduà
style de gravure des deux intailles : à savoir entre la fin du Ier s. av. et le courant du Ier s. apr. 
J.-C. (période à laquelle la production de ce type de pâtes de verre est notamment 
i po ta te .àIlàe isteàd ailleu sàdeu àaut esàge esàe à e eàd u eài o og aphieàsi ilai eàetà
portant inscription – l u eà[C]YNT également mutilée – ueàl o àpeutàrattacher à la même 
période100. 

4. RICHTER 1968, p. 124, n° 486, ill. 486. MICHELI 2012, p. 49, n° cat. A.LI.1 [Pl. M, fig. 92] : anneau 
deà o ze,à deà se tio à la ellai e,à po ta tà l i s iptio à VII, ave, trouvé à Heidenburg bei 
Kreimbach101. Les trouvailles du site lui-même datent des IIIème et IVème s. apr. J.-C. (terminus 
ante quem ,à aisà laà te h i ueàdeàg a u eàdeà l i s iptio àe àpoi till àai sià ueàlesàlett esà
« E »,àsousàfo eàd u àdou leà« II », et « A », sans barre horizontale, nous ramène plutôt vers 
la fin du IIème s. apr. J.-C. Κ itu eàpoi till eàappa aîtà epe da tà ie àplusàt tàsu àlesàa eau à
métalliques :àd j à à l o eàduàIIIème s. av. J.-C., sur les bijoux de tradition hellénistique, les 
noms et formules sont incisés en pointillé sur les chatons en amande. En témoignent 
ota e tàdeu àa eau àe ào ,àl u àissuàd u eàto eàd e fa tàdeàыe hàdata leàdeàlaàfi àduà

IVème s. av. J.-C.,à o se à à l Ashmolean Museum d O fo dà età po ta tà laà l ge deà à
connotation funéraire AY EINH Ν |Ν NEYMA (type G), Aὐ ί ς ῦ α,à « Κ eà
d Auleinê102 », l autre provenant de la tombe LI, lieu-dit Baluardo del Cardeto, Via Benvenuto 
Stracca 57 à Ancona (IIème s. av. J.-C.) et portant leà o àd o igi eàill i ueàdeàsaàp op i tai e,à
TEP ENA. Quant aux inscriptions latines, déjà au Ier s. apr. J.-C. apparaît ce style de gravure, 
comme en témoigne une autre bague en or de l Ashmolean Museum d O fo dàportant la 
consécration FAVS, « Faveur »103 (la salutation VII, elle, remonte stylistiquement, par 
l adjo tio à àl itu eàpoi till eàduàpa ti ula is eàg aphi ueàduà« A » et du « E » de ave, à 
la fin du IIème s. apr. J.-C. – voir n° 378 ci-dessous). 

 
§3. Dans certains cas, on peut analyser la cohésion interne de la gemme en confrontant le thème 
i o og aphi ueàg a àa e àl i s iptio à uiàl a o pag e.àMaisà etteàde i eàestàsus epti leàd i dui eà
e àe eu àsiàl o à a ueàd atte tio  : 

5. VOLLENWEIDER 1972-1974, I, p. 82, pl. 142/1-2; II, p. 200 [Pl. 2, fig. 10] : cornaline représentant 
O ta ie à u iàd u eàl ge deàdeàpa tàetàd aut eàduà usteà:àAEG | IP, Aeg(ypti) I(m)p(erator). 
La pierre, stylistiquement, date des alentours de 44-43 av. J.-C. grâce à la mise en parallèle 
avec les monnaies. Cependant, Octavien ne put pas être salué imperator après sa victoire en 
Égypte avant 30 av. J.-C. : AEG IP – et non pas IMP, erreur épigraphique significative pour 
i po teà uelleàpe so eà e s eàda sàlesàa iatio sàlati esà– est donc sans doute un ajout 

tardif. 
6. SPIER 2007, p. 131, n° 719 ; 133 ; pl. 102 [Pl. 2, fig. 11] :àl e pe eu àΠ o  ( έ ), représenté 

en Hélios, conduit un quadrige de face sur une calcédoine gravée en camée à deux 
couches104.àDa sàleà egist eàsup ieu ,àl i s iptio àNЄPONΝ(sic) AΧYΨΓO-YCTЄ le définit par le 

                                                             
100 AGDS IV, pp. 243-244, n° 1277 ; 1280, pl. 175. 
101 HENKEL 1913, p. 77, n° 761, pl. XXXI. Voir également PFAHL 2012 (ILGIL), p. 160, nos cat. 141-142, pl. 12. 
102 Voir LGPN IV, p. 59, « Aὐ ί à» :à autojustifi atio à d u eà telleà appellatio ,à leà LGPN se référant à la seule 
occurrence de cet ὄ ο α,à  sa oi àl a eauàe ào àduà atalogueàdeàG.M.á.à‘i hte  ! 
103 HENIG, MCGREGOR 2004, p. 74, n° cat. 6.4, ill. 6.4. 
104 Voir MEGOW 2011, pp. 174-175, fig. 6. 
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titre de « Néron Auguste ». Il semblerait difficile de reconnaître ce personnage en Néron sur 
un camée datable stylistiquement du tournant du Vème s. apr. J.-C. à la composition quelque 
peu hagiographique, voire ostentatoire, si on ne trouvait un style et une iconographie 
similaires sur les médaillons contorniates105 de la même époque et sur lesquels le personnage 
deàl e pe eu àappa aît. En effet, selon E. Babelon106, "[c]e camée, destiné à être porté au 
cou, comme une médaille talismanique, a été exécuté longtemps après la mort de Néron ; son 
style le place au Ve si leàe i o ,à àl po ueàoùàlaà oi eàdeàN o à taitàho o eà o eà
organisateur ou restaurateur des jeux du cirque".  

 
§4. De même, les parentés stylistiques ou les singularismes épigraphiques avec une autre pierre gravée 
peuvent autoriser à tenter un calibrage chronologique si le support de comparaison est pertinent. On 
peutàdo às atta he àauta tà àl aspe tàg alàdeàlaàpie eà o tou ,àst le,àfaço age à u àlaàfo eàdeà
certaines lettres, au t aite e tàduà otifài o og aphi ueàouà àlaàdispositio àdeàl i s iptio àpa à appo tà
au registre figuré.  

7. DEMBSKI 2005, p. 164, n° cat. 1139, pl. 117 [Pl. 68, fig. 465] : les pierres à facettes (variation 
en relief des pierres polygonales ressemblant, pour certaines, à des pyramides tronquées) 
sont habituellement datables à partir du milieu du IIIème s. apr. J.-C.àáussi,àda sàleà asàd u eà
cornaline de Carnuntum, portant la légende S|V |VI|S | VE|NI (sic), suavis veni, « Viens, 
(ma) douce ! », etàdo tàlaàdatatio à estàpasàassu e,àilàse leàa is àtoutàduà oi sàdeàluià
appliquer un terminus post quem comparable aux pierres de la même catégorie107. Il existe 
cependant quelques auteurs, dont M. Maaskant-Kleibrink, qui font remonter cette tradition 
à l au eàduàIIème s. apr. J.-C.108 

 
Leàst leài h e tàauàt aite e tàduà egist eàfigu àestà gale e tàd u eài po ta eà e tai e. 

8. BOUSSAC 1988, pp. 324-325, fig. 32 [Pl. 2, fig. 12] : à tit eàd e e ple,ào àpeutà e tio e àlaà
représentation d u eà t teà deà jeu eà homme adjointe à l i s iptio àHEI (pour le gentilice 
Heius à su à u eà tuleà d lie eà e p ei teà d u à s eauà p i .à O ,à leà t aite e tà deà laà
he elu eà estàpasàsa sà appele àlesàpo t aitsà pu li ai sàdeàlaàfi àduàIIème s. av. J.-C.109, cela 
d auta tàplus ueàlaàsi ilitudeàs te dà gale e tà àlaà o figu atio àdeàl i s iptio àetà àlaà
tailleàdesàlett esàd u eàsa doi eàduà eàg oupeà usteàdeàjeu eàho eàa e àlaà e tio à
de ses duo nomina, N•CLAV, N. Clau(dius) [Pl. 2, fig. 13], les lettres – comme à Délos – ayant 
des extrémités globulaires)110. 

 
Co eà estàsou e tàleà asàda sàlesà ataloguesàetàlesàs th sesàa ie esà uià eàfou isse tà ueàlesà
données techniques des intailles et camées (matériau, forme, motif, inscription), au demeurant avec 
des illustrations deàpi t eà ualit à ouàdesàg a u esàid alis esàouàt ahissa tàleà e duà elàdeàl a tefa t , 
la datation manque. Fort heureusement, dans le cas de restitutions fidèles des légendes, la forme des 
lettres et les altérations phonétiques – VII (sic) pour la salutation ave sur un anneau en bronze par 
exemple (voir n° 4 ci-dessus) – peuvent se révéler des indices de datation assez précis. 

9. SEYRIG 1968, pp. 284-285, fig. 2 = DELATTE, DERCHAIN 1964, p. 191, n° 254 : telàestàleà asàd u à
jaspe rouge de la collection Herbert Cahn111 sur lequel la représentation de Némésis et Hécate 

                                                             
105 Voir ALFÖLDI 1976-1990, I, p. 112, pl. 250/2. 
106 Voir BABELON 1897, p. 149-150, n° 287, pl. XXXII. 
107 HENIG 2007, pp. 181-182, nos 744-746, pl. LIII (IIIème s., voire tournant du IVème s. apr. J.-C.). WALTERS 1926, p. 
263, n°2688, fig. 65 (IIIème s. apr. J.-C.). 
108 Voir MAASKANT-KLEIBRINK 1986, pp. 50-51, n° 103 : nicolo avec inscription S|I V|IS | V|IV|AM ("Nicolos and their 
Imitations in the Classicising Style. 1st-2nd century A.D."). 
109 Voir VOLLENWEIDER 1972-1974, I, pp. 10-11, pl. 11. 
110 Ibid., p. 11, n° 11, pl. 11. Une copie de cette pierre existe à Würzburg (ZWIERLEIN-DIEHL 1986, p. 93, n° 138, pl. 
29). Voir n° 248 ci-dessous [Pl. 30, fig. 198]. 
111 Catalogue de vente : Geschnittene Steine der Antike, Sonderliste K, Münzen und Medaillen A.G., Bâle, 
décembre 1968, p. 61, n° cat. 146 ; 59, n° 146. 
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est combinée à une dédicace (composition idéographique112), vraisemblablement introduite 
par un verbe sous-e te duàgou e a tàl a usatifà selo àр.à“e ig ,àKAI TON K|YPION HM|ON | 

OY (sic), joint à PANON sur le biseau de la gemme, à savoir "ὁ ί ωà Ἑ ά à αὶ Νέ σι à αὶ 
ὸ à ύ ιο àἡ ῶ àΟὐ α ό ", « (Je prête serment aux noms) [d р ate, de Némésis] et de notre 

Seigneur le Ciel ». Or, dans notre cas, le « O » est de la forme carrée caractéristique des 
inscriptions de la fin du IIIème s. apr. J.-C. comme on en trouve sur les amulettes et les pierres 
païennes de la même période113. Quant à la problématique des formes de lettres amorcées 
avec la salutation VII (voir n° 4 ci-dessus), nous y reviendrons au point 2.3.3.1. de la Partie I. 

 
Laàpa e t àst listi ue,àauta tà u pig aphi ue,àaàai siàso ài po ta e. 

10. FURTWÄNGLER 1896, p. 300, n° 8189, pl. 59 = PANOFKA 1851, p. 397, n° 12, pl. I/12. WALTERS 
1926, p. 190, n° 1770 [Pl. B, fig. 8] : à titre de parallèle, il existe un certain nombre de 
représentations sur intailles (à ma connaissance, une douzaine environ) dont la composition 
d e se leà otifàetài s iptio àestà elati e e tàsi ilai e : sur la surface plane est gravé 
une divinité ou une personnification (Diane, Mercure, Déméter, Athéna, Apollon, Mars, Fides 
et Bonus Eventus), debout de profil, et à côté de laquelle (dans son dos le plus souvent) une 
inscription en trois lettres apparaît (les tria nomina du possesseur ou un nomen abrégé). On 
peut mentionner FΝ ΝF sur un nicolo du British Museum (voir n° 450 ci-dessous) [Pl. 72, figg. 
493-494] ou C V F sur une agate des Staatliche Museen de de Berlin, dans les deux cas en 
a geàd u eàfigu eàdeàBonus Eventus.àCetteàs ieàd i taillesàpa aît donc homogène et datable 

entre la deuxième moitié du Ier s. et la moitié du IIème s. apr. J.-C.114 Κ i s iptio àsu àu à asà
litigieux, daté stylistiquement du Ier s. av. J.-C., paraît être un ajout tardif115 ; de même, dans 
deux autres cas de la première moitié du Ier s. apr. J.-C., les personnages sont assis et non 
debout116. Il est donc relativement aisé, dans le cas où les pierres ne sont pas datées (à 
l e e pleàdeàl agateàdeàBe li àetàdeàl o àdeàΚo d es ,àdeàlesàe glo e àda sà etteàfou hetteà
chronologique. Il est même loisible de les faire remonter à la fin du Ier s. apr. J.-C., étant donné 
u auta tà àΚo d esà u àBe li ,àilàs agitàdeàdeu à ep se tatio sàdeàBoni Eventi faisant une 

libation dont les parallèles exacts (les inscriptions se trouvent également dans le dos de la 
personnification) ont été confectionnés à cette période, à l e e pleà d u à i oloà duà
Kunsthistorisches Museum de Vienne incisé des initiales T L C reprenant vraisemblablement 
les tria nomina T(---) L(---) C(---) [Pl. 3, fig. 14]117. Un dernier cas, datant du IIIème s. apr. J.-C. 
etàd u àst leàda a tageàs h ati ue118, atteste que cette composition a encore perduré au-
delà de la fourchette chronologique proposée.  

 
§5. ‘ t ospe ti e e t,à lesà e e plesà ueà j aià it sà jus u à p se tà essite tà ueà desà fa teu sà
o i sà soie tà u isàpou à u u à i di eà h o ologi ueàpuisseà t eàp opos .à O ,àpou àa o de à leà
œudàduàp o l e,àetàe àte i e àa e àlesà o e sàdeàdate àlesàpie es gravées, il est nécessaire de 

d o t e à ue,àda sà e tai sà as,àl i s iptio àelle-même et le registre figuré forment un tout. Étant 
i te d pe da tà l u à deà l aut e,à ilsà peu e tà d te i e à u eà o ditio à suffisa teà auà ali ageà
chronologique de la pierre sur laquelle ils sont gravés. Or donc le motif global peut définir, selon sa 
                                                             
112 Pou à esà o positio sàid og aphi uesài lua tàu àouàplusieu sàlogog a esà o eàsu àl i tailleàCah  : voir 
nos 198 et 223 ci-dessous, et point 2.1.2. de la Partie I, §2. 
113 RICHTER 1956, p. 64, n° 251, pl. XXXVII (IVème s. apr. J.-C.); 341, n° 342, pl. XLV.  MICHEL 2001, pp. 169-170, n° 
275, pl. 40 ; 252-253, n° 399, pl. 58. 
114 AGDS I, 3, p. 65, n° 2503, pl. 229 (IIème s. apr. J.-C. / Déméter). AGDS III, Kassel, p. 201, n° 26, pl. 90 (IIème s. apr. 
J.-C. / Diane). AGDS IV, Hannover, p. 156, n° 766, pl. 99 (Ier s. apr. J.-C. / Diane) – voir n° 453 ci-dessous ; 282-283, 
n° 1534, pl. 205 (IIème s. apr. J.-C. / Déméter). WEISS 2007, pp. 181-182, n° 195, pl. 28 (Ier s. apr. J.-C. / Fides). 
115 AGDS IV, Hannover, p. 160, n° 785, pl. 101.  
116 AGDS III, Kassel, p. 212, n° 66, pl. 93 (1ère moitié du Ier s. apr. J.-C. / Mercure). AGDS IV, Hannover, p. 156, n° 
764, pl. 99 (1ère moitié du 1er s. apr. J.-C. / Apollon). 
117 DEONNA 1925, p. 30, n° 17, pl. 4. AGW I, p. 145, n° 457, pl. 76. 
118 AGDS I, 3, p. 62, n° 2478, pl. 226. 
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te eu ,àt oisà o e sàd a e àlaà o fe tio àdeàlaàpie eàg a eàou,à àtout le moins, le sien propre dans 
le temps : il peut déterminer un simple terminus ante ou post quem, une fourchette chronologique, et 

e,à da sà e tai sà asà e t e e tà a es,à u eà datatio à fe eà uasi e tà à l a eà p s.à Pou à
ha ueà e tualit ,àilàe isteàdeà o eu àe e plesà ueàjeà aisàte te àd e e plifie àd sà àp se tàe à
sui a tàu eàp og essio à uià a e a à être de plus en plus précis dans le calibrage chronologique. 
‹outà d a o d,à à l i sta à desà l e tsà deà datatio à sulta tà d u eà iseà auà jou à da sà u à o te teà
st atig aphi ,àl i s iptio àetàleàth eài o og aphi ueàt ait sàpeu e tàd fi i àu àterminus, une date-
utoi à uiàfi eàl a t io it àouàlaàpost io it àd u à e e tàpa à appo tà àeu àdeu àetà àpa ti àdu uelà

le moment de la confection – ouàdeàl utilisatio àsigillai eà– peut être estimé. 
 
§6. TERMINI ANTE QUEM : pour exemplifier la problématique, le recours aux empreintes de sceaux (privés 
ou publics) ou aux crétules de Délos semblerait logique : non seulement on peut arrêter le moment de 
leur ultime utilisation à 69 av. J.-C. (terminus ante quem lorsque la « Maison des Sceaux » du quartier 
de la Skardana a brûlé, scellant le corpus dans le temps), mais corrélativement, si ces dernières sont 
a t ieu esà à etteà o eà h o ologi ue,àellesà o se e tàlaàpa ti ula it àd a oi ,àda sà e tai sà as,à
u eà h a eàpou àleu àutilisatio à àl i sta àdesà o aiesàimpériales ou hellénistiques qui cessent de 
i ule à àpa ti àduà o e tào àleàpe so ageàdo tàl effigieàestàf app eàsu àleàfla àaàfi iàdeà g e .àIlà
estàdo à essai e,àpou à tudie à eàge eàd a tefa t,àd a oi à o aissa eàduà o te teàhisto i ueà
général deàlaàp iodeà ueàl o à tudie. 

11. BOUSSAC 1992, pp. 44-45, n° cat. á à ,àpl.à  [Pl. 17, fig. 109] : prenons en exemple un 
s eauàp i àsu à tuleàdo tào àpeutà i o s i eàlaà o fe tio à pou àauta tà u ilàaitàe ist àetà
u ilà eà seà soità pasà agià d u eà at ice) durant la période de la Seconde domination 

athénienne119 su à l îleàdeàD los.à Κeà otifà i o og aphi ueà età e à s eàápollo à assisà à laà
p oueàd u à a i eàetàsu àleàproembolon de laquelle se présente une inscription qui semble se 
déchiffrer par AZ[O]Y, « (Sceau de) Dazos ». Κ aspe tài t essa tàdeàlaà o positio à sideà
dans le fait que ce nom est illyrien et que le motif se retrouve comme type monétaire sur 
uel ueàt t ad a h esàd a ge tà a do ie s,àsa sàdouteàdeàlaàd astieàa tigo ide120. Et 
està ie  l à ueàleà tà lesseàpuis ueàsiàu àIll ie àaàu àta po àd i spi atio à a do ie e,à

cela veut peut- t eàdi eà ueàsaàpat ieàd o igi eàestàe o eàsousàle joug des rois de Macédoine. 
On peut donc légitimement fixer un terminus ante quem aux alentours de 168 av. J.-C. pour 
l utilisatio àdeà eà s eauàp i ,à p iodeà jus u à la uelleà laàpa tieào ie taleàdeà l Ill ieà taità
e o eào up e.à Ilà s a eàdo à aise la leàd esti e à ueà eà a hetàdateàdeà l po ueà
a t ieu eàauà etou àdeàl îleàsousàgi o àath ie àe à àav. J.-C., étant donné que le terminus 
ante quem probable se situe juste avant la transition. 

12. COLLINGWOOD, WRIGHT 1990, pp. 92-93, nos 2411.34-36, pl. VII, fig. D : sur trois autres 
empreintes de sceau en plomb, de Bretagne celles-ci, figu eàlaà ep se tatio àd u àtau eauà
etàdeàl i s iptio àP B I au-dessusàdeàl a i al.àO à esài itialesàetàleà otifàd fi isse tàleà a hetà
officiel de la province de Bretagne Inférieure – (sigillum) p(rovinciae) B(ritanniae) I(nferioris). 
Le premier sceau lui- eàpeutà t eàdat àdu a tàlaàp iodeàd o upatio àduàsiteào àilàfutà
trouvé (camp fortifié de Walton Castle, Suffolk), à savoir approximativement entre 276 et 
285 apr. J.-C.à Maisà lesà deu à aut es,à p o e a tà espe ti e e tà d Eboracum (York) et de 
Vinovia (Binchester), ne peuvent être calibrés chronologiquement de manière aussi précise. 
C estàpou uoiào à eàpeutàleu àappli ue à u u àterminus ante quem àl a eà àap .àΘ.-C., 
date à laquelle la Britannia Inferior esseàd e iste àap sàlaà o ga isatio àdes provinces de 
Bretagne. 

 

                                                             
119 Voir BOUSSAC 1992, p. xii ; 12. Κaàfou hetteà h o ologi ueàs te dàdeà àa .àΘ.-C. (institution de la charge 
d pi l teà àD los à à àa .à Θ.-C. (date de la destruction de la Maison de Skardana). Période de la Seconde 
domination athénienne sur Délos. 
120 Voir LIMC II, « Apollon », 1, p. 196, n° 57 ; 2, p. 187 : t t ad a h eàd att i utio à i e tai e – d ap sàM.-F. 
Boussac – sa sàdouteàf app àsousàleà g eàd á tigo eàIIIàDoso , vers 227-221 av. J.-C. 
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§7. TERMINI POST QUEM :àlesài taillesà àso tàda a tageà ep se t esà ie à u u eàe p ei teàdeàs eauàetà
deu àa eau àe ào àsoie tàe o eà tudi s ,à a à està laàdateàdeà leu à o fe tio àqui est susceptible 
d être déterminée, et non la limite temporelle de leur utilisation. Encore une fois, dans la majorité des 
as,à leà egist eà figu àdoità t eà i ti e e tà o i àa e à laà l ge deà uià l a o pag e,àetà lesàdeu à

éléments analysés comme une entité à part entière pou à auta tà u ilà eà s agisseà pasà d u à ajoutà
épigraphique postérieur). Le recours aux monnaies est également très utile, soit comme parallèle 
chronologique, soit comme élément constitutif du registre figuré (voir n° 220 ci-dessous). 

13. BOUSSAC 1992, p. 14, n° cat. SP 15, pl. 2 [Pl. 29, fig. 194]. SPIER 1992, p. 38, n° 63 [Pl. 88, fig. 
600] : bie à u ilàpuisseàseàheu te à àdesà o sid atio sàd o d eàst listi ue,à laà e tio àd u à
ethnique – dans une configuration identique à celle des sceaux publics et des frappes 
monétaires – permet de circonscrire un terminus post quem. ‹elàestàleà asàd u àsceau de la cité 
d Éph seàauàt peàdeàl á t isàpoliade mis au jour à Délos ; les lettres E et Φ de chaque côté 
deà laà di i it à o fi eà etteà all gea e.à Ce tai sà d tailsà duà st leà t oig e tà d u eà
esse la eà t oiteàe t eà l i o og aphieàduà a hetàetà leà t peà o tai eàdesàstat esàd o à
d Éph seàdepuisàlaà atio àdeàlaàp o i eà o ai eàd ásieàe à / àa .àΘ.-C. Toutefois, cette 
datation est sujette à caution et pourrait même remonter à la fin du IIIème s. av. J.-C., lorsque 
la cité ionienne était sous domination ptolémaïque (244-197 av. J.-C. ,àlo s u o à o pa eàleà
t aite e tà duà otifà a e à lesà f appesà d a ge tà deà laà it à à l po ueà attalide121. 
Iconographiquement, le sceau définit conséquemment un terminus post quem qui demeure 
encore « savonneux ». Celui-ci est toutefoisà ieu à i o s it,à eàs ilàseàheu teà à ou eauà
àdesà o sid atio sàd o d eàst listi ue,àsu àu àa eauàe ào àduàPaul J. Getty de Malibu figurant 

le même ethnique, E / Φ (pour Ἐφ σί 122) deàpa tàetàd aut eàduà otifàdeàl a eilleàdi e te e tà
inspiré du type monétaire de droit des Vème et IVème s. av. J.-C. [Pl. 88, fig. 600bis]123. Cependant, 
la forme du chaton de la bague, plutôt arrondi, ainsi que la technique de gravure, qui diffèrent 
de la configuration générale des bagues hellénistiques du IVème s. av. J.-C. dont serait issu 
l a eau,ài pose tàdeà epousse àlaàdateàdeàsaà o fe tio à aise la le e tàauàIIIème s. av. J.-
C.à selo àΘ.à“pie ,à uiàs a o deàsu à eàpoi tàa e àы.à“ hefold,àle uel avait déjà répertorié un 
autre exemplaire identique)124. Le terminus post quem est paradoxalement davantage 
d fi issa leàda sàleà asàd u eàp teàdeà e eàissueàd u eà e teàau àe h esà olle tio àp i e à
[Pl. V, figg. 155a-b] està su à la uelleà leà t peà d u à G ieà te a tà u eà pat eà età u eà o eà
d a o da eà cornucopia àestàdi e te e tà oul à àpa ti àd u àfollis frappé à Alexandrie par 
Domitius Domitianus au nom des Tétrarques (t.p.q. 296-297 apr. J.-C.) [Pl. V, fig. 156] ; outre 
leàt peà o tai eàduà e e s,àu eàpa tieàdeàlaàl ge deàestàlisi le,à ota e tàl atelie à ALE pour 
Alexandria àai sià ueàl offi i eà B)125 (voir également n° 220 ci-dessous). 

 
Mais venons-en à présent aux gemmes : 

14. AGDS II, 1, pp. 197-198, n° 561, pl. 96 [Pl. 3, fig. 15] :àsu àlaàp iph ieàd u eàintaille en cristal 
de roche se présente une inscription fragmentaire – dont certaines parties ont été restituées 
sur la monture en or moderne (en souligné) – uiàseà o p e dà o eàu à œuàdeàΠou el-
á à ad ess à à l e pe eu à Co ode (étrenne), FELICI IMPERATORI  ANNVM NOVVM 

FA[VS]TVM FELICEM•, « À (notre) bien-aimé empereur, une bonne et heureuse année ! » 
Dans le champ se présente notamment une feuille de laurier, une figue et un phallus (une 
datte selon L. Chrzanovski)126.àMaisàl l e tài t essa tàde eu eàla représentation de trois 

                                                             
121 Voir JENKINS 1987. 
122 Voir BOUSSAC 1988, p. 316, n. 30. 
123 Voir KRAAY, HIRMER 1966, pp. 356-357, nos 599-600, pl. 179 : respectivement didrachme (420-400 av. J.-C.) et 
tétradrachme (375-300 av. J.-C.). 
124 Voir SCHEFOLD 1960, p. 318, n° 608 : "Fingerring, auf der Platte graviert. Beine zwischen E-Φ (Ephesos). 3. 
Jahrhundert, entspricht den Münzbildern von Ephesos. Sammlung M. Hauck, Frankfurt a.M.". 
125 Voir RIC IV, Alexandria, p. 663, n° 20, pl. 16/20, et SEAR 2000-2014, IV, p. 128, n° 12980. 
126 Voir CHRZANOVSKI 2005, p. 81. 



31 
 

pièces de monnaie ; ce sont ces dernières qui principalement, au-delà du style de gravure, 
permettent de poser un terminus post quem précis pour la confection de cette gemme. La 
p e i eàdeà esà o aiesà ep se teà leà usteàdeà l e pe eu àCo odeàa e à laà l ge deà
monétaire M COMM•ANT P F II ; la seconde, une Victoire avec couronne et palme (qui sont 
ses attributs usuels) et la légende VICTO ;àetàlaàt oisi eàa e àl i ageàd u àte pleàt t ast leà
à l i t ieu àdu uelàseàt ou eàlaàstatueàd u eàdi i it àte a tàu às ept eàouàs appu a tàsu à

une lance (Mars ?). La légende M COMM•ANT P F II, M(arcus) Comm(odius) Ant(onius) p(ius) 
f(elix) (iterum) indique la titulature de Commode au moment où fut gravé le motif sur la 
gemme. Et comme ce dernier reçut le titre de Pius en 183 apr. J.-C.àetà u ilàfutàa la àe à
tant que Felix en 185 après J.-C., on peut placer un terminus post quem pour la confection de 
etteài tailleà àpa ti à àpa ti àdeàl a eàsui a te,à186 apr. J.-C., étant donné que la légende 

monétaire fait mention de sa seconde salutation [II] en tant que Pius Felix. Cette datation est 
o o o eàpa àleàfaità ueàleàt peàdeàlaàVi toi eà do tàl iconographie – même si elle ne peut 

prêter à confusion – est confirmée par la légende VICTO pour Victoria) ne se retrouve que 
sur le monnayage du début de règne de Commode ainsi que sur une monnaie127 datée 
juste e tàdeàl a eà àap . J.-C.àQua tà àlaàpi eàfigu a tàu àte ple,àilà àaàpasàdeàf appeà
data tàduà g eàdeàl e pe eu àCo odeàa e àl i ageàd u eàfaçadeàt t ast le ; ce type est 
donc plutôt à comprendre comme un témoignage du ulteàe e àpa àso àp e,àl e pe eu à
Marc-Aurèle (religio Augusta), sur le monnayage duquel se retrouve d ailleu sà ce type 
architectural128.  

15. PANOFKA 1851, pp. 465-467, n° 97, pl. II/48 [Pl. 117, fig. 816] : on retrouve le même 
subterfuge iconographique – ep se tatio àd u eà o aieà– sur une pâte de verre publiée 
pa à‹h.àPa ofka.àΚeà egist eàfigu àseà o poseàd u eà ai àauà e duàs h atis à uiàe se eà
entre ses doigts un denier de L. Calpurnius Piso Frugi, comme en atteste la légende lisible sur 
la gemme, L•PISO•FR. La composition iconographique est en fait une référence à une victoire 
uel o ueàlo sàd u eà a ifestatio àspo ti eàouàd u àfesti al,àetàlaàpi eàestàu eàpa tieàdesà

praemia. La fonction de ce denier est donc double. Il indique premièrement dans quelle 
circonstance la récompense en argent fut obtenue – au travers du type du revers, référence 
aux Ludi Apollinares ; et, deuxièmement, il scelle dans le temps le terminus post quem de la 
o fe tio àdeàl i taille,àd te i àpa àlaàl ge deà o tai eàetàlaà a ueàde série [ I͞I ] figurant 

au-dessusàduà a alie àetà uià o espo dà àl a eà àa .àΘ.-C.129 La seconde inscription qui 
orne le registre inférieur de la pâte de verre, PROTIG, pro tigri ou pro Tigri, peut nous éclairer 
de deux manières : soit elle nous renseigne davantage sur la nature même de la compétition 
remportée – sans doute une venatio – au cours de laquelle le cheval est allé plus vite que le 
fauve, soit elle reprend le nom-même dudit cheval, « pour Tigris », et fait référence à la pièce 
elle-même consacrée par le cavalier – dont ce serait la main – au coursier qui lui a fait 
remporter la palme. 

 
Cesà asàd i tailles,àsu àles uellesàappa aisse tàstrico sensu des pièces de monnaies, sont marginales. 
La plupart du temps, il faut analyser la composition iconographique en lien avec le contexte historique 
de confection du bijou. 

16. WALTERS 1926, p. 221, n° 2131, pl. XXVI [Pl. B, fig. 9] : en gardant une thématique agonistique 
similaire, une autre gemme, un jaspe rouge, met en scène trois auriges, dont deux sont 
explicitement défini par leur nom en abrégé, SCOR et EVPR.àIlàs agitàassu e tàdeàl agitator 
Scorpianus, aurige célèbre du Haut-й pi e,à etàd Euprepes,à l u àdeà sesà o temporains. Ce 
détail permet de formuler une datation relative pour la gravure du thème iconographique : 
le terminus post quem se situe au milieu du IIème s. apr. J.-C.,àd ap sàlaàp iodeàd a ti it àdesà

                                                             
127 Voir BMC/RE, IV, Commodus, p. 723, n° 190, pl. 95/19. 
128 Voir BMC/RE, IV, M. Aurelius, p. 628, n° 1443, pl. 83/7 :à o aieàdat eàdeàl a eà / àap . J.-C. 
129 Voir RRC, p. 340, n° 340/1, pl. XLIV/4, et BMC/RR, I, pp. 257-259, nos 1895-1936, pl. XXXIII/12-14 (type III, var. 
d-e : chiffre au-dessus du cavalier). 
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auriges130.  En exergue, la fin de la légende, CEIA, renvoie à un certain Ceianus ou Ceianius. 
Co eào à eà o aîtàau u àau igeàdeà eà o ,àilàpou aitàs agi àduàp op i tai eàdeàlaàge e. 

17. HENKEL 1913, pp. 13-14, n° 87, pl. V : co eà ousàl a o sà u (voir n° 13 ci-dessus), les termini 
post quem s appli ue tà également à des cas de bijoux annulaires métalliques. Citons un 
nouvel anneau en or sur lequel sont représentés, dans trois panneaux ovales, respectivement 
l e pe eu àMa -Aurèle, sa femme Faustine, ainsi que le symbole de la dextrarum iunctio. Le 
chaton rectangulaire convexe étant entièrement utilisé pour les trois représentations, une 
inscription, SIT | IN E|VM C|ONC|ORD|I, court sur la face externe du contour facetté de 
l a eau.àIlàs agitàselo àtouteà aise la eàd u àannulus pronubus. Or, selon Dion Cassius 
(Histoire romaine, LXXI, 31), après la mort de Faustine en 175 apr. J.-C, le Sénat aurait fait 
ériger dans le temple de Vénus et de Rome deux statues en argent de Marc-Aurèle et 
нausti eàai sià u u àautel,àde a tàle uelà ha ueàjeu eàfille désirant se marier devait faire 
une offrande en compagnie de son fiancé. Le couple impérial remplace donc, à partir de cette 
date,àl i p at i eàΚi ieàda sàleà leàdeàp ote teu àduà a iage (voir n° 412 ci-dessous). Après 
l off a de,àl ad i ist atio àduàtemple octroyait à la future mariée un annulus pronubus en 
ha geàd u eàdo atio .àΚ i s iptio à oti e,à sit in eum concordi (animo), « Que cela soit 

da sà l esp it àdeàl ha o ie !à»àetàlesà otifsàdeàl a eauà taie tàdo àlaà sulta teàd u eà
production standardisée : raison pour laquelle le rendu des deux portraits est schématique 
et le message impersonnel. Les représentations de Marc-Aurèle et Faustine, dont est ornée 
la bague, fixent donc nécessairement un terminus post quem àl a eà àap .àΘ.-C. 

18. HENKEL 1913, p. 13, n° 85, pl. IV [Pl. 28, fig. 190] : un cas particulier, pour déterminer un 
terminus post quem,àestàdo àpa àu àa eauà ilitai eàpo ta tàlaàfo tio àetàl affe tatio àdeà
so à po teu .à й à effet,à leà o ,à leà u oà età lesà pith tesà d u eà l gio ,à selon leur 
o do a e e t,à peutà t eà u à i di eà deà datatio à elatifà à l i sta à desà titulatu esà su à les 
légendes monétaires. Disposée sur trois lignes, la légende ▲C▲A▲Ν| LEG▲X͞X͞II | P▲P▲F,  c(ustos) 
a(rmorum) leg(ionis) (duoetvicesimae) P(rimigeniae) P(iae) F(idelis), est gravée au poinçon 
d o à laà fo eàt ia gulai eàdesàsig esàd i te po tuatio ,àetà fait référence à un armurier 

( aît eà d a es ouà offi ie à espo sa leà duà agasi à d a es)131 de la XXIIème Légion 
Primigenia Pia Fidelis. Si esàdo esài pe so ellesà eà ousà e seig e tàpasàsu àl ide tit à
duà po teu ,à ellesà pe ette tà d ta li à laà dateà à pa ti à deà la uelleà età a eauà aà t à
confectionné : en effet, en 86 apr. J.-C., après la répression par Domitien de la révolte de 
Saturninus, la XXIIème Légion Primigenia obtint les épithètes de Pia Fidelis Domitiana, abrégés 
P•F•D.à‹outefois,àap sàlaà o tàdeàl e pe eu àetàsaàdamnatio memoriae décrétée par le Sénat 
en 96 apr. J.-C., la légion perdit son « D » terminal132.àΚaàg a u eàdeàl i s iptio àsu àl a eauà
en or se situe donc à partir de cette date. 

 
§8. FOURCHETTE CHRONOLOGIQUE : laàplupa tàdesàpie esà ueàl o àpeutà ali e àda sàu ài te alleàte po elà
seàt ou eà t eàdesàpo t aitsàdeà oisàouàd e pe eu sàpou àles uelsàilà estàpasà essai eàd u eàl ge de.à
Tel est le cas des quatre grands camées hellénistiques et impériaux que sont le Camée de Vienne, le 
Camée Gonzague, la Gemma Augustea et le Grand Camée de France. Dans ces cas particuliers, en effet, 
le motif représenté (buste ou scène de nature panégyrique) nous éclaire sur le laps de temps durant 
le uelà l œu eà aà puà t eà o fe tionnée en rapport avec un épisode parti ulie à u ilà elate ou en 
prenant comme indice la durée de règne des personnes portraiturées. Ainsi, le Camée de Vienne 
représentant en capita iugata leà oiàPtol eàIIàetàsaàsœu à– et épouse – Arsinoë II (selon les dernières 
indentifications proposées par E. Zwierlein-Diehl)133 est datable des alentours de 278 av. J.-C., date de 
leur union. Pour le Camée Gonzague, exposé au mus eàdeà l йrmitage à Saint-P te s ou g,à ilà està
epe da tàpasàpossi leàd appli ue àu eàdatatio  aussi précise :àe àeffet,à l ide tifi atio àdeà laàpai eà

                                                             
130 Voir HORSMANN 1998, pp. 208-209 ; 284-286. Voir également AUBRY 2011a, p. 647. 
131 Voir LE BOHEC 2002, p. 52 ; 128. 
132 Voir FRANKE 2000, pp. 97-98. 
133 Voir ZWIERLEIN-DIEHL 2007, pp. 59-61. 
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représentée – en capita iugata à nouveau – estàpasàassu e.ààDepuisà ,àdateà àla uelleàleà a eà
futà a uisà pa à Isa ellaà d йste,à l histo iog aphieà seà pe dà e à o je tu eà su à laà estitutio à desà deu  
portraits : tous les grands couples ou paires mère-filsàdeàl po ueàhell isti ueàau àнla ie sào tà t à
p opos à d ále a d eà/àOl piasà àрad ie à/à“a i e .àΚaàde i eàh poth seàe àdateàpla e aitàlaàpie eà
à la basse époque hellénistique, dans le courant du Ier s. av. J.-C.,àtoutàe à e o aissa tàtoutefoisà u ilà
eàs agitàpasàd u à a eà lagideà– peut-être un souverain du Pont134. Du fait de leurs compositions 

i o og aphi uesà eau oupàplusà o ple e,àlesàdeu àg a dsà a esài p iau ,àeu ,àso tàd u eàdatatio à
plus aisée. La Gemma Augustea,à etta tà e à s eà l a ueilà deàGe a i usàetà ‹i eàpa àáugusteà
consécutivement à la campagne victorieuse de Pannonie, est donc datable à partir de 9 apr. J.-C. 
(terminus post quem), mais pas au-del àduà ào to eàdeàl a à àde notre ère (terminus ante quem), 
dateà àla uelleàleàt io pheàd u eàaut eà a pag eà– celle de Dalmatie – eût lieu. Corrélativement, il 
paraît peu probable que le travail de gravure lui- e,àa a tà t ài iti à àl hi e à / àap .àΘ.-C.,à aità
pas été achevé a a tàl a à 135. Le Grand Camée de France,àlui,àestàplusàta difàd u eàg atio  : il est 
u eàall go ieàdeàl apoth oseàd áugusteà da sàleà egist eàsup ieu àetà etàe às e,àda sàleà egist eà

dia ,àl e pe eu à‹i eàetàlaàfa illeàjulio- laudie eàtelleà u elle se présentait au moment de la 
gravure, comme un instantané pris à une époque donnée. Et ce sont justement certains personnages 
figurés sur le camée qui servent à étalonner les termini de sa confection : le terminus post quem est 
fixé par la présence de Drusus II (Drusus Minor), décédé en 23 apr. J.-C., dans le registre supérieur des 
o tsà h oïs sà l Ol peà do ,à ta disà ueà laà p se eà deà Κi ie,à eà deà ‹i e,à da sà leà egist eà

médian implique que la gemme a été confectionné avant sa mort en 29 apr. J.-C. (terminus ante quem). 
Bien-s ,à o eu àso tàlesàaut esàe e plesàdeàpo t aitsàdeà o a uesà ueàl o àpeutàdate àa e àu eà
e tai eàp isio .àMaisàl i t tàestàa a tàtoutàdeà o sid e àl i pa tà ueàpeu e tàa oi àlesàajoutsà

épigraphiques sur le calibrage chronologique des gemmes. Ainsi, en ayant recours dans certains cas 
aux légendes monétaires pour nous éclairer, quelques inscriptions permettent de déterminer un 
intervalle de plus ou moins longue durée au cours de laquelle le motif de la pierre ou la légende qui 
l o eàaàpuà t eàe ut .à 
 

‹outàd a o d,à e tai esài s iptio sà eà ousà e seig e tà u i di e te e tàsu àlaàdateàdeà o fe tio à
auàt a e sàduà o àduàg a eu àouàd u à ualifi atif àouàpeu e tàs a e àt o peuses : 

19. ZWIERLEIN-DIEHL 2007, p. 72 ; 377, fig. 262, pl. 65 = ZAZOFF 1983, p. 207, n. 86, pl. 54, fig. 3 [Pl. 
22, fig. 146] : pour prendre un exemple de dynaste hellénistique, on peut citer le grenat 
représentant Mithridate IV du Pont o se àauàMus eàd á tàetàd рistoi eàdeàGe e, dont 
la datation nous est fournie par la durée de règne de ce dernier : 169-150 av. J.-C. Il porte 
également la signature de NIKIA , artisan-graveur contemporain du monarque136, dont la 
qualité du travail rend justice aux traits du prince, ce qui permet de le reconnaître grâce à 
son effigie sur ses monnaies137. Ces deux éléments se combinant, ils permettent de valider la 
datation durant le règne de Mithridate IV. 

20. ZWIERLEIN-DIEHL 2007, p. 444, fig. 660, pl. 148 [Pl. 3, fig. 16] : sur quelques portraits romains, 
l i s iptio à ep e dàu à ualifi atif,àu eà e tu,à ueàlaàpe so eà ep se t eài a e.àC està
ota e tàleà asàd u àpo t aitàdeàMatidia sur un nicolo d u eà olle tio àp i eàdeàBo , 

lequel est joint de pa tà età d aut eà duà usteà à la légende PIE/TAS.à “ià l intaille peut 
stylistiquement être datée de son époque (à savoir le premier quart du IIème s. apr. J.-C.), elle 
est susceptible de oi àl i te alleà h o ologi ueàdeàsaàdatatio à esse eàg eà à e tio àdeà
la vertu pietas : cette dernière lie la gemme à différentes monnaies des environs de 115-117 

                                                             
134 Voir idid., pp. 62-65. 
135 Voir idid., pp. 149-154 (notamment p. 153). 
136 Voir ZAZOFF 1983, p. 207, n. 86, pl. 54, fig. 3. 
137 Selon M.-L. Vollenweider (voir VOLLENWEIDER 1980, pp. 147-148 ; 150-151 [graveur Nikias] ; pl. 37/6-6b). Voir 
également DE CáΚΚá‹á( 1997, pp. 146-147, pl. 27 :àl auteu à o t editàM.-L. Vollenweider en estimant que Nikias, 
l a tisa -graveur, ne peut être confondu avec le monogramme du monétaire homonyme (σ͡K) sur des monnaies 
d á tio hosàIIIàf app esà à‹a se,àouàsu à ellesàdeàPersée de Macédoine (id., pls. 30-31). 
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apr. J.-C., notamment un denier célébrant Matidia e àta tà u Augusta et au revers duquel le 
type de la Pietas est frappée – l i p at i eà elle-même personnifiant la divinité138.  Cet 
e e pleàestàd auta tàplusài t essa tà u u eà o positio àsi ilai eàseà et ou eàauàCa i età
desà M daillesà :à gale e tà su à u à i olo,à leà po t aità d u eà pat i ie eà o ai eà
(vraisemblablement Matidia, à nouveau)139 est joint à l i itialeàP pour Pietas [Pl. 3, fig. 17]140 
– les auteures datent iconographiquement la pierre, grâce au type de coiffure  à la mode 
durant le premier quart du IIème s. apr. J.-C. (" o pos àd u eà paisseà t esseàe tou a tà leà
sommet de la tête"), plus précisément vers de 100-110 apr. J.-C. 

21. VOLLENWEIDER, AVISSEAU-BROUSTET 2003, pp. 182-183, n° 233, pl. 23 (pl. coul.) ; 122 [Pl. B, fig. 
10] : toutefois, les inscriptions sur pierres gravées – notamment sur les portraits – peuvent 
t eàt o peusesà a à sulta tàd u àajoutàta dif.à‹elàestàleà asàd u eàa th steà àl effigieàdeà

l e pe eu à Ca a alla :à à l po ueà za ti eà fu e tà ajout esà u eà oi à dans son dos ainsi 
u u eà i s iptio ,à OΝ |Ν |Є|T|P|O|C, courant verticalement devant son visage, et le 

transformant en Saint-Pierre. Or, le portrait est reconnaissable par le fait que certaines 
monnaies frappées à Rome en 212 apr. J.-C.141, c'est-à-dire peu avant sa mort en 217 apr. J.-
C., présentent "une ligne de profil assez similaire"142. Conséquemment, on peut avancer une 
fourchette chronologique pour la gravure de ce portrait entre 212 et 217 apr. J.-C. 

 
Da sà eau oupàdeà as,à epe da t,àl i s iptio àseàp se teàsousàlaàfo eàd u eàtitulatu eàdo tàlesà
éléments constitutifs nous renseignent – si besoin est – sur le personnage dont le portrait est 
illustré. Les ajouts des quatre premiers exemples ci-dessous ne servent apparemment u àd fi i à
le registre figuré, sans réel indice de datation de prime abord. 
22. ZWIERLEIN-DIEHL 1986, pp. 208-209, n° 560, pl. 99 [Pl. 131, fig. 914] : sur une intaille en verre 

de Würzburg apparaît le po t aitàd áuguste,àdeàp ofil,àa o pag àsu àlesà egist esàlat au ,à
d u eài s iption verticale en deux parties, CAES / AVG, Caes(ar) Aug(ustus) (au nominatif, 
a à ilà ep e dàdi e te e tà leà egist eà figu ,à uià pe etàdeà l ide tifie à a e àu eàa solueà
e titude.àΚaà iseàe àpa all leàdeà eàpo t aitàa e à e tai esà o aiesàdesàatelie sàd йspag eà

entre 19 et 15 av. J.-C.143 pe etàd appli ue à àlaàpie re les mêmes limites temporelles. Le 
terminus post quem duàtit eàd áugusteà àja ie à àa .àΘ.-C.), en rapport avec la titulature 
p se teàsu àlaàp teàdeà e e,à estàda sà eà asàpasàutile. 

23. HENIG 2007, p. 186, n° 785, pl. XXII ; LVIII = COLLINGWOOD, WRIGHT 1991, p. 17, n° 2422.8 : sur 
un second exemple, on trouve un motif de capita opposita mettant en scène les bustes de 
Marc-Aurèle et de Lucius Verus sur un anneau en or provenant de Colchester 
(Camulodunum). Le rendu des bustes étant très schématique, une inscription dans le registre 
supérieur, IMP, Imp(eratores),à p iseà l illust atio .à Co eà lesà deu à pe so agesà
partagèrent la fonction impériale de 171 à 179 apr. J.-C., cela donne un intervalle durant 
lequel cette bague a pu être ciselée. 

24. RICHTER 1956, p. 132, n° 657, pl. LXXV : la même titulature apparaît sur un camée sur lequel 
està ep se t àleà usteàd u àpat i ie à o ai àgla e.à“u àlaà o du eàdeàlaàpie eàestài s itàlaà
dédicace DIVO CLAVDIO IMPERATO(RI), « Au divin empereur Claude ». Or, si le traitement du 
isageà off eà ueàpeuàdeà esse la eàa e àl e pe eu àClaudeàduàIer s. apr. J.-C. (dynastie 

julio-claudienne),àl i te p tatio à àluiàappli ue àestàd à oi àles traits de Claude II le Gothique, 
qui régna entre 268 et 270 apr. J.-C., et sur le monnayage posthume duquel apparaît la 

                                                             
138 RIC, II, Trajan, p. 301, n° 759 (aureus et denier). 
139 Voir AUBRY 2011b, p. 244, fig. 29, n. 110-112. 
140 VOLLENWEIDER, AVISSEAU-BROUSTET 2003, p. 139, n° 162, pl. 96. 
141 BMC/RE, V, Septimius, Caracalla, and Geta, p. 402, n° 219, pl. 59/4 ; 404, n° 223, pl. 59/7 ; 417-418, nos 272-
277, pl. 62/7-9. 
142 VOLLENWEIDER, AVISSEAU-BROUSTET 2003, pp. 183. 
143 BMC/RE, I, Augustus, pp. 64-65, n° 362-366, pl. 7/14-18. 
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légende DIVO CLAVDIO (au datif comme sur la gemme)144. Un terminus post quem se situe 
donc à sa mort, en août 270 apr. J.-C.àPou ta t,à leà tà lesseàauà i eauàdeàl i o og aphieà
impériale : sur le camée, Claude II le Gothique est glabre, là où sur les monnaies il apparaît 
barbu. La raison en est fournie par la conformation de la pierre ainsi que par le style qui 
appa tie e tàda a tageà à l po ueà o sta ti ie e.àO à ilàestàa à ueàCo sta ti à Ier le 
Grand, aux alentours de 317-318 apr. J.-C., fit frapper des folles en commémoration, entre 
autres, de son prédécesseur, vainqueur des Goths, et dont il se réclamait le descendant 
direct145. Bien que relativement large, la fourchette chronologique se situe donc dans 
l i te alleàdeàl issio àdeà esàdeu às iesàdisti tes,àe t eà àetà àap .àΘ.-C.  

25. ZWIERLEIN-DIEHL 2007, pp. 445-446, fig. 673, pl. 150 [Pl. 3, fig. 18]146 : par extension – et par 
ph o eà d i p g atio à gale e tà –, les rois barbares se firent eux aussi faire leur 
portrait à la manière des empereurs, en prenant soin que la fonction ou la titulature fût 
inscrite. Ainsi en est-ilàduà usteàd ála i àIIàg a àde manière relativement schématique sur un 
saphir convexe de la collection du Kunsthistorisches Museum de Vienne. Il reprend 
clairement les mêmes canons iconographiques – pour ne pas dire hagiographiques – u u eà
pierre gravée a t ieu eàdeàplusàd u àsi le, et dont je vais parler tout de suite dans le cadre 
desàtitulatu esàplusà o ple es.àMais,àpou àl heu e,àl aspe tài t essa tà sideàda sàlaàl ge deà
en écriture spéculaire uià l a o pag e : L RICVS REX GOTHORVM (sic), Alaricus rex 
Gothorum, « Alaric, roi des Goths ».àU eà ou elleàfois,àl i s iptio àpe et,àd u eàpa t,àdeà
pallier l i possi ilit à totaleà deà e o aît eà leà pe so ageà ep se t à su à laà ge e,à et,à
d aut eàpa t,à deà fai eàglo ale e tà e o te à la confection deà l i tailleàauà g eàd ála i à IIà
(487-507 apr. J.-C.)147.  

26. HENKEL 1913, pp. 16-17, nos 100-105, fig. 6, pl. VI ; 91, n° 973, fig. 47. SPIER 2010, pp. 62-63, 
nos 42-45 (pl. coul.) [Pl. T, fig. 137] : la problématique est identique pour les anneaux en or 
eà po ta tà su à leà o tou à u u eà i s iptio ,à o eà lesà se e tsà d all gea eà à u à

empereur (fides àt pi uesàdeàl po ueà o sta ti ie eà e t eàCo sta ti àetàMag e eà/à -
353 apr. J.-C.). Ainsi, ce sont autant les formules FIDEM CONSTANTINO, « Θ a o deà a à
fid lit à à l e pe eu à Co sta ti  ! », FIDEM D N CONSTANTI AVGVSTO, Fidem d(omino) 
n(ostro) Constanti Augusto (Constance Auguste), FIDEM DOMINIS NOSTRIS AVGVSTIS, "(I 
swear) loyalty to our lord emperors" : ces dernières – sans recours à quelque registre figuré 
que ce soit – permettent respectivement d att i ue  globalement leur gravure dans le 
ou a tàduà g eàdeàl e pe eu àCo sta ti àe àta tà u e pe eu àu i ueà post-Tétrarchie / 

325-337 apr. J.-C.) et, après la mort de ce dernier, aux règnes conjoints de ses fils, Constantin 
II, Constans et Constance II. Paradoxalement, dans certains cas bien précis, lorsque 
l i s iptio à eà e seig eàe à ie àsu àlaàp iodeàdu a tàla uelleàelleàfutàg a eà o à ue son 
message est courant, voire stéréotypé), un examen métallographique permet de la calibrer 
chronologiquement. Ainsi en est-il de la légende VIVA|S IN D|EO, formule pouvant être autant 
païenne que chrétienne :àl a al seàdesài lusio sàetàdesài pu et sà ontenues dans le minerai 
utilis àpou àlaà o fe tio àdeàl a eauàdateàd u eàfou hetteà h o ologi ueàseàsitua tàe t eà
Dioclétien et Constantin II (284-340 apr. J.-C.). 

 
Une titulature plus complète, dérivée directement des canons des légendes monétaires, permet de 
p ise à d auta tà ieu à laà datatio à pote tielle,à situ eà e t eà deu à o esà h o ologi ues,à deà
o fe tio àd u eài tailleàouàd utilisatio àd u às eau.àDi e sà asàe e plifie tàl t oiteà o e io à uià
peutàlie àl a tàdesàpie esàg a es,àlaàsigillai eàet la numismatique. On y retrouve les mêmes types 

                                                             
144 RIC, V/1, Claudius Gothicus, pp. 233-237, nos 256-299, pl. 6/90-92. 
145 RIC, V/1, Claudius Gothicus, p. 203, pt. 3 ; VII, Rome, n° 106 ; 109 ; 112 ; 116 ; 119 ; 122 ; 125, pp. 310-312, pl. 
7. 
146 Voir SPIER 2007, pp. 27, n° 83. Voir également AUBRY 2011b, p. 239, fig. 6 ; 245, n. 13. 
147 Voir KORNBLUTH 2008, pp. 300-301. 
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d a iatio sà età u à se sà e tai à deà laà iseà e à s eà uel ueà peuà hagiog aphi ue dans le 
traitement des portraits : 
27. SPIER 2007, p. 25, n° 76, pl. 13 [Pl. 3, fig. 19] = SPIER 2010, pp. 66-67, n° 47 (pl. coul.) [Pl. T, fig. 

138]148 : àlaà a i eàduàsaphi àd ála i à oi à °à à i-dessus), un unique exemple de portrait 
sur intaille, un grenat d u eà olle tio àp i e, définit le buste gravé de face comme celui de 
Théodose II grâce àl adjo tio àdeàlaàl ge deà t og ade inspirée de la numismatique : D N 

THEODO/SIVS AVG+, D(ominus) n(oster) Theodosius Aug(ustus), « Notre seigneur Théodose 
Auguste » – la particule PF, p(ius) f(elix), qui apparaît sur les solidi deàl e pe eu ,àestàa se teà
deàlaà o positio à pig aphi ueàdeàlaàge e.àΚaàseuleàattestatio àd u eà ep se tatio àdeà
‹h odoseàIIàdeàfa eàsu àlesà o aiesàdateàd u eàs ieàdeàsolidi de 416-418 apr. J.-C. dont il 
eàde eu eà à eàjou à u u àseulàe e plai e149. Ce terminus post quem, adjoint au style de 

la gemme – a a t isti ueà d u à atelie à deà Co sta ti ople,à uià doità date à deà laà se o de 
oiti à duà g eà deà l e pe eu à –, impose de placer la fourchette chronologique pour sa 

confection entre 425 et 450 apr. J.-C. 
28. SPIER 2007, pp. 19-20, n° 12, pl. 3 [Pl. 4, fig. 20] :àu àsaphi àaujou d huiàpe duàp oposeàu eà

autre approche de la titulature au travers du traitement iconographique général de la pierre. 
Ici, point de portrait : juste une scène de chasse au sanglier quelque peu allégorique 
puis u elleà etàe às eàl e pe eu àd O ie tàCo sta eàIIà -361 apr. J.-C.), identifié par 
la légende CONSTANTIVS AVG, Constantius Aug(ustus), un sanglier du nom de IΦI-AC 
( ιφίας, littéralement, « e àfo eàd p e ») et la personnification de la cité de Césarée de 
Cappadoce, KЄCAPIAΝKA A OKIA, αι σα ία ής  α α ο ία ς . Κ i t tàdeà etteà
intaille est moins la titulature elle- eà ueà l i di atio à deà l e d oità o à aà euà lieuà etteà
chasse : en effet, cette dernière se tient au milieu des arbres, donc vraisemblablement dans 
lesàja di sàdeàlaà side eàd t àdeàl e pe eu à àC sa e.àΚeàt peài o og aphi ueàd i eàsa sà
douteàd u eà osaï ueàouàd u eàpei tu eàdeàlaà ou ài p iale. 

29.  COLLINGWOOD, WRIGHT 1990, pp. 90-91, nos 2411.20-23 ; 25, pl. VI-VII : mais la plupart des 
attestations de titulatures des empereurs se retrouve, de manière fort logique, sur les 
a hetsàe àplo àdeàl ad i ist atio ài p ialeàetà za ti e.àйtàlesà o aiesàde eu e tàleà

facteur de calibrage le plus performant, étant donné que les coins monétaires et les matrices 
sigillaires sont pratiquement identiques. Ainsi, un sceau de Constantin, daté du temps de son 
g e,àpo teàl i s iptio àCONSTANTINVS P AVG, Constantinus P(ius) Aug(ustus), et le type 

appelleà às à p e d eàu eà o aieà– type lauré de profil, cercle de grènetis. Sur son 
o a age,àd ailleu s,àlaàl ge deàCONSTANTINVS P AVG apparaît entre 313 et 324 apr. J.-C. 

Maisà o eàl e pe eu àpa aîtà elati e e tàjeu eàsu àle cachet en plomb, il serait judicieux 
deà dui eàl i te alleàe t eà àetà àap .àΘ.-C. De même, un second cachet, de Constantin 
II celui-là, portant le titre de César – [CONSTANTINVS] IVN NOB C, [Constantinus] Iun(ior) 
Nob(ilissimus) C(aesar) – est datable entre 330-335 apr. J.-C. grâce au revers du cachet 
identique à celui des frappes à la Victoire portant la légende CONSTANTINOPOLIS durant ce 
laps de temps150.  

30. Road to Byzantium, pp. 174-175, nos cat. 149-151 :à etteà t aditio àseàpe p tueà à l po ueà
byzantine, comme en atteste trois sceaux portant chacun les titulatures des empereurs qui 
leur correspondent, et dont on peut tirer une datation équivalente à la durée de leur règne 
au u eàaut eà o sid atio à eàpou a tàe àp ise àlaàp iodeàd utilisatio .à‹outàd a o dàu à

cachet en plomb de Zénon, D N ZEN, D(ominus) n(oster) Zen(on) datable entre 474 et 491 
apr. J.-C. ;àe suiteàdeu àaut esàe p ei tesàdata tàdeàl po ueàd á astaseà -518 apr. J.-C.) 
– AN[ASTA]SIVS P P AVG, An[astasius] p(er)p(etuus) Aug(ustus) – et de Justinien Ier (527-565 
apr. J.-C.) – [D N IVSTINI]ANVS P P [AVG]. 

                                                             
148 Voir également AUBRY 2011b, p. 239, fig. 5 ; 245, n. 13. 
149 Catalogue de vente : Numismatica Genevensis, Auction 2 (18 novembre 2002), lot 142. Voir AUBRY 2011b, p. 
239, fig. 4 ; 245, n. 10. 
150 Voir LRBC, I, p. 5, n° 77 (« Period II, 330-335. »). 
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C estàdo àselo àtouteàlogi ueà ueàlesà– rares – gemmes portant ces types iconographiques se sont 
i spi esà auta tà desà o aiesà ueà desà s eau à i p iau à do t,à d u eà e tai eà a ière, ils 
pa tageaie tàlaàfo tio àsigillai eà àl e e pleàdesài taillesàd ála i àetàdeà‹h odoseà voir nos 25 et 27 
ci-dessus) dont les inscriptions rétrogrades soulignaient cette utilisation potentielle. 

 
Les sceaux hellénistiques, eux, ai sià u u eài taille romaine issue de la région de Nimègue (Pays-
Bas), seàsi gula ise tàpa àleàfaità u ilsàpo te tà uel uefoisà o àpasàu eàtitulatu e, ni un portrait, 
aisàlaà e tio àd u à agist atàdo tàleà o à s ilàestà po e,àpa àe e ple àouàlaàfo tio àpeutà

conduire à une datation relative. Tel est le cas, notamment, de trois sceaux de Délos : 
31. BOUSSAC 1992, pp. 11-12, nos cat. SP 1-2, pl. 1 [Pl. 4, fig. 21]. :às eauàdeàfo tio ,à àl effigieà

d u àho eà a uà selo àl auteu e,à aise la le e tàsoitàlaàpe so ifi atio àdeàD os,à
soità u eà ep se tatio à id alis eà deà ‹h s e ,à do tà l i s iptio à E IME HTOYΝ |Ν ENΝ H I 
(respectivement E IME H|TOYΝ ENΝ H I pour le second cachet) reprend la charge 
d pi l te,à hefàdeà l ad i ist atio à ath ie eàda sà l îleàdu a tà laà “e o deào upatio à
d áth esà su à D losà à pa ti à deà à a .à Θ.-C. La légende souligne le caractère "officiel et 
impersonnel" du sceau, afi à u à ha ueà ou elleà o i atio ,ào à aitàpasà àe à ha ge .àΚaà
fou hetteà h o ologi ueàpou àl utilisatio àdeà eàs eauàest,àda sàl a solu,à elati e e tàla ge,à
puisque le terminus post quem se situe en 166 av. J.-C.,à lo s ueàlaà ha geàd pi l teàfutà
instituée, et le terminus ante quem en 69 av. J.-C., date à laquelle la « Maison des Sceaux », 
de eu eàd u à a uie à o ai àda sàleà ua tie àdeà“ka da a,àfutàd t uiteàetàs ellaàpa àleàfeuà
leà o pusàd lie àt ait àpa àl auteu e.à 

32. BOUSSAC 1988, p. 317 ; 319, figg. 17a-b. MAASKANT-KLEIBRINK 1986, p. 4, n° 3 :à leà o àd u à
magistrat romain apparaît sur un troisième sceau, lequel représente non plus un portrait 
mais un a alie à su à u à he alà a ,à tousà deu à deà dos.à Κ i s iptio ,à elle,à seà p se teà
verticalement dans le registre latéral et se lit DOLABEL pour DOLABEL(LA). Elle fait référence 
à u à e eà d u eà desà a hesà deà laà gens Cornelia, les Cornelii Dolabellae. Or, 

antérieurement au terminus ante quem de la destruction des archives en 69 av. J.-C., un 
personnage en particulier a été probablement mêlé aux affaires déliennes : Cn. Cornelius 
Dolabella, qui fut proconsul de Cilicie entre 80 et 79 av. J.-C. et dont il est attesté par 
Cicéron151 u ilà fitàu àa tà àD losàsu à leà he i àdeà l ásie.àΚ utilisatio àdeà eàs eauà do tà
quatre empreintes ont subsisté) pourrait donc être englobée dans un intervalle 
d app o i ati e e tàdi àa s. Une composition soulignant davantage le lien potentiel entre 
l i s iptio à età un registre figuré symbolique se retrouve sur une calcédoine issue de la 
collection du Rijksmuseum G.M. Kam de Nimègue : la légende y fait à nouveau référence à 
une appellation abrégée, AI pour Aimilius ou Aemilius. Cette dernière se restitue plus 
aisément grâce au registre figuré représentant une massue (clava) que M.-L. Vollenweider152 
associe notamment (en lien avec les attributs de Diane) à la Troisième guerre de Macédoine 
menée par Rome dans la première moitié du IIème s. av. J.-C. (dans la même fourchette 
chronologique que la datation stylistique de la gemme) ; la particule AI se rapporte donc 
aise la le e t,à selo à l auteu e,à à L. Aemilius Paullus (Paul-Émile), qui conduisit les 

légions victorieuses à Pydna en 168 av. J.-C. contre les armées de Persée, fils de Philippe V de 
Ma doi e.àD ailleu sàlesàf appesàduà o a ueàhell isti ueàpo te tà gale e tàleàt peàdeà
la massue en référence au culte que ce dernier vouait à Hercule [Pl. 85. Fig. 587]153. "Aemilius 

                                                             
151 Seconde action contre Verrès, I, XVII, 44 – XVIII, 48. 
152 Voir VOLLENWEIDER 1967-1983, II, p. 478-480, nos 539-541. 
153 Voir LIAMPI 1998, p. 116, n° M 39a, pl. 25 :àt t o oleàd a ge t,àf app àsousàPhilippeàVàetàPe s eàdeàMa doi eà
(187-168 av. J.-C. .àáuàd oit,àu à ou lie à a do ie àdo tà l pis eàestà o pos àdeàl eth i ueàMA|KE (pour 
εχKEΔτσΩσ) au-dessus et en-dessousà d u eà assueà disposée horizontalement ; au revers, un casque 
macédonien avec monogrammes (3) et symbole de trident. Voir aussi SNG Copenhagen, 10, Macedonia, III, nos 
1282-1297, pl. 33 (notamment n° 1283), et BLOESCH 1987, I, p. 153, n°1638 ; II, pl. 72 (187-179 av. J.-C.). 
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hi selfà a à ha eà hadà aà sealà sho i gà Pe seus à lu ,à utà ofà ou seà theà soldie sà áe iliusà
honoured (or was honoured by) after the battle, may have worn seals such as this specimen. 
Aemilius sacrificed intensively to Heracles before the battle and certainly must have felt the 
theàhe o sàfa ou à asàt a sfe edàf o àPe seusàtoàhi self"154 : M.-L. Vollenweider, reprise 
par M. Maaskant-ыlei i k,àsoulig eàl usu patio ,àpa àlesà‘o ai s,àdeàlaà assue,à"symbole 
deàl as e da eàdeàlaàd astieà a do ie e" des Antigonides ("Ainsi des participants à la 
bataille de Pydna auraient porté en bague cette image en souvenir de cette victoire")155. 

 
§9. DATATION FERME :àda sà oi sàd u eàdizai eàdeà as,à à aà o aissa e (et en incluant différents 
e e plai esàd u eà eàpie eàouàles copies en pâte de verre),àl o àpeutàdate àlaàpie eàouàleàs eauà
uasi e tà à l a eàp sàg eà à l i s iptio ,à le plus souvent commémorative, qui se réfère à un 

événement précis rapporté par les sources primaires antiques (textes manuscrits et documents 
lapidaires), ou à la combinaison de la légende incisée etàd u àd tailàduà egist eàfigu .à 
 

‹outà d a o d,à six exemples de pierres gravées font référence à un événement précis dont le 
calibrage chronologique est attesté par les auteurs anciens ou les témoignages épigraphiques. 
33. PANNUTI 1994, p. 233, n° 198 [Pl. B, fig. 11] : sur une cornaline de Naples, datée 

stylistiquement du début du IIIème s. apr. J.-C.,àlaà ep se tatio àd u àagitator, tenant palme 
et couronne, est entourée d u eà l ge deà lati eà translittérée en grec : -IKAΝ IO|K |H|C 

ΘIN O|N ЄIANƱ, Nica Diocles Θ (= 9) in Pompeiano, « Vive Dioclès, (vainqueur) avec 
Pompeianus pour la neuvième fois !à».àIlàs agitàd u eà f e eà àl au igeàDio l sàetà àl u àdeà
ses chevaux timoniers, Pompeianus (la partie IN reprend vraisemblablement une fonction 
spécifique du cheval, introiugus156, et la lettre Θ – à ne pas confondre avec le theta nigrum – 
estàl ui ale tàduà hiff e 9 en épigraphie grecque157 .àΚ i taille,àdeàpa àso ài s iptio ,àfaità
écho à une des premières courses de Dioclès pour les Rouges (factio Russata)158, vers 131-
132 apr. J.-C.159 (voir également n° 175 ci-dessous). 

34. AGW III, pp. 118-119, n° 2021, pl. 63 [Pl. 4, fig. 22] : sur une seconde intaille, une calcédoine 
du Kunsthistorisches Museum de Vienne, apparaît ce qui ressemble à un thème 
prophylactique (deux serpentsàdeàpa tàetàd aut eàd u àautelàen flamme tenant chacun dans 
sa bouche une palme) joint à l i s iptio à t og adeàSÆCVLA (sic) | SAC | S- C | A GET, 
Saecula(ria) sac(ra) (ex) s(enatus) c(onsulto) a Get(a). La légende, ainsi que le registre figuré, 
font clairement référence à un culte impérial, précisément les Ludi Saeculares de 204 apr. J.-
C. La fonction sigillaire évidente deàl i taille (motif « héraldique », inscription spéculaire) peut 
e à o s ue eà t eà att i u eà à l a eà eà de son utilisation (en tout cas, l'emploi 
comme cachet ne paraît sensée que dans le rapport immédiat avec la célébration des Ludi 
Saeculares.àC estàpou uoiàilà àau aitàau u eà aiso à ala leàdeàpe se à u u àtel motif ait pu 
être utilisé avant ou après la date de 204 apr. J.-C. 

35. VOLLENWEIDER, AVISSEAU-BROUSTET 2003, p. 159, n° 196, pl. 109 [Pl. 4, fig. 23] : le même type 
d i s iptio à o o ati eàappa aîtàsu àu àjaspeàsa gui àduàCa i etàdesàM daillesà– aussi 
appelé héliotrope – dont le matériau, à la différence de la pierre précédente qui était une 
al doi e,àsoulig eàd auta tàsaàpossi leàutilisatio à omme amulette. On y retrouve un type 

analogue de représentation symbolique (autel, serpent) à la différence près que le portrait 
d u àe pe eu àappa aît :àilàs agitàsa sàdouteàdeàPescennius Niger,à o eàl i s iptio àte dà à
le confirmer. Cette dernière, AΝ |Ν IΝ |ΝCABΝ |ΝOƱNΝ |ΝЄΘHΝ |ΝYΝ |ΝAKΓΝ EΝNΝ ,à seà lit,àd ap sà lesà

                                                             
154 Voir MAASKANT-KLEIBRINK 1986, p. 4, et Plutarque, Vie de Paul Émile, XVII, 8. 
155 Voir VOLLENWEIDER 1967-1983, II, p. 476-478, n° 537 ; 539. 
156 Voir GOLDEN 2004, p. 87 : le iugalis est aussi appelé introiugus (pluriel : introiugi). JUNKELMANN 1990, pp. 140-
142 : le iugalis dexter est dit introiuga (pluriel : introiugae). 
157 Voir LASSÈRE 2005, I, p. 57, et MCLEAN 2002, pp. 61-63.  
158 Voir CAMERON 1976, pp. 56-61. 
159 Voir AUBRY 2011a, pp. 661-664. 
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références données par les auteures, Ἀ σ ιῷ) Ἰ ού ιος à αβ ῖ ος àο ἰ ισ ής àἔθ à
(ἐ ί) Ὑ ι ίᾳ) A(ὐ ο ά o ος à ы αῖσα ος à άϊο à έ(σ ιο à Π ί ο à ί αιο , « À 
Esculape, Iulius Sabinus,àde i ,àaà o sa à etteàpie e àpou àlaàsa t àdeàl e pe eu àC sa à
Caius Pescennius Niger, le Juste ». La référence à la Santé (Salus Augusti) est validée par la 
ep se tatio à duà se pe tà sa à à t a e sà l autelà e à fla es160. La partie inférieure de 
l i s iptio ,à uiàp iseàleàpo t ait,àse leà t eàu àajoutàpost ieu à àlaà o fe tio àduà otifà
initial : en atteste t,àd u eàpa t,àu eà opieàe à o ali eàdeàlaà olle tio àΚe isàsu àla uelleàlaà
pa tieà asseàdeàlaàl ge deà appa aîtàpasà[Pl. 60, fig. 410]161 ;àd aut eàpa t, la forme du « E », 
différente entre la consécration proprement dite et le destinataire de celle- ià l e pe eu ,à
o eàs ilà taità essai eàdeàp ise àl ide tit àduà usteàdo tàlesàt aitsà appelle tàda a tageà

Septime Sévère ou Commode (voir n° 400 ci-dessous). Cette pierre avait vraisemblablement 
la visée de protéger le légat, proclamé empereur par ses troupes, pendant la campagne de 
Syrie contre Septime Sévère. Raison pour laquelle on se situerait en 194 apr. J.-C., peu avant 
laà atailleàd Issos. 

36. LE BLANT 1896, p. 12, n. 1 :àleàli ell à eàdesài s iptio sàpeutàse i à àe à a ue àl ge.à‹elà
est aussiàleà asàlo s u u eàtitulatu eàappa aîtàsousàu eàfo eàd elopp e,à ota e tàsu à
les gemmes « à texte ». Ainsi en est-il d u eài taille,àaujou d huiàdispa ue,à ueàн.àнi o o i162 
publia en 1757 et sur laquelle, en trois lignes, est gravé Q F C | M F A | COS.àIlàs agitàdesài itialesà
en tria nomina des deux consuls (pour consules – usuellement abrégé COSS en épigraphie 
latine163) deàl a eà àap .àΘ.-C., Quintus Fabius Catullinus et Marcus Fabius Aper. Ce qui 
nous donne une datation potentiellement ferme. Une autre pièce de type G, provenant de 
Vienne [Pl. 4, fig. 24]164, paraît-elle aussi très prometteuse quant à la potentialité de la dater 
précisément : une cornaline républicaine, fortement bombée, sur laquelle est gravée en deux 
lignes : L•Q•C | COS•II. Toutefois, le seul nom qui correspondrait aux initiales et à la fonction 
de consul pour la seconde fois serait L. Quinctius Cincinnatus e …à àa .àΘ.-C.165 La pierre en 
uestio à eà peutà do à d fi i à u u à terminus post quem ta tà do à u elleà està dat eà

stylistiquement de la fin du Ier s. av. J.-C.  
37. LINDERSKI 1996, pp. 145-147 = CADES 1836, Impronte gemmarie Museo Nott, 5, n° 266 [Pl. 4, 

fig. 25] : sur un moulage de T. Cades conservé au Deutsches Archäologisches Institut de 
Rome, une troisième inscription « à texte », celle-ci à nouveau en trois lignes àl i sta àdeàlaà
gemme Ficoroni, •Q•Ν|Ν•SCIPIO•Ν|Ν•IMP•,àseà f e,àd ap sàΘ.àΚi de ski,à àQ. Caecilius Metellus 
Pius Scipio Nasica, consul en 52 av. J.-C.àΚ aspe tài t essa t ici est le titre qui semble lui être 
attribué. Or, en 49 av. J.-C.,àlo s u ilà taitàp o o sulàdeà“ ie,àilàfutàa la àimperator par ses 
troupes suite à une expédition contre les populations du Mont Amanus (César, Guerres 
civiles, I, XXI, 1). Cet événeme tàestàd ailleu sà ela àpa àdeu ài s iptio sà o te po ai esàdeà
Pergame166. Quant à la ponctuation décorative de la légende (voir n° 484 ci-dessous et point 
2.3.4.6, §3 : •CAT•Ν /Ν •CEN• et •CALIGVLA• ,à elleà d ouleà oi sà d u à i di eà deà o fe tio à
tardive (XVIème-XVIIIème si les à ueà d u eà e he heà deà allig aphie,à d esth ti ueà ouà
d uili eàdeàlaà o positio . 

38.  SPIER 2007, p. 27, n° 85, pl. 14 : dans un dernier cas, le registre figuré joue cette fois un rôle 
très important. En effet, sur un saphir est rep se t ,àdeàfa e,àu àpe so ageàdo tàl ide tit à
està l eàpa àl i s iptio àp iph i ue : RICIMER VINCAS, « Ricimer, puisses-tu vaincre ! ». 
Ilà s agità do à duà g alà (magister militum) età pat i eà o ai à d o igi eà gothi ue,à Flavius 
Ricimer, qui était au pouvoir en Occident de 456 à 472 apr. J.-C., ce qui nous donne au 

                                                             
160 Voir ZAHN 1972, p. 177. 
161 Voir MIDDLETON 1892, C, pp. 80-81, n° 20 = HENIG 1975, p. 58, n° 242, pl. 14. 
162 FICORONI, GALEOTTI 1757, p. 51, n° 6, pl. VII. 
163 Voir LASSÈRE 2005, II, p. 578. 
164 AGW III, p. 142, n° 2162, pl. 82. 
165 Voir BROUGHTON 1951-1986, I, p. 37 (consul suffect en 460) ; p. 41 (consul en 457). 
166 SIG3, pp. 441-442, nos 758-759. 
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minimum une fourchette chronologique pour la confection de la pierre précieuse. 
Cependant, un détail du traitement de son effigie permet de préciser cette datation : comme 
il porte les habitsàetàlesàatt i utsà o sulai es,à elaàdateàlaàge eà àl a eàdeàsaà o i atio ,à
459 apr. J.-C. 
 

Enfin, à titre de conclusion à cette partie sur les datations des gemmes, sceaux et anneaux 
métalliques, les crétules de Délos nous fournissent un ultime exempleàdeàdatatio à àl a eàp s 
e àa a tà e ou s,àda sàl i s iptio ,à àlaà e tio àd u eàdateà o eà elaàestàd ailleu sàattest à ie à
plus tard sur les intailles rinascimentali et néo-classiques – voir §10 ci-dessous) : 
39. BOUSSAC 1992, pp. 16-17, n° cat. SP 10, pl. 2 :àilàs agitàduàs eauàduàkoinodikion, tribunal mixte 

connu en particulier chez les Lagides. Il est donc de nature judiciaire et se présente sous une 
forme bilingue, les trois premières lignes étant en caractères sémitiques et les deux dernières 
en g e .àCha ueàpa tieàli guisti ueàfaità f e eà àu eàdate,ài di u eàselo àl eàs leu ide,à
et dont la partie grecque, KOINO IK[IOY]Ν |Ν L E P est déchiffrable ainsi : ο̣ι ο ι ̣[ίο ]à|àL 
(ἔ ο ς à ʹ, « (Sceau du) koinodikion, (année) 185 E.S ».àΚ eàe plo eàestàsig ifi eàpa àlaà
lettre « L »,àsigleàd i t odu tio àd usageàlagideàattest à ota e tàe àPh i ie,àetàlesàt oisà
dernières lettres forment le chiffre 185 – l a à àdeàl eàs leu ideà[E.S.] qui correspond à 
128/7 av. J.-C. 

 
§ .àU àde ie à as,à uià e tesà e t eàpasà àp op e e tàpa le àda sàleàspe t eàdeà e he heàdeà o à
travail, peut être cité pour terminer :àilàs agitàd u eài s iptio à ode eà t og ade ,àauà e e sàd u eà
sardoine deàl Ashmolean Museum d O fo dà eprésentant le groupe du Laocoon (Ier s. apr. J.-C.)167, qui 
se répartit en trois lignes en-dessousàd u às oleà u ifo eà soulig a tàl all gea eà h tie eàduà
po teu àetà uiàpeutàfa ile e tà t eàdat eà àl a eà àanno Domini de par sa teneur, un indice de 
filiation adjoint à une date en chiffres arabes, Η͡Ʊ Α͡ΝΗ͡C | T(O)Y ЄOP Η͡(OY) | 1710, ωβά ς ο ῦ 
ο ί ο  1710, "John son of Georges 1710" [Pl. 83, fig. 571] !! La même particularité apparaît sur 

une intaille en nacre de la fin du XVIème si leà ep se ta tàleà usteàlau àd рe iàIV,à oiàdeàн a eàetà
deà Πa a eà g a eà da sà l o eà desà œu esà deà Guillau eà Dup  : tout autour de la bordure 
sup ieu e,à àl i sta àdesà daillesà o te po ai es,àseàd eloppeàlaàtitulatu eà o ale,àe àlati à ette  
fois-ci, adjointe à la date de confection inscrite en fin de formule en caractères de taille réduite, 
HENRICVS•IIII•DEI•GRATIA•FRANCO•ET•NAVAR(RE) / 1596, Henricus (quartus), Dei gratia Franco et 
Navar(re), 1596, « Henri IV, (par) la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre. 1596 » [Pl. O, fig. 
105]168. La disposition spatiale de la légende à une connotation quelque peu hagiographique sur 
laquelle nous reviendrons dans la Partie II (point 1.2., §1 / type A1B3). 
 
 
1.5. ‹ζPй“àD IΠ“CRIPTION RETENUS ET CORPUS TRAITÉ 
 
Ces différents exemples, visant à exemplifier les méthodes de datation des pierres gravées, ont montré 
ueàl tudeàdesàajoutsà pig aphi uesàsu ài taillesàetà a esàseàsitue tàauà ilieuàd u à asteà seauà

d i s iptio sà ueà l o à t ou eà auta tà su à lesà o aiesà ueà su à eà u ilà està o e uà d appele à lesà
Instrumenta domestica ou Instrumenta inscripta latina et graeca : tous les supports autres que les 
pierres monumentales (stèles, décrets, épitaphes, etc.)169.à“iàl o àpeutà ite àdesàa tefa tsàdeàdiff e tesà
natures (timbres amphoriques, signacula, graffiti, estampilles, mosaïques, peintures murales, bijoux – 
pierres précieuses ou fines, orfèvrerie –, équipements militaires – armes, casques, boucliers –, outils, 
ex-voto, vaisselle, verre), ceux qui nous servent à éclairer les inscriptions sur pierre gravée sont surtout 
– o eà ousàl a o sà uàjus u alo sà– les empreintes de sceaux, les anneaux en métal (or, argent, 

                                                             
167 Voir HENIG, MCGREGOR 2004, p. 108, n° cat. 10.59, ill. 10.59. 
168 Voir KAGAN, NEVEROV 2000, p. 145, n° cat. 180/87. 
169 M. Hainzmann traite de cette différentiation de manière éloquente dans un article succinct. Voir HAINZMANN 
2012. 
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o ze,àfe àouàd u eà ati eàaut eà ueàlaàpie re (ambre, os, jais) et – dans une certaine mesure – les 
objets domestiques (pesons, lampes, céramiques, jetons et tessères). Nous y reviendrons. 
Maisàtoutàd a o d,àda sàleà asteàdo ai eàdeàlaàgl pti ue,àilà àaàdiff e tsàt pesàd i s iptio sà ueàjeà eà
traite aiàpas,àetàd aut e,à àlaàli iteàdeà o à ha pàd i estigatio ,àdo tàjeà eàse i aià o eàpa all les. 
 
1.5.1. PIERRES NON-TRAITÉES OU À LA LIMITE EXTRÊME DE LA PORTÉE DE MA RECHERCHE 

 
§1. La première barrière que je me suis refusé à franchir a été celle de la langue : ainsi, seules les 
i s iptio sàg e uesàetàlati esào tà t àp isesàe à o pteàda sàl tudeàdesàpie esàg a esàdeàt aditio à
grecque, étrusque et romaine. Point de légendes en écriture sémitique, punique ou pehlevi de 
l po ueàsassa ideàsaufàsi,à o e tel était le cas au n° 39 ci-dessus, la légende est bilingue ou en 
rapport avec du grec ou du latin : 

40. VOLLENWEIDER, AVISSEAU-BROUSTET 2003, pp. 75-76, n° 80, pl. 62 [Pl. 5, fig. 26] : calcédoine 
po ta tàl effigieàdeà‹i eà ou o àdeà te.àDa sàleà egistre périphérique, une inscription 
pehlevi ajoutée postérieurement. Le style du portrait est caractéristique du style de la cour 
impériale àl au e du Ier s. apr. J.-C. (vers 10 av. J.-C. .àMaisàl i s iptio àt ahitàu eàdesti eà
postérieure qui nous échappe. 

41. BOUSSAC 1992, pp. 48-49, n° cat. á à ,àpl.à  :àde a tàu eà ep se tatio àd ápollo àa he à
estàg a eàu eài s iptio àe à a a t eàs iti ueà uià aàpour seule utilité que de donner un 
terminus post quem au IVème s. av. J.-C.,àlesàlett esà uiàlaà o pose tà appa aissa tàpasàa a tà
cette date. 
 

§2. De même, les copies modernes de pierre ou les bijoux de la Renaissance ou du Néo-Classicisme 
portant des inscriptions en français170 (ou autre) [Pl. 82, fig. 562] o tà t à a iesà a àellesàs i spi e tà
deàleu sà od lesàa ti uesàetà off e tàau u à o e àdeà ieu à o p e d eà esàde ie sà ua tà à laà
tradition épigraphique. Je consacrerai toutefois un petit paragraphe aux inscriptions tardives ou 
ode esàpou à o ue à o e tàl O ide t,àauàso ti àduàMo e -Âge et àl au e de la Renaissance, 

s està app op i àlesà a o sà pig aphi uesàa ti uesàpou àlesàappli ue à àsesàp op esà atio s (voir 
point 2.3.4.6. de la Partie I, §5). 
 
§3. Ensuite, la racine sémantique des termes inscrits sur pierre gravée est également importante : dans 
le domaine des pierres magiques, techniquement et épigraphiquement très proches des intailles, les 
termes, phrases ou expressions soulignant une pa e t à li guisti ueà a e à l h eu,à l a a e 171 et 
l ass ie 172 o tà t à isesàdeà t à àl e eptio àdeà a esà asào ,àsoitàlaàdispositio à pig aphi ueàpeutà
éclairer celle des légendes grecques ou romaines, chrétiennes ou païennes, soit le terme grec ou latin 
aà ie ,àe àappa e e,àd u eài a tatio ào s u eà àusageàapot opaï ue : 

42. PHILIPP 1986, pp. 57-58, n° 60, pl. 16 [Pl. 5, fig. 27] : chrysoprase du Ier s. apr. J.-C. présentant 
l effigieà deà laà d esseà Isis,à assise,à età po ta tà lesà att i utsà deà Fortuna (gouvernail et corne 
d a o da e .à “ousà laà lig eà deà sol,à e à e e gue,à l i s iptio àA KH, littéralement « force, 
puissance, bravoure », mais aussi « puissance protectrice ».àΚ effetàduà otifàdeàlaàge e,à à
fonction ésotérique, est donc renforcé par cet ajout épigraphique relatif à une vertu. 

                                                             
170 Voir GRAMATOPOL 1974, p. 97, n° 780, pl. XXXVII (cornaline moderne mettant en scène Amor joint à l i s iptio à
périphérique VNIS A IAMAIS), KAGAN, NEVEROV 2000, p. 107, n° cat. 91/41 (sardonyx à double face du XVIIème siècle 
a e ,àd u à t ,àр ateàsu àu à ha àti àpa àdesàtau eau àetàlaàde iseàVIS•CEDIT•AMORI sur une banderole, « La 
fo eà deàde a tà l a ou  » ;àdeàl aut eà“ai t-Georges terrassant le dragon avec en périphérie, sur la bordure 
iseaut ,àl i s iptio àdeàlaàde iseàdeàl o d eàdeàlaàΘa eti e,àHONI•SOIT•QVI•MAL•Y•PENSE) et PLATZ-HORSTER 1994, 

pp. 149-150, n° 208, pl. 38 (Amor, à nouveau, sur une autre cornaline du XVIème-XVIIème siècle avec la légende 
rétrograde SVFFIT : cette dernière peut se lire autant e àf a çaisà u e àlati à«àilà hauffe,àilàpa fu eà»,à estitutio à
moins en lien avec la figure deàlaàdi i it .àΚ impératif « suffit » souligne davantage la volonté du porteur de se 
li e àdesàtou e tsàdeàl a ou . 
171 Voir PHILIPP 1986, p. 47, n° 41, pl. 10 : inscription en grec MAPMA|PAIƱΘ,àti àdeàl a a e .à 
172 Voir ibid., p. 87, n° 124, pl. 30 : inscription en grec EY AMOƱ,àti àdeàl ass ie àullamu qui signifie « éternel ». 
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43. MICHEL 2001, p. 17, n° 26, pl. 4 [Pl. 5, figg. 28a-b] : la mention du nom du possesseur (ou de 
laàpe so eà àp ot ge àseàt ou eà t eàu àaut eàt peàd i s iptio àsa sàpo t eàmagique sur 
amulette. Sur une sardoine du British Museum est gravée, sur la face A, le buste de Sérapis 
e tou eàdeà l i di eào o asti ueàt a slitt à deà lati àe àg e àduàp op i tai eàauàg itifà
d appa te a e : KOKHIOY / EYTYXOY (rétrograde), « (pierre) de Coc(c)eius Eutyches ». Il 
s agità toutefoisà d u à ajoutà post ieu à aisà solu e tà a ti ue .à “u à laà fa eà B,à u eà
ep se tatio àf i i e,à ue,à uiàtie tàu eàse ietteà àlaà a i eàdeàl áph oditeàtelleà u elleà

est représentée souvent en glyptique. La légende mutilée dans le registre périphérique 
gauche (sur la pierre), KAP[–], reprend vraisemblablement le terme KAPIC, pour XAPIC, « la 
Grâce » ;àe àattesteàu eàaut eàa uletteào àl i s iptio àH X|API|C estàg a eàauà e e sàd u eà
effigie de Sérapis (donc iconographiquement en lien indirect avec notre cas)173. 

44. MICHEL 2001, p. 176, n° 281, pl. 41 [Pl. 5, fig. 29] : la mention du nom du possesseur peut 
aussi se présenter en latin, sans doute pour se démarquer de la tradition antique qui voulait 
que les légendes ésotériques soient formulées en grec174. Tel est leà asàd u àdis ueàe à o zeà
du IVème s. apr. J.-C.,àpe fo àe àso à e t eà afi àd t eàpo t àe àpe de tif ,àetà ep se ta tà
une divinité non-ide tifia leà sa sà leà se ou sà deà l i s iptio .à Cetteà de i eà ep e d,à auà
nominatif, les duo nomina du propriétaire intégrés dans une formule répétitive à dessein 
augural : VRELIVSΝT TI NVSΝ VRELIVSΝF|ORTV|LV TVS, le dernier terme à comprendre par 
FORTV|N TVS, « Aurelius Tatianus, Aurelius le Fortuné » dans le sens de « bienheureux ». De 
cette légende il semble avis àdeà o lu eà u elleàseà appo teà àl effigieàduàpe so ageà u elleà
circonscrit, à savoir probablement une divinité salutaire comme Bonus Eventus ou plus 
vraisemblablement Fortuna, divinité éponyme. 

45. MASTROCINQUE 2008, p. 124, n° cat. Ra 16, pl. XXXVI [Pl. B, fig. 12] :àda sàleà asàd u eà etteà
cornaline du musée archéologique de Ravenne, la dénomination – d u eàfe eà etteàfois-
ci175 – apparaît de nouveau en latin. Les lettres, PASC-HV-SA,àso tàdiss i esàautou àd u à
motif de capricorne reprenant le signe astrologique du possesseur. 

46. AGDS I, 3, p. 120, n° 2907, pl. 279 [Pl. 5, fig. 30] : un dernier exemple (dont je reparlerai de 
la configuration épigraphique au point 2.3.2.2.) reprend une troisième fois une inscription 
latine sur une amulette. Cette fois-ci, la dénomination prend la configuration des duo nomina 
deàso àp op i tai e,à aisàsousàlaàfo eàd i itialesàlati es : A / L t og ade àdeàpa tàetàd aut eà
d u eàeffigieàd anguipède alectorocéphale. Le registre figuré ainsi que le matériau de la pierre 
(héliotrope) sont toutefois caractéristiques des pierres à vertu magique. 

 
§4. й à a geàdesà asàp de e tà it sà ueàjeà aiàpasàt ait sà saufà àtit eàe eptio el ,àilà àaàtoute 
so teàd aut esà ge esà uià e t e tàda sà lesà it esàd a al seàdeà o à t a ail.à й àp e ie à lieuàdesà
pierres à double face, à la manière des pierres magiques, mais dont la portée, au travers de la légende 
ouàduà otifàfigu ,à està ulle e tàésotériques : 

47. LE BLANT 1896, p. 141, n° 383 :àsu àu eài taille,à pe to i eàpa àl auteu àauà us eàduàVati a ,à
appa aîtàsu àlaàfa eàáàl i s iptio àCN•CAT, et au revers TERTI.àIlàs agitàsa sàleà oi d eàdouteà
du nom du propriétaire de la pierre auàg itifà d appa te a e, « (Sceau) de Cn. Cat(tius) 
Tertius »à estitutio àd ap sàй.н.àΚeàBla t . 

48. WALTERS 1926, p. 215, n° 2055, pl. XXVI [Pl. 5, figg. 31a-b] : nicolo figurant, sur chacune des 
deu à fa es,à u à po t aità espe ti e e tà d u à pat i ie à o ai à età d u eà at o e,à
stylisti ue e tàdata leàdeàl po ueàdeàl « Anarchie militaire » et des « Trente Tyrans » (240-
260 apr. J.-C. ,à alg àleàfaità u ilàse leàa oi àlesàt aitsàdeàCa a allaàetàPlautille.àáutou àdeà
chacun des portraits est gravé une (pseudo-)inscription, à la manière des formules 
i a tatoi esà desà a ulettes,à uià doità aise la le e tà p e d eà laà o figu atio à d u eà
a i eàgala teà lesàpo t aitsàdeàl po ueài p ialeà– surtout les camées – portaient souvent 

                                                             
173 MASTROCINQUE 2008, pp. 24-25, n° cat. Bo 2, pl. V. 
174 Voir MICHEL 2001, p. 176, n° 281 (texte explicatif). 
175 Voir OPEL III, p. 126, « Paschusa ». 
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des devises de ce type car ils étaient destinés à être offertsàe à adeau àouàd u eàpseudo-
légende à fonction purement décorative. Sur la face A, on peut lire V E | M T, teum (?), de part 
etàd aut eàduà usteà as uli  ; sur la face B, une suite de lettres tout autour du registre figuré 
et selon le même plan de lecture,à età do tà deu à d e t eà ellesà seà p se te tà sousà laà
o figu atio àd u ànexus T͡E : on déchiffre, dans le sens des aiguilles d une montre et en 

partant du bas, M ΝV T͡E ΝD M T͡E. 
 
§5. Ensuite, un type de pierre gravée que nous avons déjà croisé, à savoir les pierres octogonales à 
facettes latérales (voir n° 7 ci-dessus) et, par extension, les anneaux à contour polygonal176 : pour les 
gemmes elles-mêmes, elles se situent toutes à partir de la fin du IIème s. apr. J.-C.àetàso tàd u à e tai à
intérêt relativement aux devises amoureuses ou galantes (M|IH|I | VI|V |S, |VE | ME|  V|IT| , N|IM|  | 

M|E| )177. Toutefois, leur champ de comparaison étant de ce fait relativement restreint, elles sont 
utilisées moins pour argumenter sur les légendes que pour comprendre dans quelle mouvance sociale 
se situait la mode des cadeaux entre fiancés. 
 
§6. Par extension, quelques pierres et anneaux métalliques – qui ne sont pas à facettes pourtant – ont 
la particularité relativement marginale de voir leur légende déborder sur la tranche ou le biseau de la 
pierre sa sàdouteàpa àleàt u he e tàd u eà au aiseàapp iatio àpa àl a tisa -graveur de la longueur 
deàl i s iptio àetàdeàlaàpla eà essai eà àso ài isio àsu àlaàsu fa eà àg a e . À ma connaissance, leur 
nombre se limite à quatre exemplaires (voir n° 355 ci-dessous : EΝ/ΝYΝ/ΝΦΝ/ΝP et CI sur la tranche), dont 
le premier a déjà été traité ci-dessus (voir n° 9 : KAI TO-N K|Y-P-IONΝHM|ƱNΝ|ΝOY et PANON sur le biseau) : 

49. AGDS II, 2, p. 95, n° 2720, pl. 254 [Pl. 5, fig. 32]. MARTINEZ, BARALIS, MATHIEUX, STOYANOV, 
TONKOVA 2015, p. 160, n° cat. 114 [Pl. V, fig. 153] : le second exemple est une représentation 
ta di eàd рe uleà o atta tàleàlio àdeàΠ eà IVème s. apr. J.-C.). Autour du registre figuré 
court une inscription incompréhensible qui se finit sur le biseau du jaspe rouge sur lequel elle 
est incisée : KEPKOXOΦOCI et KKI. Κeà t peà d i s iptio ,à g a à à laà h teà età aussià
s h ati ue e tà ueà leà th eà i o og aphi ue,à està d u à st leà a ta dià sp ifi ueà deà
l po ueàta di e.àDeàplus, la configuration périphérique de la légende rappelle les formules 
des amulettes178; ce qui est confirmé par la thèse de H. Philipp179 selon laquelle le thème 
herculéen avec le lion de Némée était utilisé contre les coliques, surtout en lien avec un 
matériau rouge (comme le jaspe)180. La légende est certainement une invocation, composée 
notamment de la lettre « K » à répétition, ce qui don e,à àl i sta àdesàt oisàlett esàKKK à la 
suite, un caractère fo elàp op eà à o ju e àleàso t.àΚaàt oisi eàattestatio àd u eàl ge deà
débordant de la surface gravée (ou incisée) est la célèbre – et problématique – bague 
d йze o oà Bulga ie ,àdata tàdeàlaàfin du Vème s. av. J.-C. (voire du début du IVème s. av. J.-C.) : 
su àleà hato ào aleàetà o ileàdeà etteà ague,àa e àa eauàe àfo eàd t ie ,àappa aîtàu eà
dédicace funéraire en langue thrace composées de soixante et un caractères grecs en scriptio 
continua (sans séparation de mots), disposés en huit lignes, dont quatre lettres figurent sur 
la tranche, PO I TENEA  N|EPENEA TI |TEAN H KO A|PA< > ZEA OM|EAN TI EZY|  TA MIH 

E|PAZ puis H TA que V. Georgiev traduit par "Ô Rolistena, moi, ta jeune épouse, choisie (ou 
Nerenea Tiltea ?), je meurs à côté (de toi) mon reposant-en-paix, (moi) qui ai élevé les 
enfants". Toutefois, un autre linguiste, O. Hansen181, voit dans les lignes 3 à 8 une dédicace à 
Arès (ce dernier déchiffrant A(I)|PA( ) ZEA, « Arès, fils de Zeus »). Comme cette inscription 
està l u àdesà a esà t oig agesà pig aphi uesàdeà etteà la gue,àelleàaàsus it à "un immense 

                                                             
176 Voir HENKEL 1913, p. 4, n° 12, pl. I, et PFAHL 2012 (ILGIL), p. 149, n° cat. 14 ; 19, pl. 1. 
177 HENIG 2007, pp. 181-182, nos 744-746, pl. LIII. 
178 Voir PHILIPP 1986, p. 43, n° 32, pl. 7 ; 45, n° 36, pl. 9. 
179 Voir ibid., pp. 69-70, n° 84, pl. 20. 
180 Voir MICHEL 2001, pp. 248-250, nos 390-394, pl. 57-58, et MASTROCINQUE 2008, p. 63, n° cat. Fi 75, pl. XVIII ; 111, 
cat. n° Pe 19, pl. XXXII ; 123, n° cat. Ra 13, pl. XXXVI ; 192, nos cat. Vr 19-20, pl. LVI. 
181 Voir SEG 38 (1988), n° 733. 
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intérêt scientifique" dès sa première publication à l au e du XIXème siècle (1912-1913) "et 
donné lieu à de nombreuses interprétations età pu li atio s,à sa sà u au u à o sensus 

e geàencore"182. 
 
§7. Au niveau de l appa e eàdesài s iptio s,àho isàlesàlett esàg a esà uiàso tàl o jetàdeàl tude,à
celles incisées à la façon des graffiti sont, dans une certaine mesure, également prises en compte, que 
ce soit sur les tampons autant que sur les empreintes : 

50. HOFFMANN, DAVIDSON 1965, p. 257, n° 116 = BOARDMAN 1970, p. 226 ; 300, n° 745, ill. 745 [Pl. 
87, fig. 599a] =  SPIER 1992, p. 35, n° 55 [Pl. 87, fig. 599b] : un des plus anciennes attestations 
deàg affitoàsu àu eà agueà e àl o u e eàu àa eauàe ào à à hato ào ale) remonte à la fin 
IVème s. av. J.-C. sur un exemplaire du Paul J. Getty Museum de Malibu. Il met en scène un 
acteur de théâtre, interprétant une femme, et portant de ses deux mains un masque. Dans 
son dos (type A1), un graffito court verticalement de bas en haut : L. Mildenberg (cité par J. 
Spier) le déchiffre AMH, que H. Hoffmann et P.F. Davidson estime être soit le nom de la 
propriétaire, soit celui de la pe so eà ep se t e,à ά  (non-attesté onomastiquement) ; à 
oi sà u ilà eàs agisseàd u e référence malhabile à La Samienne de Ménandre ( α ία 183 au 

t a e s,à aise la le e t,àd u àd hiff ageàe o àdeàl i isio . 
51. DEMBSKI 2005, pp. 56-57, n° cat. 40, pl. 5 ; 77, n° 246, pl. 24 [Pl. 6, fig. 33] ; 77, n° cat. 246, pl. 

24 :àsu àlaàfa eàBàd u ào yx représentant Jupiter-Sérapis, datant du début du IIIème s. apr. J.-
C., a été incisé en lettres cursives le nom du vendeur ou du commerçant ayant cédé la 
gemme, AT(T)ANI. La fonction de ce dernier est conjecturée pa à leà faità ueà l i s iptio ,à
gravée trèsàl g e e tà àlaàfaço àd u àg affito,à taitàpasà e s eà t eàlisi leà a àseàt ou a tà
du côté non- isi leàdeàlaàpie eà da sàl h poth seào à etteàde i eà taitàp ueàpou à t eà
sertie dans un bijou). Un second exemple fournit, lui, un message de bon augure au revers 
d u à ou elào à à l effigieàd É osàa he à IIème s. apr. J.-C. .àIlàs agitàdeà ou eauàdeàlett esà
cursives très légèrement incisées, où on lit FELICIT[AS]. 

52. HENKEL 1913, p. 95, n° 1017, pl. XL [Pl. 6, fig. 34] :à eàt peàd i isio ,à ie à ueàdeà eilleu eà
facture, se retrouve également sur les anneaux métalliques. On peut citer bague en bronze 
do tàleà hato ào aleà ouàdis ue àestào àd u eài s iptio àe à i àlig es,àPERVIN | STABILIS 

| COL FABR|ORVM | D D, Pervin(cius) Stabilis col(legio) fabrorum d(ono) d(edit), incisée 
relativement soigneusement en lettres cursives, et qui se comprend comme le cadeau fait 
par Pervincius Stabilis au collège des artisans184. Au revers du chaton, on peut lire, en écriture 
pointillée, les duo nomina D SEC : ils reprennent sans doute le nom du possesseur de 
l a eauà ueàsaàpositio àauàsei àdeàlaà o po atio àauto isaità àpo te . Il est ici important de 
noter que la mention D•DΝ/ DD, à part sur trois gemmes (voir nos 243 et 280 ci-dessous) està
attestée que sur un seul autre anneau en argent (à ma connaissance), provenant 
p o a le e tàdeàXa te à ? àd ap sàн.àрe kel,àetàsu àleà hato ào aleàdu uelàl i s iptio ,à à
nouveau pointillée, le définit comme un cadeau du vétéran Flavius Simplex à ses camarades 
à l o asio àdeàlaàfi àdeàleu àse i eà ilitai eà honesta missio) : DVPLΝ |ΝETΝSESQVIPLΝ |Ν L  

VETER | FL V SIMPLEX | VET R EX  DVP | LE EIVSD | D D,  Dupl(icariis) et sesquipl(icariis) alae 

                                                             
182 Voir MARTINEZ, BARALIS, MATHIEUX, STOYANOV, TONKOVA 2015, p. 160, n. 1-3. 
183 Nom attesté autant dans les Cyclades (LGPN I, p. 401 / IVème-IIIème s. av. J.-C. à u àáth esà LGPN II, p. 393 / 
IIIème s. av. J.-C.). 
184 Voir ZWIERLEIN-DIEHL 2010, p. 254 : "Die Inschrift eines Bronzeringes aus Mainz in Kassel lautet übersetzt : 
„Pe i iusà“ta ilisàhatà de à‘i g àde àKollegiu àde àFeue eh leuteàzu àGes he kàge a ht .à … " – en effet, 
F. Henkel interprète le collegium fabrorum comme la guilde des pompiers. Toutefois, laàtitulatu eàd u àtelà oll geà
(collegium fabrorum au lieu de collegium fabrum) apparaît notamment sur l autelàdeàlaà o po atio àdesàa tisa s,à
exposé au Lapidarium du Museo Archeologico de Milan (CIL V, n° 4122), ainsi que sur une dédicace à Neptune et 
Minerve (voir RIB I, n° 91 = CIL VII, n° 11) – pour une analyse approfondie de cette inscription dédicatoire, voir 
également http://romaninscriptionsofbritain.org/inscriptions/91.  

http://romaninscriptionsofbritain.org/inscriptions/91
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veter(anae) Flav(ius) Simplex vet(eranus) R(etentus) ex dup(licario) al(a)e eiusd(em) d(ono) 
dedit [Pl. 6, fig. 34bis]185. 

53. BOUSSAC 1988, pp. 322-323, figg. 26-27, n. 55 : bien que rares sur les sceaux pour établir 
l ide tit àdeà eu à uiàfu e tàe à o ta tàa e àlesàa hi es,àlesài s iptio sàsu àlesàe p ei tes 
le sont bien davantage. Pourtant M.-F. Boussac en répertorie deux exemplaires dans le 
corpus de crétules déliennes. Le premier est incisé du nom de YXH, au stylet sur la surface 
imprimée du cachet ;àilàs agità aise la le e tàdeàl ide tit à o àpasàdeàlaàfe eàdo tàleà
po t aità o eà leà egist eà e t alà duà s eau,à aisà d u à desà i te e a tsà au à t a sa tio sà à
l o asio àdes uellesàleà a hetàaà t àutilis .àΚe second, lui, est apposé sur la tranche de la 
pastille, IΦI O ,à u à peuà à l i sta à desà os 9 et 49 ci-dessus,à à laà diff e eà p sà u i ià
l e pla e e tàdeàl i s iptio à estàpasàlaà sulta teàd u à a ueàdeàpla eàsu àlaàsu fa eà
gravée. 

 
§8. Toutefois, la atu eàdeà l i s iptio à à tudie àpeutà t eà t i utai eàdeàso àsuppo t : ainsi, sur les 
anneaux métalliques, pourra-t-on rencontrer des écritures pointillées (voir n° 52 ci-dessus), inscrites 
au poinçon, des légendes chantournées, en relief – à la manière des camées – ou des lettres étant la 
sulta teàd i se tio sàd u à talà d u eàaut eà atu eà ueà eluià duà suppo t.à Κesàdeu à de ie sà asà

se o tà it sài ià àtit eàd e e plesà ie à u ilsà eàs i s e tàpasàda sàlaàpo t eàdeàlaà e he he : 
54. RICHTER 1956, p. 120, n° 598, pl. LXV [Pl. 6, fig. 35] : dans le cas des inscriptions en pointillé, 

on peut citer une injonction, ΦY AC pour ϕύ ασσ , « Garde-moi / Protège-moi ! », qui 
apparaît sur un anneau en or de la fin du IIème s. apr. J.-C. 

55. HENKEL 1913, p. 98, n° 1056, pl. XLI : les légendes chantournées, elles, correspondent à des 
aguesà àfo tio àpu e e tào e e talesàetàtie e tàda a tageàdeàl o f e ieà ueàdeàlaà

glyptique proprement dite. Toutefois on peut y trouver des légendes dont de nombreux 
pa all lesàappa aisse tàsu àlesàpie esàg a esàouàlesàa eau à talli uesà àfo tio àd e -
oto.àO àpeutà ite ,à àtit eàd e e ple,àu àa eauàe à o zeàdo tàleà hato à e ta gulai eàestà

ciselé d u eà i s iptio à o t a t e : MATB, Mat(ri)b(us), « aux Déesses-Mères ! », légende 
qui apparaît souvent sur les bagues votives métalliques186. 

56. HENKEL 1913, p. 167, n° 1844, pl. LXIX. BOARDMAN, VOLLENWEIDER 1978, p. 155, nos 153-154, pl. 
XXIX [Pl. 80, figg. 549a-b] = WIEGANDT 2009, p. 96 ; 212-213, nos cat. Gbb3-Gbb4, pl. CLVI : sur 
leà o tou àd u àa eauà talli ueàappa aîtàl appellatio àEVSEBIAE, cognomen féminin au 
g itifàd appa te a e187.à‘ie à ueàdeàt sà o u àsià eà estàlaà a i eàdo tàl i s iptio à
seà p se teà leà suppo tà g a à :à elleà està o pos eà d u à remplissage en argent des sillons 
préparatoires des lettres incisés dans le bronze de la bague. Κaà o fe tio àdeàlaàl ge deà està
toutefois pas de même nature sur deux disques en argent, le premier de la fin du Vème s. av. 
J.-C. et le second plus tardif (davantage hellénistique du fait de la forme des lettres et de 
l usageàd u àC e àlieuàetàpla eàd u à 188 – H. Wiegandt les date pourtant tous les deux du IVème 
s. av. J.-C.), sur lesquels apparaissent des ὀ ό α α,à l u à seul,à ENO| OKA  (génitif de 

ο ό α en dialecte dorique189), et l aut eà sousà laà fo eàd u à i di eàdeà filiatio , ΦI A | 

CIMMI|A (sic), ί αà ι ία, « Phila, fille de Simmias » (voir n° 76 ci-dessous) : en effet, les 
a a t esàs àp se te tàauà o t ai eàe à eliefàetà ehauss sàd u eàpati eàdo ée ("gilt relief 

inscription")190 – alors que G.M.A. Richter avait décrit la première inscription comme étant 
"engraved" su àleà hato à i ulai eàd u àa eauàe ào à ! 191. 

                                                             
185 Voir HENKEL 1913, p. 52, n° 380, pl. XIX, et ZWIERLEIN-DIEHL 2010, p. 254. 
186 Voir HENKEL 1913, p. 49, n° 355, pl. XVIII (argent) : MAT ; 68, n° 591, pl. XXVI (bronze) : MATRIBV ; 84-85, n° 902, 
pl. XXXIV (bronze) : M TB. 
187 Voir OPEL II, p. 128 (CIL V, n° 231), « [Eu]sebia ». 
188 Voir GUARDUCCI 1967-1978, I, p. 377, et GUARDUCCI 1987, p. 82, pt. 1 : "lettere « lunate »". 
189 Voir IGASMG V, n° 46 (Locres, 550-500 av. J.-C.). Voir également LGPN III, A, p. 334 (500 av. J.-C.) 
190 Voir BOARDMAN 1970, p. 428. 
191 Voir RICHTER 1968, p. 124, n° 487, ill. 487. 
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§9. Par extension, le matériau utilisé pour la confection des anneaux (ou des bagues dans lesquelles 
sont serties des pierres fines) est assez hétéroclite : à côté des métaux communs (or, argent, bronze, 
fer, voire cuivre), on trouve des inscriptions sur des supports annulaires en ambre, en jais, en ivoire, 
e àosàetàe à e e.àΘ e à ite aiàici quelques exemples : 

57. PAVESI, GAGETTI 2001, p. 436, n° 232 = HENKEL 1913, p. 152, n° 1675, pl. LXII [Pl. 74, fig. 504] : 
su àleà hato ào aleàd u eà agueàe àa eàseàlise tàdeu ài itialesàdeàpa tàetàd aut eàdeàlaà
ep se tatio àd u eàfeuilleàla ol eà àfo tio àd hedera : V / F, u(tere) f(elix), « Fais-en bon 

usage (sous-entendu, la bague) ! ». La confection de parure à fonction purement 
ornementale date de la deuxième moitié du IIème s., voire du IIIème s. apr. J.-C.192 

58. HENKEL 1913, p. 149, n° 1639, pl. LXII : la même inscription apparaît de manière un peu plus 
développée sur une bague en jais au contour polygonal sur les facettes duquel les lettres se 
répartissent : VTE|REΝ |Ν F|ELI|XΝ P|I , « Fais-en bon usage, mon amour ! » ou « Fais-en bon 
usage, Pia ! ». 

59. HENKEL 1913, p. 153, n° 1682 ; 154, n° 1695, pl. LXIII. HENIG, MCGREGOR 2004, p. 134, n° cat. 
15.9, ill. 15.9 [Pl. 84, fig. 581] : les anneaux en ivoire ou en os sont également susceptibles 
deà seà oi à o sà d u eà l ge de.à Da sà deu à as,à leà hato à e ta gulai eà està i is à
respectivement du mot MARIVS (gentilice) et de TITE o atifàdeà‹itusàouàa iatio àd u à
nomen plusà la o .à‘ f e esàau à o sàdeàleu àpossesseu ,àilà eàs agitàpou ta tàpas de 
bijoux à fonction sphragistique mais, comme précédemment, de simples ornements : dans 
lesàdeu à asàlesàappellatio sàseàp se te tà àl e d oitàsu àlaà ague. Un troisième cas, sur un 
a eauà à hato ào aleàdeàl Ashmolean Museum d O fo dà Ier s. apr. J.-C.), fait apparaître – 
nonobstant deux symboles parasites, une croix et un point, en exergue – une formule votive, 
i is eà àl e d oitàsu àleàsuppo tàg a  : VRD – v(ir) r(eligiosus) d(edit)193. 

 
1.5.2. CORPUS TRAITÉ 

 
Co eàjeàl a aisàsoulig àda sàl a a t-propos, la base de ma recherche aurait dû être le corpus des 
pie esàg a esà issusàdeà fouillesàdeà l a ti ueà olo ieàd á uil eà V tie-Julienne). Or, sur les 7'000 
gemmes y étant attestés (à ma connaissance), seuls un choix de plus de 1'500 éléments ont pu être 
analysé :àilàs agitàduà o eàd i taillesà– ilà àaàe àeffetàau u à a eà– publié par G. Sena Chiesa en 
1966. Et sur ces 1'573 pierres inventoriées, seules une trentaine exactement portaient des inscriptions 
grecques ou latines utilisables par mes soins (en mettant de côté les pierres magiques dont les 
l ge desàso tàd u eà a i eàsémantique ouàd u eàla gueà ueà o àt a ailà i t g eàpas ,àsoitàu àfa teu à
statisti ueàdeà oi sàdeà %.àC estàpou uoiàilà aà t à essaire de compiler des informations issues 
d aut esàho izo s,àd aut esàpa s,à aisàa a tàtoutesàe à o u àd appa te i àauà o deàg o-romain. 
Θeà aisàdo à àp se tàd i eà i e e tàleà o pusàdesàge esà ueàj aià tudi àetàleu àp o e a e.à
On peut subdiviser mon échantillonnage de pierres gravées en trois sources : les collections muséales 
ou privées, les gemmes issues de fouilles mises au jour en Europe, et enfin les archives et sceaux 
hellénistiques et romains. 
 
§1. Les collections muséales, privées et les dactyliothèques 
Κaà ajeu eàpa tieàdesàge esàs le tio esàpou à ta li àu à o pusàsig ifi atifàd i s iptio sàp o ie tà
desà g a desà olle tio sà desà us esà d йu opeà età desà olle tio sà p i esà issuesà desà g a desà
dactyliothèques de la Renaissance. Ainsi en est-il de différents pays que je vais analyser les uns après 
lesàaut esàetàpou àles uelsàjeà aisàdo e àlesàsou esàp i ipalesà ueàj aiàutilis .à 
ITALIE :à isà àpa tàlaà olle tio àduà us eà atio alàd á uil e,ào àpeutà ite ,àpou àl Italie,àlesà olle tio sà
du Museo Archeologico Nazionale di Napoli,  du Museo Nazionale Romano delle Terme Diocleziane 

                                                             
192 Voir PAVESI, GAGETTI 2001, pp. 436-437, n° 232. 
193 Voir LASSÈRE 2005, II, p. 1097. 
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(publié par R. Righetti en 1959)194, du Museo Archeologico di Bari, des Civici Musei di Udine, du Museo 
Civico di Bologna, du Museoàdell Istitutoàdiàá heologiaàdel U iversità di Pavia, des Civici Musei di 
Verona et les Gemme e Cammei della Collezione Guardabassi nel Museo Archeologico Nazionale 
dell U iaà aà Pe ugia.à Ilà e isteà epe da tà desà olle tio sà p i esà do tà j aià puà eti e à uel uesà
informations. Je citerai notamment le trésor de la Via Alessandrina à Rome, dont la majorité des pierres 
sont exposées aux musées Capitolins, certains éléments de la Dactyliotheca Capponiana, et les intailles 
et camées des collections Médicis et Lorena inventoriées au Museo Archeologico di Firenze. 
ALLEMAGNE :àl i e tai eàdesàpie esàdesàg a desà olle tio sàalle a desàseàt ou eà pe to i àda sàlaà
série des Antike Gemmen in Deutschen Sammlungen,àdo tào à o pteàaujou d huià i à olu es.àΚesà
collections suivantes sont ainsi traitées : toutàd a o dàlaàStaatliche Münzsammlung München, puis le 
Staatliche Museum Preussischer Kulturbesitz Antikenabteilung Berlin (qui reprend certaines pierres 
publiées par A. Furtwängler en 1896 dans son ouvrage Beschreibung der geschnittenen Steine im 
Antiquarium). Les recueils traitent ensuite les musées de Braunschweig, Göttingen, Kassel (AGDS III), 
Hannover, Hamburg (AGDS IV) et Nürnberg (AGDS V). On peut y ajouter les pâtes de verre conservées 
au Martin-von-Wagner-Museum der Universität Würzburg, les gemmes romaines du Rheinisches 
Landesmuseum Trier, les pierres gravées antiques de la collection Heinrich Dressel in der 
Antikensammlung Berlin ou encore celles de la fondation Helmut Hansmann195. 
ANGLETERRE :àe à a geàdesà olle tio sàd a eau ,àdeà aguesàetàdeàpie esàg a esàduàBritish Museum 
publiées au début du siècle dernier par F.H. Marshall et H.B. Walters, les universités britanniques 
possèdent, pour certaines, des glyptothèques très intéressantes et dont le matériel a été publié dans 
une large mesure. On peut citer notamment les collections Ionides196, Lewis (conservée au Corpus 
Christi College à Cambridge)197, Marlborough198, Berry199, les camées de Jeffrey Content, les pièces 
i e to i esà da sà lesà us esà d й ete à età à l Ashmolean Museum d O fo dà ouà e o eà lesà pie esà
gravées de la collection du Comte de Southesk200. 
FRANCE :à toutà d a o dà lesà olle tio sà duà Ca i età desàM daillesà à Pa is,à do tà lesà po traits grecs et 
romains furent publiés entre 1995 et 2003201, les camées de la Bibliothèque Nationale202, les collections 
Pauvert de la Chapelle203, Montigny204,àDeàCle àetàD O l a sàetàlesà e ueilsàdeàΚe es ueàdeàG a elle,à
Mariette, Millin, Stosch compilés par S. Reinach205. 
AUTRICHE : on peut surtout citer la collection du Kunsthistorisches Museum de Vienne, éditée en 3 
volumes entre 1973 et 1991. 
PAYS-BAS : catalogue du Royal Coin Cabinet de La Haye et du Rijksmuseum G.M. Kam de Nimègue206. 
SUISSE : les ouvrages de M.-Κ.àVolle eide à elatifsà auàMus eàd á tàetàd рistoi eàdeàGe eàetà à laà
collection Merz207. 
DANEMARK : catalogue du Thorvaldsen Museum208. 
ROUMANIE :à atalogueàduàCa i età u is ati ueàdeàl á ad ieà‘ou ai e209. 

                                                             
194 RIGHETTI 1957-1959.  
195 WÜNSCHE, STEINHART 2010. 
196 BOARDMAN 1968b. 
197 HENIG 1975. MIDDLETON 1892. 
198 BOARDMAN, SCARISBRICK, WAGNER, ZWIERLEIN-DIEHL 2009. 
199 BERRY 1969. 
200 CARNEGIE 1908. 
201 VOLLENWEIDER 1995, et VOLLENWEIDER, AVISSEAU-BROUSTET 2003. 
202 BABELON 1897. 
203 BABELON 1899. 
204 Catalogue de vente : Pierres gravées. Collection de Montigny, Hôtel des Commissaires-Priseurs, rue Drouot, 
n° 9 (22 mai 1887), Paris, 1887. 
205 REINACH 1895. 
206 MAASKANT-KLEIBRINK 1975, MAASKANT-KLEIBRINK 1978, et MAASKANT-KLEIBRINK 1986. 
207 VOLLENWEIDER 1967-1983, et VOLLENWEIDER 1984. 
208 FOSSING 1929. 
209 GRAMATOPOL 1974. 
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HONGRIE : catalogue des pierres gravées, des anneaux et fibules du Magyar Nemzeti Múzeum (Musée 
National Hongrois), respectivement par. T. Gesztelyi et E. Tóth. 
SLOVÉNIE : catalogue des gemmes romaines de Slovénie210. 
RUSSIE : on peut mentionner les publications du mus eàdeàl й itage211, à Saint-Pétersbourg. 
ÉTATS-UNIS : catalogues de G.M.A. Richter du Metropolitan Museum of Art de New York212, ainsi que 
celui de la collection Burton Y. Berry (Indiana University Art Museum)213 et du Paul. J. Getty Museum 
de Malibu214. 
Beaucoup des ouvrages qui répertorient les collections muséales impliquent dans leurs publications 
les anciennes dactyliothèques, collections et publications des XVIIIème et XIXème siècles, telles que celles 
de Lippert (Leipzig), Raspe (Londres), Eckhel (Vienne), Gori (Florence) ou Fol (Genève), qui ont été 
depuis disséminées ou récupérées par différents musées. 
 
§2. Les e ueilsàdeàpie esàg a esàetàd a eau àissusàdeàfouilles 
En parallèle aux catalogues des musées et des collections privées, il existe diverses publications qui 
prennent comme sujet les pierres gravées issues de fouilles et dont on peut tirer quelques éléments 
archéologiques pertinents. 
й àfaisa tàu àtou àd йu opeà eau oupàplusà efs,ào àpeutà ite àlesàou agesàd р.àGui audà elatifsàau à
i taillesàetà a esàd po ueà o ai eàe àGaule215, les articles de A. Krug sur les gemmes issues de 
fouilles en Allemagne216, le catalogue des pierres gravées trouvées à Carnuntum217 ou provenant de 
Rhénanie (les pierres de Xanten218 a a tàpasàd i t tà elle e t épigraphique)219 ou celles ayant 
été mises au jour sur divers sites britanniques et dont le catalogue a été compilé par M. Henig220. Pour 
di e sàe e plesàdeàge esàissusàdeàl u àdeà esà eusetsàa h ologi ues,àlesà i o sta esàdeàfouillesà
et les lieux de trouvaille permettent de recentrer chronologiquement la datation de la pierre (celle de 
sa dernière utilisation plutôt que de sa confection). 
 
§3. Les sceaux et archives 
La majeure partie des sceaux hellénistiques que je traite provient de Délos221 et du Proche-Orient222 
lesà tulesàdeàC eà a a tà ie àappo t àdeà o lua t 223. Ces derniers permettent avant tout de 

faire la lu i eà su à l utilisatio à desà a hetsà età o à desà ta po s à da sà l á ti uit à età deà fai eà laà
distinction entre sceaux publics et sceaux privés, dichotomie qui se retrouve sur les pierres gravées et 
les anneaux métalliques.  
 
 
1.6. CHRONOLOGIE ET TRADITION ÉPIGRAPHIQUE 
 
Κaàt aditio àdesài s iptio sàsu àpie esàg a esà e o teà àl po ueàdesà li d esà sopota ie sàauà
IVème millénaire av. J.-C.,à puisà elleà s està diffus eà su essi e e tà da sà l Ég pteà pha ao i ueà
(notamment sur les scarabées), en Crète minoenne et dans la Grèce mycénienne (inscriptions en 

                                                             
210 Nй“‹O‘OVIĆ 2005. 
211 NEVEROV 1971, NEVEROV 1976a, et NEVEROV 1988. 
212 RICHTER 1920, et RICHTER 1956. 
213 BERRY 1968. 
214 SPIER 1992. 
215 GUIRAUD 1988, GUIRAUD 1996, et GUIRAUD 2008. 
216 KRUG 1975, KRUG 1977, KRUG 1978, et KRUG 1980. 
217 DEMBSKI 2005. 
218 PLATZ-HORSTER 1987, et PLATZ-HORSTER 1994. 
219 HENKEL 1913. 
220 HENIG 2007. 
221 BOUSSAC 1988, BOUSSAC 1992, STAMPOLIDIS 1992, et BOUSSAC, INVERNIZZI 1996. 
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li ai eàáàetàB .àMaisà iàl itu eà u ifo e,à iàlesàhi ogl phes,à iàleàli ai eà e t e tàda sàlaàpo t eà
th ati ueàdeà eàt a ail.àáussi,àpou àd esse àu àape çuà h o ologi ueàdeàl appa itio àetàdeàl olutio à
des légendes grecques et latines sur pierres gravées, il convient de revenir aux premières attestations 
en langue g e ueà su à lesà s a a esà età s a a oïdesà a haï ues,à puisà d a al se à lesà ou e e tsà
o e ge ts,àe t eà l Ét u ieàetà laàG eàdesà po uesà lassi ueàetàhell isti ue,à uiào tàa e à à laà

profusion – tant au niveau des configurations épigraphiques que de la thématique –  des inscriptions 
g e uesàetàlati esàda sàleà o deà o ai à pu li ai àetài p ial.àCetteàde i eàp iodeàse aàd ailleu sà
traitée à part et en détail dans la partie centrale de mon travail (Partie II). Aussi cet aperçu 
chronologique, partant desà p e i esà attestatio sà d i s iptio sà su à lesà ge esà g e uesà età
t us ues,à età etta tà e à lu i eà leu à olutio à età leu à t pologie,à aà pou à seulà dessei à ueà deà

p pa e àleàte ai à àl tudeàapp ofo dieàdesà at go iesàd i s iptio sà uiàseàdi e sifie tà  partir du 
moment où tous les courants stylistiques et épigraphiques des civilisations du bassin méditerranéen 
o e ge tà e sà leà o deà o ai à est-à-dire grosso modo à l a e e tàdeàC sa àáugusteàetà à
l apog eàdeàlaàgl pti ueàhell isti ue .àToutes les l ge desà uiàso tàlaà sulta teàd u àajoutà ode eà
eàse o tàpasàt ait esàda sàleàp se tà hapit e,à à oi sà u ellesà eàse e tà à ta e àl a gu e tai e. 

 
1.6.1. GRÈCE (PIERRES ET ANNEAUX DES PÉRIODES ARCHAÏQUE, CLASSIQUE ET HELLÉNISTIQUE) 

 
§ .àâàl o igi e,àlesài s iptio sàseà f e tàauà o àduàp op i tai eàetàseàp se te tàsousàlaàfo eàd u eà
si pleàappellatio àouàd u eàfo uleàditeà« parlante »224, qui sous-entend « Θeàsuisàleàs eauàde… ». Ces 
légendes apparaissent dans le second quart du VIème s. av. J.-C.à Ilà s agit,à à aà o aissa e,à deà
l attestatio àlaàplusàa ie eàd u eài s iptio àe à a a t esàg e sàsu àu eàpie eàg a e. 

60. BOARDMAN 1968a, pp. 73-74, n° 176, fig. 2 = ZWIERLEIN-DIEHL 2007, p. 350, fig. 79, pl. 25 [Pl. 6, 
fig. 36] : scarabée de Thersis, premier quart du VIème s. av. J.-C. (voir ci-dessus, point 1.1.), il 
ep se teàsu àsaàsu fa eàg a eàleàs oleàd u àdauphi àai sià ueàl i s iptio àe à uat eà

lignes ΘEPϟIOϟ | EMI ϟAMA | ME ME AN|OIΓE, « Je suis le sceau (ou les « armoiries » [σῆ α] à
de Thersis ;à eà ou ezàpas ! »225. 

61. BOARDMAN 1968a, pp. 21-22, n° 21, pl. I = BOARDMAN 1970, p. 141, fig. 186 [Pl. 40, fig. 266] ; 
144, n° 315, ill. 315 [Pl. 6, fig. 37] :à aisàlo s u ilàs agitàd u àsi pleàte e,àauà ilieuàVIème s. 
av. J.-C.,à eàde ie à appa aîtà u auà o i atif,àMAN P N|A  ou dans une forme archaïque 
abrégée du génitif avec un omicron à la place de la diphtongue –ο , XAPI |EMO, équivalant 
à la forme classique XAPI |HMOY,à α ί ο 226. 

62. BOARDMAN 1968a, pp. 132-133, n° 427, pl. XXXI : à la fin du VIème s. av. J.-C., une troisième 
légende simple, API TOTEIXH , semble elle-aussi reprendre le nom du propriétaire sur une 
gemme figurant un lion (animal gardien du porteur227).àO àilà e àestà ie  car il s agitàdeàlaà
première attestation d un nom de graveur do tàl ide tit àestà l eàpa àlaàtailleàdesàlett es,à
plusàpetitesà ueà elleàutilis esàpou àsig ifie àl ide tit àduàpossesseu àdeàlaàge e. 

 
Parallèlement aux appellations, on trouve une formule de salutation assez insolite sur un scarabée 
du British Museum duà eà g oupeà ueà eluià d Aristoteichês (n° 62 ci-dessus ,à ai sià u u eà
interjection potentielle sur un autre scarabée grec archaïque provenant, lui, du Fonds Beazley à 
Oxford : 
63. WALTERS 1926, p. 64, n° 522, pl. IX = BOARDMAN 1968a, pp. 133-134, n° 447, pl. XXXII [Pl. 7, fig. 

38]228. BOARDMAN, WAGNER 2003, p. 5, n° 5, pl. 5 : en-dessousàd u eà ep se tatio àdeà hi eà

                                                             
224 Voir GUARDUCCI 1967-1978, III, p. 353. Il ne faut pas confondre la notion de « parlant » chez M. Guarducci avec 
celle utilisée par M. Pastoureau (PASTOUREAU 2003, p. 251). Voir également point 1.6. de la Partie II. 
225 ZWIERLEIN-DIEHL 2007, p. 36 e pli atio àdeàl i s iptio . 
226 Voir GUARDUCCI 1967-1978, I, pp. 85-87 ; 97-98 :à àl po ueàa haï ue,àlaàlett eàO avait la valeur de -ο,àdeà- àetà
de la diphtongue -ο . De même, le E valait pour - ,à- àetà- ι. 
227 Voir HENIG 1997, p. 47. 
228 Voir également SPIER, OGDEN 2015, p. 61, fig. 17. 
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apparaît, entre les pattes deàl a i al,àl i s iptio àXAIPE, αῖ .àCeàt peàd i te pellatio àseà
retrouve souvent sur les skyphoi à figure noire229, mais il aurait semblé moins funeste sur une 
ge eà eàpo ta tàpasàl effigieàd u à o st eà thologi ueà uel ueàpeuà alfaisa tà σή α αà
ύ α). La même divergence préside à un autre scarabée de la fin du VIème s. av. J.-C. (voire 

début du Vème s. av. J.-C.), provenant du bassin oriental de la Méditerranée (Ionie, Chypre) : 
laà ep se tatio àd u à he alàseà a a t,àth eà eàfaisa tàpasàpa tieàdeàl i o og aphieàduà
thiase dionysiaque, est potentiellement adjoint au cri de joie bacchique de « l oh  »230, 
ὐοἵ, sous la forme archaïque EFOI incluant un digamma. 

  
§2. Au Vème siècle av. J.-C., la tendance qui fait se côtoyer les noms des propriétaires avec ceux des 
artisans-graveurs se confirme. Les légendes se complexifient, intégrant des ethniques dans les 
appellations ou devenant de nature composée (mêlant une appellation de propriétaire avec celle du 
graveur). Les formules verbales elles-aussi évoluent, ne se référant plus seulement au possesseur 
(racine EMI) mais également au graveur (E OIE) : 

64. ZWIERLEIN-DIEHL 2007, pp. 40-41 ; 352-353, figg. 95 et 97, pl. 29 [Pl. 70, fig. 478 ; 86, fig. 591] 
; 359-360, figg. 141-142 ; 144, pl. 37 = BOARDMAN 1970, p. 184, nos 355, 358, ill. 355, 358 ; 195, 
nos 466, 468-469, ill. 466, 468-469 [Pl. 7, fig. 39]. SPIER 1992, pp. 19-20, n° 18 = LIMC VIII, 
« Zeus », I, p. 358, n° 361 ; II, p. 234 [Pl. 86, fig. 592] : le tout début du Vème s. av. J.-C. (voire 
l e t ême fin du VIème s. av. J.-C.231 à oità l appa itio àdeàSêmon (Semon Master selon M.-L. 
Vollenweider, citée par J. Boardman)232 et Epimênes, qui sont les premiers artisans-graveurs 
à sig e à leu sàœu es.à “u àu à s a a eàe àagateà figu a tàu eà jeu eà filleà e plissant une 

hydrie à une source (Atalante ?) apparaît ainsi le nom de HMONO Νauàg itif,à ή ος233, 
« De Sêmôn », alors que sur un scarabéoïde en calcédoine, une scène de dressage est jointe 
à la mention évidente du graveur E IMHNE Ν /Ν E - IE (rétrograde), « Epimênès a fait ! ». 
Toutefois, dans le cas de Sêmôn, J. Boardman concède u e àl a se eàduà e eàἐ οί àda sà
la formule, on ne peut assimiler totalement le nom de Sêmon à eluiàdeàl a tisteà ie à ueàlaà
tailleàetàlaàfo eàdesàlett esàs àp te t234.àC estàu  p o l eà ueàl o à et ou e,àda sàleàse sà
inverse, avec le scarabéoïde en calcédoine du Paul J. Getty Museum sur lequel apparaît 
l appellatio à t og adeà XAPON,à ά 235 (vers 470 av. J.-C.) : J. Spier reconnaît que 
l i s iptio  "is probably the name of the owner rather than the artist. The letter forms recall 
those of Epimenes and Anakles236 … à althoughà otà disti ti eà e oughà fo à aà e tai à
attribution". Κ auteu  età gale e tàl a e tàsu àleàfaità ueàChârôn,à àl i sta àdesàdeu àaut esà
appellations (Sêmôn, Epimênes ,à està u à o à d i sulai eà C lades à o eà e à attesteà laà
su stitutio àdeàl omega pa àl omicron (pré-réforme euclidienne) ainsi que la forme ionique 
des caractères237 ; toutefois, si Epimênes,à uiàœu aitàau àale tou sàdeà àa .àΘ.-C., a utilisé 
la fo eà o e teà desà o ellesà lo guesà da sà saà sig atu eà l omicron archaïque ne se 
su stitua tàpasà à l omega ,à estàp i ipale e t,àselo à Θ.àBoa d a 238,àpa eà ueà l a tisteà
"lea tàhisàlette sài àaàpla eà he eàEàa dàH,àOàa dàΩà egula l àt a sposeàthei àusualàvalues". 
‹outefois,à sià saà te h i ueà deà g a u eà e he heà deà pe spe ti eà da sà l espa e à s i spi eà
directement de la sculpture en haut-relief et, plus particulièrement, du traitement 

                                                             
229 Voir BEAZLEY 1956, p. 162, n° 4 (« Eucheiros, son of Ergotimos, Potter ») ; 168 (« Phrynos, Potter ») ; 171, nos 1-
6 (« Sakonides ») ; 180, n° 37 ; 181, n° 10 (« Tleson Painter ») ; 669 (« Lykis ») ; 675, n° 3 (« Stroibos ») : formule 
XAIPEΝKAIΝ IEI et dérivés. Voir également n° 252 ci-dessous. 
230 Voir BIRAUD 2010, pp. 155-158 :à ià ueàl o àt ou eà ota e tàsousàlaàfo eà ὐαἵ età ὐοἵ. 
231 Voir ZWIERLEIN-DIEHL 2007, p. 352, fig. 95. 
232 Voir BOARDMAN 1968a, p. 95. 
233 Voir LGPN I, p. 405 « ή  ». 
234 Voir BOARDMAN 1970, p. 148. 
235 Voir LGPN I, p. 485. 
236 Voir BOARDMAN 1968a, pp. 110-111, n° 333, pl. XXIII. 
237 Voir ibid., p. 95. 
238 Voir ibid., p. 93. 
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iconographique de certains registres de la céramique athénienne à figure rouge (Euphronios 
par exemple), le style du cheval apparaissant sur la gemme trahit une parenté typiquement 
i sulai eà o eàl aàd o t àΘ.àBeazle 239. 
Quelques décennies plus tard, au milieu du Vème s. av. J.-C.,à estàauàg a eu àDexamenos de 
participer également de cette nouvelle tradition épigraphique. Pour ce faire – età àl i sta àdeà
ces deux prédécesseurs –, il utilise soit son nom, E AMENO , au nominatif cette fois-ci, soit 
une formule « parlante » i lua tà u à e eà uià leà d fi ità e à ta tà u a tisa -graveur, 
E AMENO Ν|ΝE OIE. Son ethnique – l îleàdeàChiosà– est même précisé sur un scarabéoïde en 

calcédoine mettant en scène un héron : E AMENO Ν|ΝE OIEΝXIO , « Dexamenos de Chios, a 
fait ! ». 

65. BOARDMAN 1970, p. 152, n° 394, ill. 394 [Pl. 7, fig. 40] ; 186, n° 397, ill. 397 = AGDS II, p. 78, n° 
169, pl. 38 = ZWIERLEIN-DIEHL 2007, p. 359, ill. 139, pl. 36 : à l au e du Vème s. av. J.-C., les 
formules « parlantes » faisant référence au propriétaire de la gemme existe toujours. Pour 
exemple, un autre scarabéoïde en calcédoine, dont la légende a la même configuration, 
autour du registre figuré, que la pierre de Mandrônax (n° 61 ci-dessus) : EPMOTIMO EMI, 
« Θ appa tie s à àErmotimos ! ».àálli à àlaàtailleàdesàlett es,àauàg itifàd appa te a eàetà àu à
sens de lecture rétrograde sur la pierre qui indique une potentielle fonction sphragistique, 
même une i s iptio àf ag e tai e,à àl i sta àdeà[–]I O  sur un scarabéoïde en cornaline de 
l Antikenabteilung des Staatliche Museen Preussischer Kulturbesitz de Berlin (vers 480-470 
av. J.-C.), est susceptible de reprendre (selon E. Zwierlein-Diehl, J. Boardman, lui, ne se 
prononçant pas – il restitue la légende par ". . dos") le nom du propriétaire : la mention 
partielle de la dénomination se retrouve au-dessus deàlaà ep se tatio àd u àtau eau,àda sà
l espa eài lusàe t eàleàdosàdeàl a i alàetàlaà o du eàha hu eào a tàleàpou tou àduà egist eà
figuré. 

 
Les deux éléments onomastiques (graveur et propriétaire) peuvent également se retrouver réunis 
sur une même pierre. Et le second (comme nous le verrons ci-dessous) est susceptible de reprendre 
le registre figuré proprement dit : 
66. ZWIERLEIN-DIEHL 2007, p. 360, n° 147, pl. 38 = BOARDMAN 1970, pp. 195-196, n° 467, ill. 467 [Pl. 

B, fig. 13] :àtelàestàleà asàd u àsupe eàscarabéoïde de calcédoine bleutée du milieu du Vème s. 
av. J.-C., appartenant à MIKH  – ep se t eàsu àlaàpie eàe à o pag ieàd u eàjeu eàes la eà
– et sig à pa à l a tisa -graveur Dexamenos ( E AMENO ). Cetteà t aditio à d u eà l ge deà
o posite,à la tàl ide tit àduàg a eu à à elleàduàp op i tai e,àseà et ou eà eau oupàplusà

tard sur la Gemme Felix (dernier quart du Ier s. av. J.-C. – voir n° 143 ci-dessous) [Pl. A, fig. 3] 
(voir n° 143 ci-dessous). 

 
Si les appellations simples perdurent également, elles commencent à se présenter sous forme 
abrégées, leur disposition spatiale variant également en connexion avec le registre figuré :  
67. RICHTER 1956, pp. 27-28, n° 105, pl. XVIII. RICHTER 1968, p. 124, n° 484, ill. 484 [Pl. 126, fig. 

879] = WIEGANDT 2009, p. 96 ; 212, n° cat. Gbb1, pl. CLVI. BOARDMAN 1968a, p. 106, n° 308, pl. 
XXIà:à àl i sta àdeàlaà o figu atio àdeàlaàl ge deàsu àlaàpie eàd Aristoteichês (n° 62 ci-dessus), 
les appellations se présentent toujours en un mot, comme sur un scarabéoïde de la collection 
du Metropolitan Museum, datant de la deuxième moitié du Vème s. av. J.-C. représentant un 
he alàa e àl i s iptio à TH IKPATH .àMaisàellesàte de tà gale e tà às a ge àlo sàde la 

transition stylistique entre les époques archaïque et classique (Group of the Beazley 
Europa)240 : ainsi la référence au nom du propriétaire se présente-t-elle en deux lettres241,  
ϟO, sur un scarabée en cornaline mettant en scène un jeune guerrier nu et se retrouve sur 

                                                             
239 Voir BEAZLEY 1920, n° 28, pp. 20-24, pl. 2 et 9 = BOARDMAN 2002, pp. 25-27, n° 28, pl. 5. 
240 Voir ibid., pp. 106-110, et BOARDMAN 1970, pp. 146-147. 
241 Voir VOLLENWEIDER 1995, p. 30, n° 16, pl. 18 :àl auteu eàesti eà u ilàs agitàdeàdeu àlett esàph i ie es. 
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u eàœu eà o te po ai eàdeàDexamenos où la simple mention OI apparaît242. On trouve 
cependant une appellation davantage développée, dont manque juste la terminaison 
révélant le cas grammatical :à ilàs agitàd u às a a oïdeàe à al doi eàdeàfa ture archaïque 
("archaic shape"), provenant de Lesbos et conservée au British Museum243, et sur la surface 
plate duquel est gravé, en deux lignes et de manière spéculaire (fonction sphragistique), la 
mention I A|ΓOP, vraisemblablement pour le nominatif Ἰσα ό (ας) ou le génitif 
d appa te a e Ἰσα ό (ο ). 

68. BOARDMAN 1970, p. 196, n° 473, ill. 473 [Pl. 7, fig. 41] : toutefois, la séparation des termes 
da sà lesà l ge desà estàpas pou àauta tàu eà ou eaut .àO àpeutà s e à o ai eàpa à lesà
exemples de XAPI |EMO en deux lignes (voir n° 61 ci-dessus)244, de la légende A/MO 

apparaissantàdeàpa tàetàd aut eàd u àg iffo àsu àu eà oîteà li d i ueàdesàale tou sàdeà à
av. J.-C. [Pl. 18, fig. 115]245 ouàdeàl appellatio àNI| T appellatio àpote tielle e tàd o igi eà
gréco-persique) sur un scarabéoïde du Vème s. av. J.-C. figurant un griffon [Pl. 20, fig. 135]246. 
En atteste une autre représentation de cheval sur scarabéoïde du milieu du Vème s. av. J.-C. 
po ta tàl i s iptio àdeàlaàp op i tai e,à OTA|NEA. Toutefois, les inscriptions commencent 
petità àpetità o àseule e tà às a ge à oi à °à à i-dessus), mais également à se mêler au 
egist eà figu ,à o eà e à t oig eà l appellatio à / / /[O], ῶ ος247 au génitif 
d appa te a eà fo eàa haï ue – voir n° 61 ci-dessus) – ou Γ/ / /[O] telle que la déchiffre 
A. Furtwängler248 – diss i eàe t eàlesàpattesàdeàdeu àh o sàetàlaàtigeàd u eàpla teàdeà
silphium apparaissant sur une calcédoine de Boston [Pl. 7, fig. 42]249. Cette dernière 
inscription, à la différence des gemmes à partir du IIIème s. av. J.-C. (voir n° 81 ci-dessous), 
està epe da tàpasàe o eàe ti e e tà i o s iteàda sàleà egist eàfigu . 

69. BOARDMAN 1970, pp. 216-220, nos 672, 676, 688, ill. 672, 676, 688 [Pl. 7, fig. 43] : les anneaux 
en or eux-aussi sont ornés d i s iptio sà ep e a tàleàp op i tai e.àй t eàleàdeu i eàetàleà
quatrième quart du Vème s. av. J.-C., on peut citer trois bagues métalliques à chaton ovale sur 
lesquelles sont incisés des noms comme ANA I H , A O ONI H  ou encore le génitif 
KYΘO -OKO, eàde ie àe àdeu àpa tiesàp iph i uesà àl i sta àd u às a a oïdeàe àjaspeà

des alentours de 500 av. J.-C. portant le nom de BPYH-ϟIϟ (à la différence que le second cas 
estài s itàlesàlett esàtou esà e sàl i t ieu  [Pl. 21, fig. 139]250. 

70. VOLLENWEIDER 1967-1983, I, pp. 159-160, n° 216, pl. 83/1-5 [Pl. 7, fig. 44] : cependant, au Vème 
s. av. J.-C. ilàestàpeuàp o a leà u apparaissent également des appellations plus schématisées, 
voir abrégées. Une représentation de griffon sur un scarabéoïde en cristal de roche du milieu 
du Vème s. av. J.-C.,à o se àauàMus eàd a tàetàd histoi eàdeàGe e,àp se teàt oisàlett esà
éparpillées sous le registre figuré : un T mis en travers, et AΝ . En épigraphie grecque 
archaïque et en numismatique, le signe initial signifie « drachme » ou reprend les lettres « E, 
H, I » ou la diphtongue « EI »251. Il peut aussi se référer à un « H » aspiré. Si les lettres, 
d appa e eàa haï ue,à eàdoi e tà epe da tàpasà ep e d eàu eàappellatio à o pos eà à
l i sta àdesàtria nomina romains) mais plutôt un nom abrégé (comme Ἁ οΐ ας,àattest àe à
Crète, mais pas avant le IIème s. av. J.-C.), il semble évident que la légende a été ajoutée à 

                                                             
242 BOARDMAN 1970, pp. 198-199, fig. 204. 
243 Voir WALTERS 1926, p. 71, n° 595, pl. X. 
244 Voir BOARDMAN 1968a, p. 22, n. 13, n° 21, pl. I.  
245 Voir BOARDMAN 1970, p. 157 ; 188, n° 443, ill. 443 : cet e e pleà seà p se teà sousà laà fo eà d u eà oîteà
cylindrique monté sur un anneau à la façon des scarabées. 
246 Voir FURTWÄNGLER 1900, II, p. 60, n° 45, pl. XII, et WEISS 2007, p. 120, n° 12, pl. 3 :àilàs agità aise la le e tà
d u àajoutàta dif. 
247 Voir IG XII, 3, n° 1611. 
248 Voir ibid., II, p. 276, n° 39, pl. LXI. 
249 BOARDMAN 1970, p. 198 ; 289, n° 492, ill. 492. 
250 Ibid., p. 152, n° 395. Voir également BOARDMAN 1968a, p. 153 : Bryêsis est la forme ionienne du nom carien 
Bryaxis.  
251 Voir GUARDUCCI 1967-1978, I, pp. 84-85 ; tab. I-II (note). 
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postériori (pas avant le milieu du IIIème s. av. J.-C., époque à laquelle le « T » de travers 
apparaît sur le monnayage de Grande-Grèce notamment)252. Il ne semble toutefois pas que 
ce caractère insolite puisse être interprété comme le signe claudien visant à introduire dans 
l alpha età lati à laà lett eàupsilon g e ueà aisà elaàe lusi e e tàda sà lesà otsàd o igi eà
grecque également)253. De même, les doubles lettres E E, apparaissant sur un scarabée du 
premier quart du Vème s. av. J.-C. [Pl. C, fig. 14], sont également des ajouts tardifs (modernes 
dans ce cas précis)254. 

 
Maisà àl i sta àdesàpie esà t us uesàcontemporaines du Vème s. av. J.-C., les inscriptions des pierres 
grecques classiques et des bagues métalliques (or) font désormais également référence au registre 
figuré.à‹outefois,àjeà o e e aiàpa àpa le à i e e tàd u eàpie eàa haï ueà uiàfaitàpa tieàd u à
groupe de transition àl au e deàl po ueà lassi ueà Groupe of the Beazley Europa, premier quart 
du Vème s. av. J.-C.), et dont la cohésion interne pose problème : 
71. BOARDMAN 1968a, p. 107, n° 326 ; 109 [Pl. 8, fig. 45] :à s ilà s a aità fo d à ueà l inscription 

reprenne le motif iconographique, cette agate convexe en forme de losange serait le premier 
exemple connu sur les pierres grecques qui combinerait un registre figuré spécifique avec 
une légende le complétant. Elle met en scène un personnage assis sur un cygne, 
aise la le e tàр a i theà à uiàápollo à a aità a o d à leàp i il geàdeà a œu e à so à

attelageà o duità pa à desà g esà d sà u ilà e à ettaità leà souhait.à Κeà otif,à pou ta t,à faità
da a tageàpe se à àl i o og aphieàdeàGa de,à eàsiàda sàleà theà estàu àaigleà uià
està e s àa e e à eàde ie à à)eus.àй t eàlaàt teàetàl aileàdeàl a i alà ep se t àappa aîtàlaà
mention EPO .àO àilàestà lai à ueà iàleàga ço à ep se t à eàposs deàd ailes,à iàlaàdi i it àÉ osà
aà esoi àduà oi d eàsuppo tàpou àpou oi às e ole .àU eàh poth seàd i te p tatio àse aità

de voir en EPO  non pas Ἔ ς (la divinité Éros) mais le substantif ἔ ς qualifiant le sentiment 
a ou eu àe àlie àa e àleà theàdeàр a i theàai àd ápollo à– la position du jeune homme 
enserrant le cou du cygne entre ses jambes pouvant servir de métaphore au coït intercrural 
e à ogueà à l po ueà lassi ueà da sà lesà a tesà deà p d astie. C està d ailleu sà selo à etteà
a eptio às a ti ueà ueàs i te p teàu eàsa doi eàduàIVème s. av. J.-C. sur laquelle la figure 
de la poétesse Sappho est jointe à la mention EP 255. Une autre solution – évoquée par J. 
Boardman – estàdeà o e i à ueàl i s iption de la gemme se rapporte au mot Ἥ ς, « (le) 
Héros »256 ;àau uelà as,àl ide tifi atio àduàpe so ageàe àta tà ueàр a i the,àa e àpa àleà
cygne à Apollon, pourrait permettre l adjo tio àduà ualifi atif EPO  dans la scène, lequel se 
rattache au « héros » lacédémonien257.à ‹outefois,à o eà ilà e isteà au u eà aut eà
attestation, sur les pierres archaïques (même tardives – pas avant le deuxième quart du Vème 
s. av. J.-C. ,àd u à o pl e tàauà egist eàfigu 258,àilàse aitàse s àd esti e àsoità ueàlaàl ge deà
reprend u à o àp op eà uel o ue,àsoità u ilàs agitàd u àajoutàta difà a ti ueàpossi le e t .à
Le même paradoxe se retrouve sur une sardoine d po ueài p ialeà o se eàauàBritish 
Museum [Pl. X, fig. 165]259 :àe à a geàd u à usteàd рe uleàpo ta tàlaàléonté autour du cou, 
u eà toileàde i eàl o iput,àseàlitàlaàl ge deàЄPƱC. Il s agitàd u àὀ ό αàg e ,àouàplut tàd u à
surnom latin maladroitement translittéré (Ἔ ς au lieu de Ἥ ς), que le possesseur de la 
ge eàaà hoisiàdeàfai eàappa aît eàsu àso às eauà l i scription est rétrograde) par analogie à 

                                                             
252 Voir BMC Italy, Metapontum, pp. 244-245, n° 59 ; 62. 
253 Voir PRUNELLE 1995, pp. 470-474. 
254 BOARDMAN 1970, p. 203, fig. 1 (pl. coul.) ; 286, n° 444, ill. 444. 
255 Voir WALTERS 1926, p. 73, et FURTWÄNGLER 1900, II, p. 66, n° 21, pl. XIV. 
256 Voir ibid., III, pp. 443-444, fig. 218. 
257 À Sparte, la célébration des Hyakinthies était dédiée à Apollon, mais aussi au « héros » Hyacinthe. Voir PRIEUR 
2014, pp. 24-27 (héroïsatio àetà ulteàd Hyacinthe). 
258 Voir ZAZOFF 1983, p. 102, n. 18. 
259 Voir WALTERS 1926, p. 201, n° 1895. 
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la racine étymologique de son propre nom :à eàde ie àestà oi sàe àlie àa e àlaàfigu eàd É osà
u a e àleàstatutàdeà« héros » du demi-dieu Hercule (voir Partie III, tableau 2.7., nos a-c). 

 
Κ i t tài iàestàdeà o stater que les inscriptions reprenant le motif iconographique se retrouvent 
sur des supports différents (métal, scarabée, intaille bombée – voir Partie III, tableau 2.3., nos α-  : 
72. BOARDMAN 1968a, p. 111, n° 339, pl. XXIV [Pl. 8, fig. 46] = ZAZOFF 1968, p. 147, n° 351 = 

FURTWÄNGLER 1900, II, p. 77, n° 21, fig. 21 ;àIII,àp.à ,àfig.à à:àsu àlaàsu fa eàd u às a a eà
des environs de 500 av. J.-C.àestà ep se t àu eàjeu eàfe eà ueàa o pag eàd att i utsà
impliquant une activité sportive (aryballe, strigile, éponge et probablement un disque). Dans 
son dos court une inscription qui donne son identité : ATA ANTA,à l átala teàathl teàdeàlaà
t aditio à otie e.à‹outefois,àP.à)azoffà etàu àdouteàsu àl o igi eàg e ueàdeà eàs a a e,à
préférant lui attribue àu eàdes e da eà t us ueàou,à àtoutàleà oi s,àu eàœu eà« pour les 
Étrusques »260. Il existe également un scarabéoïde fragmentaire, datable de la seconde 
moitié du Vème s. av. J.-C.,à etta tàe às eàu à e tau e,àu eàpeauàd a i alàautou àduà ouà
et une flècheàl a a tàattei tàda sàleàdos261. Dans le quadrant inférieur droit apparaissent les 
lettres XI.à Ilàs agitàsa sàdouteàd u eàœu eàdeàDexamenos ouàdeàl u àdeàsesà l esà– d o à
l h poth seà ueàlaàl ge deà ep e eàXIO  (voir n° 64 ci-dessus) –, ce qui exclut une marque 
deàs ieàsousàlaàfo eàd u à hiff eà o ai à eàsiàl i isio àse leàu àajoutàplusàta dif).  Si 
A. Furtwängler262 estime que ces deux lettres reprennent le début du nom du propriétaire 
(voir n° 67 ci-dessus), H.B. Walters263 y voit, lui, l a iatio àduà egist eàfigu ,à ί , le 
centaure Chiron. Il faut cependant reconnaître que dans le mythe, le centaure fut atteint par 
Héraclès à la jambe et non dans le dos264. On peut juste concéder que la partie manquante 
de la pierre devait fournir des éléments supplémentaires sur la nature de cette inscription. 

73. BOARDMAN 1970, p. 215, n° 656, ill. 656 [Pl. 8, fig. 47] : sur le chaton ovale – presque en 
amande – d u àa eauàe ào àdata tàduàse o dà ua tàduàVème s. av. J.-C.àestài is eàl effigieà
d u eàfe eàassise,àpe si e.àΚ i s iptio àpla eàda sàleà uad a tàsup ieu àgau heà su àleà
moulage) indique son identité :àilàs agitàdeàP lope,à ANE O A,àfe eàd Ul sse,àsousàsaà
forme sémantique dorienne265. 

74. AGDS II, pp. 72-73, n° 153, pl. 35 [Pl. 8, fig. 48] : représentation des Dioscures, Castor et 
Pollu ,àl u àe àfa eàdeàl aut eàetàjoua tàau àast agalesà ouàosselets àsu àu eài tailleàd po ueà
classique (milieu du Vème s. av. J.-C.). Au-dessusàd eu ,àu eà oi àa s eà ankh) – qui rattache 
la confection de la gemme à la production chypriote266 – etàe àe e gue,à l i s iptio à uià
pe etàd ide tifie àlesàdeu àpe so agesàe à asàdeàdoute : IO KOPOI267.  

 
Κ utilisatio àd u às oleà– à la manière des marques monétaires – aàdeàpai àa e àl appa itio àdesà
monogrammes àl au e du Vème s. av. J.-C. : 
75. BOARDMAN 1968a, pp. 147-153, n° 517, pl. XXXIV :à da sà leà egist eà sup ieu à d u eà

ep se tatio àd u à lie ,àdo tà leàst leàestà ide ti ueà à eluiàdeàBryêsis (n° 69 ci-dessus), 
apparaît le monogramme ionique HΓ.àΚ utilisatio àdeàsiglesàpe so elsàestàd j àattest eàsu à
lesà s eau à a h idesà d ásieà Mi eu eà età està peut-être la résultante, sur les gemmes 
g e ues,àd u àeffetàd i p g atio à ultu elleàfa ilit eàpa àlaàp o i it àg og aphi ue.àIlàestà

                                                             
260 Voir ZAZOFF 1983, p. 102, n. 18. 
261 Ibid., p. 147, n. 115, pl. 35, fig. 6. 
262 Voir FURTWÄNGLER 1900, II, p. 64, n° 30, pl. XIII. 
263 Voir WALTERS 1926, p. 67, n° 557, pl. X. 
264 Voir BOARDMAN 1970, p. 196, n° 478, ill. 478. 
265 Voir GUARDUCCI 1967-1978, III, p. 525. 
266 En atteste les symboles (ankh ou autre) figurant sur les pièces du groupe des Cyprus Lions (voir BOARDMAN 
1970, pp. 152-153, fig. 193 ; 179) ainsi que le monnayage de Salamine de Chypre  (voir FRANKE, HIRMER 1972, pl. 
194, n° 677).  
267 Voir LE BLANT 1896, p. 109, n° 272 :àl auteu à estitueàl i s iptio àpa à IOCKOPOI :àilàs agitàpou ta tàdeàlaà eà
pierre (anc. Collection Pourtalès). 
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toutefois nécessaire de concéder que ces signes sont plutôt caractéristiques des marques 
monétaires et des sigles de marchands (notamment sur la céramique).  

 
§3. Le IVème s. av. J.-C., lui, voit la confirmation de certaines tendances épigraphiques visant à 
disséminer la l ge deàdeàpa tàetàd aut eàduà egist eàfigu ,à àa ge àlesàappellatio sàou,àauà o t ai e,à
à leur adjoindre un indice de filiation, et à se référer au registre figuré. De plus, en toute fin de siècle, 
u eà ou elleàte da eàseàfaitàjou ,à àsa oi àl appa ition de formes verbales inédites et de formules 
complexes en découlant : 

76. BOARDMAN 1970, pp. 226-227, fig. 233 [Pl. 53, fig. 362] = WIEGANDT 2009, p. 212, n° cat. 
G a ,àpl.àCΚVà oulage à:àsu àleà hato ào aleàd u àa eauàe ào ,àdo tàleàt peài o og aphi ueà
est caractéristique de la Crète (une pointe de flèche), sont incisées dans les registres latéraux 
les deux lettres ΓΝ/ΝAΝen écriture spéculaire. Elles reprennent vraisemblablement le début du 
nom du propriétaire (voir n° 356 ci-dessous à à l i sta à duà ou a t étant apparu 
marginalement à la toute fin du style archaïque – vers 500 av. J.-C. avec le cylindre orné de 
l i s iptio à A/MO (voir n° 68 ci-dessus). Toutefois, par opposition à cette mode des 
abréviations, la mention des noms de possesseurs peut se voir enrichir, certes 
marginalement, d u ài di eàdeàfiliatio  : tel est le cas (un unicum, à ma connaissance, sur les 
pierres gravées grecques) sur un a eauàe àa ge tàd O fo dà Ashmolean Museum) dont la 
l ge de,àe à eliefàetà ehauss eàd u eàpati eàdo eà oi à °à à i-dessus), se déchiffre ΦI AΝ|Ν
CIMMI|A (sic ,à ί α268 ι ία269, « Phila, fille de Simmias » [Pl. 80, fig. 549b]. Bien que cette 
inscription ait été considérée comme telle par tous les auteu sà uiàl o tà tudi eà Θ.àBoa d a ,à
M.-L. Vollenweider, H. Wiegandt)270,à ilà s agitàpourtant oi sà d u eà d o i atio à si pleà
(ὄ ο αà o -attest à ueàd u eàappellatio àadjoi teàà un indice de filiation, cela par analogie 
à l i s iptio à ΦIΛχ | ΣIεIχ apparaissant sur une stèle funéraire conservée au Musée 
a h ologi ueàd Ista ulà IIème s. av. J.-C.)271. Mais la singularité de la légende vient également 
deàl utilisatio àd u àsigma luné (C au lieu de  – voir Point 2.3.3.4. de la Partie I, §§1-2) en 
tant que lettre i itialeà deà l ὄ ο αà pate el : cette spécificité typographique de facture 
hellénistique272 pe etàd a e àlaà o fe tio àdeà etàa tefa tàe t eàlaàfi àduàIVème et le IIIème 
s. av J.-C. Mais, si dans le cas des terminaisons des mots, la forme lunée du sigma est sans 
doute directement inspirée de la minuscule grecque « ς » usitée en fin de terme (voir n° 399 
ci-dessous ,àso àutilisatio àsu àlaà agueàdeàl Ashmolean Museum,àtoutàauta tà u u ài di eà
chronologique, a pour dessein de singulariser la seconde dénomination (CIMMIA) par rapport 
à la partie initiale de la légende (ΦI A) ;àe àeffet,àe àl a se eàdeàsig eàd i te po tuatio  
(au contraire des duo nomina translittérés en grec ANNIA•CЄBACTH sur un scarabée italique 
de la fin du IIIème s. av. J.-C. – voir n° 103 ci-dessus), le simple retour à la ligne ne semble pas 
suffisant à opérer la distinction entre les différents termes, son utilisation pouvant résulter 
soitàd u eàsi pleà« contrainte de cadre »273 (le A final relégué en troisième ligne en étant 

                                                             
268 Voir LGPN I, p. 458 ; II, p. 445 ; III, A, p. 446 ; III, B, p. 420 ; IV, p.342 ; V, A, p.446 ; V, B, p. 424. 
269 ι ίας : voir LGPN I, p. 406 ; II, p. 398 ; III, A, p. 395 ; III, B, p. 378 ; IV, pp. 310-311.  
270 Voir BOARDMAN, VOLLENWEIDER 1978, p. 155, n° 154, pl. XXIX, et WIEGANDT 2009, p. 96 ; 213, n° cat. Gbb4, pl. 
CLVI. 
271 Voir SEG 24 (1969), n° 672. Voir également PFUHL, MÖBIUS 1979, p. 565, n° VIII, pl. 329, et ΞAJTAR 2000, p. 92, 
°à .àO à et ou eàleà eàt peàd i s iptio àfiliati eàauàf i i à te i aiso sàide ti ues àsu àlaàd di a eàd u eà

statuetteàp o e a tàdeàM e,àetà o te po ai eàdeà elleàd Ista ulà fi  du IIIème s. av. J.-C. – IIème s. av. J.-C.) : 
σι ά αà ί α … , « Lysimacha, (fille de) Peritas ». Voir GUARDUCCI 1967-1978, III, p. 103, et ORLANDOS 1971, 

p. 116, n° 3, pl.à ,àill.à . 
272 Voir GUARDUCCI 1967-1978, I, p. 377, et GUARDUCCI 1987, p. 82, pt. 1. 
273 Voir BRUNEAU, BALUT 1997, pp. 105-106 (proposition 85) : "Κ ou ageàpo teàl e p ei teàdesàpa a t esàdeàlaà
conjoncture qui, inégalement contraignants selon les cas, sont cependant, de soi, à parité". й àd aut esàte es,à
le cadre du support de gravure impose parfois, selon la taille prise par le registre figuré sur ce dernier, des 
o p o isàd o d eàesth ti ueàouàspatial. 
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pote tielle e tàu àeffet ,à soità d u eà olo t àd uili eà allig aphi ueàdeà laà o positio à
oulueàpa àl a tisa -graveur. 

77. RICHTER 1956, p. 22, n° 80, pl. XIV [Pl. 8, fig. 49] :à àl i sta àduàsi leàp de t,àlesàa eau à
e ào àga de tà gale e tàl ha itudeàde porter des sujets mythologiques auxquels se rapporte 
directement la légende qui les orne. Ainsi, une bague en or à chaton ovale, datée entre 400 
et 380 av. J.-C., met-elle en scène le personnage de Cassandre ayant trouvé refuge au pied 
du Palladion avec le complément KA AN PA274. 

78. RICHTER 1968, p. 87, nos 269-270, ill. 269-270 [Pl. 8, figg. 50-51] ; 124, n° 485, ill. 485 [Pl. 126, 
figg. 882a-b] = WIEGANDT 2009, p. 96 ; 212, n° cat. Gbb2, pl. CLVI : la mode des petits 
monogrammes du début du Vème s. av. J.-C. se perpétue (n° 75 ci-dessus [Pl. 9, fig. 52]), 
comme en atteste un scarabéoïde, daté entre 450 et 400 av. J.-C. et un anneau en argent à 
chaton arrondi. Dans le premier cas, le traitement du monogramme (ainsi que son 
emplacement sur la surface gravée) offre des similarités flagrantes avec son parallèle du 
siècle précédent : au-dessusàdeàlaà ep se tatio àd u àjeu eàlaça tàsesàsa dalesà ide tifi à à
Philoctète par J. Boardman et à Hermès par E. Babelon)275, les deux lettres liées H͡ Ν(type AI). 
Le second exemple, clairement du IVème s. av. J.-C. propose une parenté presque évidente 
avec les monnaies, notamment certaines frappes hellénistiques de la toute fin du IVème s. av. 
J.-C.,àta tàauàpoi tàdeà ueàdeàlaà a ueàdeàs ieà ueàdeàl i o og aphieàdeà)eusàt a t276. 
Κ a iatio ,àp es ueàpa àeffetàd i itatio ,à esse leà às à p e d eàa e àu eà a ueàdeà
série. Le monogramme, E (type AI1), se retrouve notamment, à une époque plus tardive, sur 
les tétradrachmes milésiens277. Toutefois, à la même époque, commencent à apparaître – 
certes de façon extrêmement marginale – des monogrammes davantage complexes dans 
leur structure ainsi que dans leur transcription : en atteste un scarabéoïde en agate, datant 
entre le IVème et le IIIème s. av. J.-C. et conservé au British Museum, sur la surface gravée duquel 
se lit une inscription monogrammatique dont quatre caractères peuvent être isolés : B, E, Y 
et .àIlàs agità aise la le e tàdes premières lettres deàl ὄ ο α du porteur, disposées de 
a i eà àdo e à àlaà o positio à pig aphi ueàd e se leàlaàfo tio àd u àa ig a eà

(lisible autant sur le tampon que sur le cachet, si la pierre a eu vocation sphragistique) ; on 
peut proposer une restitution de la dénomination en convenant que, sur le tampon, le 
monogramme se déchiffre ƎYB  (sic) pour EYB  (seule reconstitution plausible), abréviation 
de Eὐβώ( α), Eὐβ ( ι ας), Eὐβ ( ί ) ou Eὔβ ( ος)278. 

79. MARSHALL 1907, p. 99, n° 576, pl. XVII. DESCAMPS-LEQUIME 2011, pp. 341-342, n° 216/5 [Pl. C, 
fig. 15] : à la différence du Vème s. av. J.-C.,à uiàa aità uàl appa itio àdeà e esà EMI ou E OIE) 
etàdeà ualifi atifsà uià o pl taie tàl i s iptio ,à eà estàplusàleàp op i tai eàouàleàg a eu à uià
est spécifié, mais le destinataire du cadeau représenté par le bijou lui-même. Ainsi, à 
l e t eàfi àduàIVème s. av. J.-C.,àsu àdeu àa eau à talli uesàe ào à estài is eà u u eà
inscription, sans registre figuré. Sur le premier, en écriture quelque peu maladroitement 
gravée, XAIP Ν |Ν T IΝ P |IΝ IAΝ THNΝΦI| IHNΝ TOYΝ |Ν ONTO , « Θ app ieà eà adeauàpou à
l a iti à duà do ateu  ! »279.à “u à leà se o d,à gale e tà u i ue e tà auà t a e sà d u à te teà
simple, est incisé en une ligne K EITAIΝ PON, « Cadeau à Kleita » (datif, première 
déclinaison : ι ᾷ),à uiàt aduitàsou e tàleàp se tàfaitàd u àfia à àsaàp o iseà eà uiàestà
leà asài i àouài e se e t.àâàtit eài di atifàetàe à a geàduà o deàg e ,ào à et ou eàd ailleu sà

                                                             
274 Sur le mythe de Cassandre sur les pierres gravées, on peut se référer notamment à  MAASKANT-KLEIBRINK 1997, 
pp. 26-30, et TOSO 2007, pp. 149-155. 
275 Voir BOARDMAN 1968a, p. 153, et BABELON 1899, p. 34, n° 83, pl. 6 ("Hermès attachant ses endromides"). 
276 Voir LIMC VIII, « Zeus », I, pp. 365-366, nos 491-492 (306-301 av. J.-C.) ; II, pp. 239-240. On peut également 
citer un t t ad a h eàd Antigoneia (?), de la même période. Voir PRICE 1991, I, p. 398, n° 3191 (vers 305-300 av. 
J.-C.). 
277 Voir ibid., p. 287, nos 2164-2165 ; 2168A. 
278 Voir LGPN I, p. 172 (Eὔβ ος  ; III, A, p. 161 (Eὐβ ι ας,à йὔβ ος  ; III, B, p. 150 (Eὐβώ α,à йὐβ ι ας,à
Eὐβ ί ,àйὔβ ος  ; V, B, p. 158 (Eὔβ ος . 
279 Voir GUARDUCCI 1967-1978, III, p. 528. 
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ce type de dédicace complexe, à fonction potentiellement funéraire cette fois, sur la bague 
th a eàd йze o oàdata tàdeàlaàfi àduàVème s. av. J.-C., voire du début du IVème s. av. J.-C. (voir 
n° 49 ci-dessus) [Pl. V, fig. 153] :à àl i sta àdesàpa all lesà t us uesà o te po ai s,àlaàla gueà
thrace use de caractères grecs sur ce rare témoignage épigraphique. 

 
§4. Au IIIème s. av. J.-C.,àl olutio à eàseàfaità ueàda sàdeà a esà egist es : les compléments au registre 
figu às a ge tàetàt ou e tàdeà ou ellesà o figu atio s : 

80. VOLLENWEIDER 1995, pp. 61-62, n° 43, pl. 33 [Pl. 9, fig. 53] :à po t aità d u à o a ueà
hell isti ueàdo tàl ide tit àestà l eàpa àl i s iptio àa g eà uiàl a o pag eàda sàleà
registre inférieur, A EΝE E.àIlàs agità aise la le e tàd ále a d eàIIàd Épi eàetàlaàl gende 
peut se restituer par A E( AN PO ) E EΧIP T NΨ (sic) pour Ἀ έ α ος à ῶ  Ἠ ι ῶ à
βασι ὺς , « Alexandre, roi des Épirotes ». La chevelure étant recouverte symboliquement 
pa àu eàpeauàd l pha t,à f e eà àl u eàdesà a pag esàd ále a d eàIIàaux côtés de son 
p eàP hosàe àItalieàetàe à“i ile,àl effigieà– etàpa àe te sio àl agateà uiàluiàse tàdeàsuppo tà– 
doità t eàdat eàpeuàa a tàlaà o tàduà oi,à est-à-dire aux alentours de 260 av. J.-C.  

81. AGDS II, pp. 132-133, n° 326, pl. 61 [Pl. 9, fig. 54] : les légendes, par ailleurs, commencent à 
s i t g e à da sà leà egist eà figu ,à po da tà e à elaà à laà o ti ge eà thologi ueà deà
certains thèmes traités par les artisans-g a eu s.àPa àe e ple,à leàpe so ageàd Othryadês 
gravant VIC sur son bouclier, tel qu ilàapparaît sur une cornaline des Staatliche Museen de 
Berlin datant de la première moitié du IIIème s. av. J.-C.,à i pli ueà ueà l i s iptio à soità
i o s iteà àl i t ieu àduà otif. 

 
§5. À partir du IIème s. av. J.-C.,àl i te p t atio à ultu elleàa e àleà o deà o ai ài pli ueàl appa itio à
de divers particularismes épigraphiques – notamment au niveau des formes des appellations, des 
nexus – etàl e ge eàdesà a i esàphilosophi uesàd i esàdeàlaà ultu eàg e ueàdo tàleà o deà
o ai àp o eutàl ulatio . Toutefois, en premier lieu, la formulation des appellations change, et 

leur configuration se diversifie : 
82. MORET 1997, pp. 19-20, n° 15, pl. 5 [Pl. 9, fig. 55] :à àl i sta àd u às eauà o te po ai àdeàD losà

datant du IIème siècle av. J.-C. (voir n° 11 ci-dessus) et dans la droite ligne des contingences 
pig aphi uesà d oula tà d u à th eà i o og aphi ueà do à oi à °à à i-dessus), les 

i s iptio sàpeu e tàpa foisàseàt ou e à i o s itesà àl i t ieu àduà egist eàfigu .à‹el est le 
asàd u eà ep se tatio àdeàDio de,àdata tàduàde ie àtie sàduàIIème s. av. J.-C., en train de 

dérober le Palladion :àl i s iptio ,àMATϟ (appellation abrégée), est incisée sur la colonne par 
souci esthétique. Mais le cas de cette agate convexe (Chatsworth, Duke of Devonshire) est 
u àe e pleàpa iàta tàd aut eà uiàte dà àd o t e à u ilà àaàpasàdeàlie ào lig àe t eàleà
st leàd u eài tailleàetàl i s iptio àappos e,à u elleàsoitàg e ueàouàlati e. 

83. BOARDMAN 1970, p. 360, n° 997, ill. 997 [Pl. 9, fig. 56] : la tradition perdure, qui était apparue 
au IVème s. av. J.-C., de placer le nom du propriétaire en deux initiales de chaque côté du 
registre figuré (n° 76 ci-dessus). En témoignent, à titre de transition entre les IIIème et IIème s. 
av. J.-C., un superbe saphir du dernier quart du IIIème s. av. J.-C.àai sià u u eàe p ei teàdeà
sceau de Délos. Les deux portent respectivement les lettres /Y et Θ/H deà ha ueà t àd u eà
effigieà deà Pos ido à età d É osà l u à ho izo tale e t,à l aut eà e ti ale e t .à “ià leà second 
e e pleà ep e dàleàd utàdeàl appellatio àduàp op i tai eà ouàdesàduo nomina o eàilàs agità
d u à s eauà p o i ialà o ai ,à l i te p tatio à duà asà i itialà està sujetà à autio .à й à effet,à
d au u sà o tà esti à ueà lesà deu à lett esà /Y reprenait le graveu à d ále a d eà leà G a d,à
Pyrgoteles280.àáuà ieu ,à ilà s agitàdo àd u eà f e eà à lui,à aisàauàt a e sàd u àpo t aità
d u eà alisatio àetàd u eà ualit àte h i ueàsi ilai esà àsesàœu esà aisàdeàplusàd u àsi leà
postérieur. Peut-être faut-il y voir la a ueà d u eà offi i eà ouà laà ai à deà l u à deà sesà – 
lointains – disciples qui se réclame ainsi de son enseignement. 

 
                                                             
280 Voir BOARDMAN 1970, p. 371, n° 997. 
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Les appellations, à partir du IIème s. av. J.-C., deviennent bilingues (grec et latin), voire translittérées. 
Et elles adoptent petit à petit les canons onomastiques romains : 
84. BOUSSAC 1988, pp. 322-325, fig. 31. STAMPOLIDIS 1992, p. 111, n° cat. M23 (358), pl. XX/8-9 ; 

126, cat. n° M2 (438), pl. XXIV/18 :àtoutàd a o dàappa aisse t,àsu àlesàs eau à ota e t,àlesà
duo nomina, entiers (ΓAIOYΝAYΦI[ IO]Y), abrégés (ONΝ|•HM àouàsousàfo eàd i itialesà A•ϟ). 

85. GRAMATOPOL 1974, p. 45, n° 80, pl. IV. BOUSSAC 1988, p. 325 ; 327, fig. 37 : toutefois, dans la 
d oiteà lig eàduàph o eàdesà o og a esàdeà l po ueà lassi ue,à lesànexus font leur 
apparition dans les appellations. Les sceaux déliens en duo nomina ne font pas exception 
(P•OCRA͡T), mais cette particularité apparaît aussi sur les gemmes, limitée toutefois aux 
appellations traditionnelles grecques configurées en un terme unique (nom diacritique). 
Ainsi, su àu eà o ali eà o e eàd po ueàhell isti ueà aise la le e tàdeàlaàfi àduàIIème 
s. av. J.-C.) est représentée une fourmi : la légende, I-O-Γ/Є-N͡H-C, est disséminée autour de 
l i se te,àe t eàsesàpattes,àetàpa àgai àdeàpla e,àdeu àlett esàso tàli esàl u eà àl aut eà nexus).  

86. BOUSSAC 1988, pp. 324-325, figg. 33-34 [Pl. 70, fig. 480] ; 36. MORET 1997, p. 77, n° 107, pl. 24 
= FURTWÄNGLER 1896, p. 236, n° 6470, pl. 45 [Pl. 9, fig. 57]. FURTWÄNGLER 1900, II, p. 134, n° 2, 
pl. XXVII ; III, p. 273 : la forme en tria nomina trouve aussi ces pendant sur les sceaux 
provinciaux romains des deux derniers siècles avant notre ère, ainsi que sur une intaille 
italique de tradition hellénistique (selon A. Furtwängler). Elle apparaît le plus souvent en 
latin, sous desà fo esà a i esà à l i sta àdesàduo nomina). Ainsi les empreintes déliennes 
fournissent-elles deux appellations abrégées (P•GR•AΝ et Q•NONΝ / DIP à ai sià u u eà
dénomination composée entière mais fragmentaire – le surnom est illisible T•NAEVI•[‒]. Selon 
le recueil Die antiken Gemmen de A. Furtwängler, on trouve des tria nomina entiers sur une 
i tailleà e à gi asolà ua tzà laiteu ,àd ap sàC.W.àыi g àdeà t aditio à o a o-campanienne281 
datant du début du IIème s. av. J.-C. :à à u eà ep se tatio à d É osà attaché à une colonne 
io i ue,àa o pag àdeàl all go ieàdeàPs h àe àpapillo ,àestàjoi teàl appellatio à o pos eà
M•MA͡VSI•PRISCI. À titre comparatif, si on ne trouve aucun tria nomina en initiales à 
p op e e tàpa le àsu à lesàpie esàhell isti ues,à telà est pas le cas, bien-sûr, des pierres 
romaines contemporaines de traditions étrusque et gréco-romaine : su àleà oulageàd u eà
sardoine plate de la deuxième moitié du IIème s. av. J.-C., et disséminée sur la bordure gauche 
su à leà oulage à e à a geà d u eà ep se tatio à deà Dio de,à l i s iptio à M•L•Ν /Ν B est 

clairement une appellation romaine. Il faut toutefois concéder que ce type de dénomination 
abrégée aàp o a le e tàpas pu apparaître en glyptique grecque avant le Ier s. av. J.-C. étant 
do à u il est attesté sur les scarabées italiques – donc ceux dont se sont directement 
inspirés les artisans-graveurs romains – seulement à une époque contemporaine des sceaux 
déliens. Nous y reviendrons.  

87. BERRY 1968, p. 42, n° 75 [Pl. 10, fig. 58] : la seule attestation de tria nomina en grec apparaît, 
dans le cas des pierres hellénistiques, vers le début du Ier s. av. J.-C., sur un nicolo de la 
collection B.Y. Berry : on lit Φ Γ, suite de trois lettres qui semble impropre à la restitution 
d u àte eàu i ue282. 
 

Les appellations latines simples (gentilice ou surnom), elles, se présentent également sur les sceaux 
hell isti uesà o eà ousàl a o sàd j à uàda sàlesà hapit esàp de tsà os 8 et 32 ci-dessus : 
DOLABEL, Dolabella et HEI, Heius). 

                                                             
281 Voir FURTWÄNGLER 1900, III, p. 273 : " … àKlasseàe htà ö is he àGe e à itàlatei is he àI s h ifte àzusa e à
… àausàde àd itte à isàz eite àJah hu de tà … .àBli ktàdo tà‘o à a hàNo de ,à a hàEt u ie à[Italis heàGe e  : 

1) Etruskisierende Gruppe], so blickt es hier nach Süden, nach Kampanien [Italische Gemmen : 2) Hellenisierende 
Gruppe]. Wir konnten diese Gemmen auch Kampanisch-römische nennen". 
282 Κ auteu à a aità t a s ità laà p e i eà lett eà sousà laà fo eà d u à  renversé. Une cornaline du Cabinet des 
Médailles, elle aussi mal restitué, possède la même caractéristique :àleà àt o u àaà t ài te p t à o eàu à .à
Voir VOLLENWEIDER, AVISSEAU-BROUSTET 2003, pp. 187-188, n° 239, pl. 126. 
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‹outefois,à à laà eà po ueà u elleà appa aîtà su à lesà pie esà o ai esà ouà g o-romaines, la 
e tio àd u àstatutà uel o ueà uià e seig e aitàsu àl ide tit àouàleà a gàso ialàduàpo teu àt ou eà

une attestation sur un sceau délien : 
88. BOUSSAC 1988, pp. 324-325, fig. 35 :àe p ei teàpo ta tàlaà ep se tatio àd u àlio àalla tà e sà

laà gau he,à elleà està o eà d u eà i s iptio à ui,à o à seule e tà d fi ità laà fou hetteà
chronologique de son emploi – la gens Aemilia est attestée à Délos entre le milieu du IIème et 
le début du Ier s. av. J.-C. –,à aisà aussià leà a gà d aff a hià deà eluià uià aà us à duà s eau : 
T•AIMILI•P•LΝpour T•AEMILI•P•L, T. Aemili(i /-ius) P(ublii) l(iberti /-us). 

 
À toutes ces modifications au niveau de la forme des appellations, qui profitent d u à effetà deà
o a isatio àp og essi eàduà o deàg e àetàdesà o au esàhell isti ues,à s ajoute tàdiff e tesà

nouveautés en ce qui concerne le contenu des inscriptions : 
89. STAMPOLIDIS 1992, pp. 108-119, nos M5 (340), pl. XIX/10 ; M24 (359), pl. XX/10-11 ; M28 (363), 

pl. XX/15; M35 (370), pl. XXI/3 : parallèlement à la tradition, initiée au IIIème s. av. J.-C., des 
a eau à ueà lesà pou àouà lesà fia sàs off aie tàe à adeauàetàpou à les uellesà laà l ge deà
faisait explicitement référence à la fonction de présent (voir n° 79 ci-dessus), les sceaux 
déliens, notamment, témoignent de la pérennité de cette usage aux IIème et Ier s. av. J.-C. au 
t a e sàd u àt peàd i s iptio àu àpeuàdiff e t.àй àeffet,àu à e tai à o eàd e p ei tesàdeà
D los,à àl effigieàd É os,àestài s itàdeàlaàfo uleàd appelàauàsou e i àMEMNH O (et ses dérivés 
orthographiques MEMNHCO ou MEMENHCO, etc.), « Souviens-toi (de moi) ! »283. Formule-
t peàdesàpie esàoffe tesàe àgageàd a ou ,àsaàfo eà olue aàsousàl й pi eà su toutàd sàleà
IIème s. apr. J.-C.) pour donner les séries innombrables de camées et intailles munis des 
légendes MEMENTO (voir nos 283 et 378 ci-dessous)284 ou MNHMONEYE (voir nos 308-313 ci-
dessous)285, la forme έ σο appa aissa tàe o eà àl o eàduàIer s. apr. J.-C. sur une sardoine 
de la collection Guardabassi à Pérouse (MЄMNHCO)286. 

90. MARSHALL 1907, p. 100, n° 580 : la civilisation romaine étant pénétrée de culture grecque, il 
està o alà u àpa ti àd u à e tai à o e tàapparaissent sur les pierres gravées des devises, 
des citations ou des maximes philosophiques. Sur un anneau en or datable 
approximativement du Ier s. av. J.-C. se trouve inscrit, sur deux lignes, la phrase BPA[ ]Y Ν|Ν
KYN,à est-à-dire BPA Y Ν |Ν KYN, la lettre  étant corrompue287. Ilà s agitàd u eà itatio ,à

e ho ta tà à eàpasà seàh te ,à i spi eàd u à e setàdeà l Od ss eàd рo eà VIII,à  :à … à
ι ά ιà οιàβ α ὺςàὠ ύ ,à« … àleàta difàattei tàleà apide ».  

 
§6. Κ tudeàapp ofo dieàdesàpie esàg o-romaines à partir du Ier s. apr. J.-C. se fera dans la partie 
centrale de cette recherche (Partie II) mais selon une approche volontairement thématique axée strico 
sensu su àlaàdi e sio à pig aphi ueàdesàge esà t pesàd i s iptio s,àpa ti ula is esà pig aphi uesà
– cas, configurations spatiales, formes et nature des légendes, interponctuation, indices de datation). 
Cetteà tudeà thodologi ueàs appuie aà– s a eu e aà eà– des connaissances et des parallèles 
u off e tàd u eàpa tà lesà i taillesàetà a esàd po ueà lassi ueàetàhell isti ueàet,àd aut eàpa t,à laà

gl pti ueà t us ueàetàitali ue.àC estàpou uoiàilà estàtoutàd a o dà essai eàdeàt aite àlesài taillesàetà
s a a esàissusàduà eusetàa h ologi ueàdeàl Ét u ie :àjeà aisàdo à attele àd sà àp se tà à osse  
u àape çuàdeà eà ueàlesàpie esàp o ai esàetàitali uesào tàappo t à àlaà o aissa eàetà àl e ge eà
des inscriptions apparaissant dans la glyptique républicaine et impériale. 

                                                             
283 Voir également PLANTZOS 1999, p. 109. 
284 Voir GUIRAUD 1988, p. 187, n° 880, pl. 58 (= GUIRAUD 1996, p. 140, fig. 96), AGDS I, 3, p. 206, 3476, pl. 327, AGDS 
III, Göttingen, p. 156, n° 587, pl. 79 ; Kassel, pp. 212-213, n° 67, pl. 93, HENKEL 1913, p. 166, n° 1829, pl. LXIX, 
FURTWÄNGLER 1900, II, p. 145, n° 69, pl. XXIX, FURTWÄNGLER 1896, p. 148, n° 3394, pl. 27, et VOLLENWEIDER 1967-
1983, II, pp. 499-502, nos 564-566, pl. 140/2-4. 
285 Voir également MADDOLI 1963-1964, p. 131, n° 978, fig. 46 (crétule de Cyrène). 
286 VITELLOZZI 2010b, p. 365, n° 452. 
287 Voir GUARDUCCI 1967-1978, III, p. 529. 
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1.6.2. ÉTRURIE (GEMMES ÉTRUSQUES ET ITALIQUES) 
 
§ .à Κ a tà desà pie esà g a esà a i e en Étrurie dans le dernier tiers du VIème s. av. J.-C., avec les 
importations de vases athéniens et de scarabées de Ionie. Or, si les pierres grecques archaïques ont 
une fonction sigillaire, les scarabées étrusques, eux, sont avant tout des bijoux, des ornements. Pour 
cette raison, ils sont le plus souvent montés sur des parures en or (anneaux ou colliers). Certes, la 
l ge deà t og adeàda sà e tai sà asài di ueà aise la le e tà u ilsào tà t àutilis sà o eàs eau  ; 
estàpou uoiàleu à ita leàfo tion est longtemps demeurée incertaine.  

Au niveau de la configuration de leurs gemmes, les Étrusques ont tenu beaucoup plus longtemps que 
lesàG e sà à laàfo eàduàs a a e.àC estàpou uoiàl olutio àdeàlaàfo eà o e eàduàdosàaàsu iàdesà
changements depuis le Vème s. av. J.-C. – époque où ils sont très stylisés et presque taillés en ronde-
bosse – jus u au àIIIème et IIème s. av. J.-C.,ào àleu àfo eàs allo geàetàlesàt aitsàseàs h atise tà àlaàfaço à
des scarabéoïdes grecs, mais tout en gardant un profil extrêmement convexe et une section de la 
t a heà elati e e tà paisse.àCetteàt a sitio àestàaussià a u eàpa àl appa itio ,àda sàlaàgl pti ueà
t us ueà uiàde ie tàitali ueàetàp o ai e ,àd i taillesàl g e e tà o sàa a tà àdessei àd t eà

serties dans des bagues, cela à partir du IVème s. av. J.-C.àC estàl appa itio àdeà etteà ou elleàfo eàdeà
pierre en parallèle de la production des scarabées en plein essor qui a permis aux deux techniques de 
oe iste àpa àlaàsuiteàjus u auàIer s. av. J.-C. En effet, les ateliers étrusquisants des artisans romains ont 

pris la relève de la glyptique étrusque à proprement parler, à partir du IIIème s. av. J.-C. lorsque le 
pou oi à politi ueà t us ueà s està affai li.à Κaà su fa eà g a e,à leà plusà sou e t,à està d li it eà pa à u eà
bordure hachurée (orlo) ou en « collier de perles » (a globolo) pour les exemples les plus archaïques, 
et le matériau le plus utilisé est la sardoine. 
Aux alentours de 500 av. J.-C. – le premier artisan-graveur dont le style est clairement étrusque étant 
le Maître de Dionysos vers 530 av. J.-C. –,à lesà atelie sà d Ét u ieà adopte tà u à st leà uià està
i diate e tàt i utai eàdeà eluiàdesàge esàg e uesàdeàl po ueàa haï ueàta di e.àΚeàt aite e tà
deà l a ato ieàestà ude,àp es ueà a i ue,à età leà e duàduàdosàdesà s a a esà esteàd auta tàplusà
soig à u ilàestàst lis .àáuà i eauàduà e plissageàduà ha pà àg a e ,àlesàoffi i esàg e ues,àafi àdeà
pou oi àadapte àleà otifài o og aphi ueà àlaàsu fa eào ale,àp f e tàdesàfigu esàe àpositio àd atte te,à
un genou à terre. Les artisans étrusques, eux, ont une prédilection pour les représentations voûtées, 
une jambe fléchie, ou carrément agenouillées. Ces derniers goûtent aussi aux scènes complexes, 
réunissant deux voire plusieurs personnages – ce que les Grecs évitent généralement –, dans lesquelles 
ils peuvent faire montre de leur connaissance des mythes grecs : ainsi sont traités en motif gravé des 
thèmes tels que les Sept contre Thèbes, la prise de Troie, des scènes du cortège dionysiaque ou des 
représentations des héros de l Iliadeàalla tàpa àpai eà á hilleàetàPat o le,àUl sseàetàDio de,àet . .àΚesà
jeunes éphèbes et les personnages, sur les scarabées italiques du Vème s. av. J.-C., manient donc souvent 
desàa es,àdesà uipe e tsàouàso tà ep se t sàe à t ai àd e e e à leu à étier (artisan, forgeron) 
lorsque, par exemple, le thème de Prométhée ἀ θ ο οιόςàestàa o d . Le rendu est donc moins 
idéalisé que dans la glyptique grecque archaïque. 
Maisàl aspe tài t essa t,ài i,à sideàda sàleàfaità ueàlesà thesàg e sàso tàt sàpopulaires en Italie ; 
cela encourage les artistes à référencer leur création avec les noms héroïques qui leur 
correspondent288. Ces légendes – on peut presque parler de « didascalies » – sont inscrites sous leur 
étymologie et leur forme grammaticale étrusques, aisàe àutilisa tàl alpha etàg e  : en effet, du fait 
de leurs contacts répétés avec les comptoirs grecs et phéniciens, les Étrusques le connaissent de 
longue date. Ainsi, par exemple, le grec KA TOP devient-il KAϟTVP sur les scarabées étrusques 
(« didascalies »)289. 
 

                                                             
288 Pour un aperçu relativement exhaustif de ces « didascalies » dans la glyptique étrusque, voir AMBROSINI 2011, 
pp. 21-72. 
289 Voir FURTWÄNGLER 1900, II, p. 59, n° 23, pl. XII ; III, p. 136 = BOARDMAN 1970, p. 211, fig. 216 [KA TOP]. ZAZOFF 
1968, pp. 81-82, n° 135, pl. 29 [KAϟTVP]. 
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§ .à Κesà p e i esà attestatio sà d i s iptio sà g e uesà « à la mode étrusque » surviennent donc à 
l au e du Vème s. av. J.-C. Elles se caractérisent par une tradition visant à compléter le registre figuré, à 
préciser sa teneur ou les éléments qui le composent. 

91. ZAZOFF 1968, pp. 39-40, nos 40-41 ; 43-45, n° 45, pl. 13-14 = ZWIERLEIN-DIEHL 2007, pp. 386-387, 
fig. 311, pl. 74 ; 313, pl. 75 [Pl. 10, figg. 59-60] : dès le début du premier quart du Vème s. av. 
J.-C., les représentations sur les scarabées étrusques sont munies de « didascalies », de 
o pl e tsà auà egist eà figu .à “elo à ueà l i ageà g a eà su à laà su fa eà està u i ueà ouà
o pos e,à lesà l ge desà leà se o tàd auta t.àái si,à su àu à s a a eàdeà laà collection Stosch 
Be li ,àlaà ep se tatio àdeàl pisodeàdesà“eptàá gie sà o t eà‹h esà– mettant en scène 

cinq personnages seulement – est-elleàa o pag eàd auta tàd i s iptio sàpe etta tàdeà
dénommer chacun des protagonistes On retrouve Amphiaraos ( MΦIAPE), Polynice 
(ΦVLNICE), Parthénopée ( APΘANA AEϟ), Adraste (ATPEϟΘE) et Tydée (TVTE). Des 
compositions plus simples (voir n° 191 ci-dessous), réunissant un personnage (Thésée, Persée 
– ʘEϟE, ΦEPϟE –, Achille, Ajax290, Jason), une divinité (Aphrodite – TVP/AN chez les Étrusques) 
ouàu eàpai eàdeàh osài disso ia lesàl u àdeàl aut eà o eàр a l sàetàKyknos, HEPKLE / 

KVKNE par exemple) font également partie des thèmes les plus en vogue au Vème s. av. J.-C. 
(voir Partie III, tableau 2.3., nos i-xiii). 

92. WALTERS 1926, p. 79, n° 643, pl. XI ; 93, n° 759, pl. XII = FURTWÄNGLER 1900, II, p. 79, n° 41, pl. 
XVI ; 101, n° 72, pl. XX ; III, p. 180, n. 1 = AMBROSINI 2011, p. 75, nos 3-4, figg. 115-116 ; 98-99 
= GIOVANELLI 2015, p. 207, n° cat. CXXXVII.2 ; 270, n° cat. CXLII.181 ; 438-439 [Pl. 112, figg. 
783-784] : àl au e du Vème s. av. J.-C. apparaissent également les noms de possesseur sur les 
s a a esà t us ues.àC estàu àph o eà elati e e tà a gi alà epe da t : à l i sta àdeàlaà
mention ME-TNA sur un scarabée en obsidienne,àfigu a tàu eàs eàd a ouple e tàe t eà
gallinacées (poule et coq), qui constitue un hapax (forme au nominatif du gentilice Metena 
attesté notamment à Pérouse291), on ne retrouve un nom de propriétaire, à cette époque, 
que sur un second scarabée en cornaline, représentant un athlète, datant du début du Vème 
s. av. J.-C. : il apparaît au génitif, Tarchnas (gens Tarchna ou gentilice toponymique Tarχna lié 
à la cité de Tarquinia292 – р.B.àWalte sà estitueàl appellatio àpa àleàlati àTarquinius), disséminé 
toutàautou àduà egist eàfigu àda sàleàse sài e seàdesàaiguillesàd u eà o t eà da sàu eàso teà
deà oust oph do à etta tà e à e e gueà laà te h i ueà deà g a u eà deà l i s iptio , 
vraisembla le e tà àdessei àdeàl a tisa  en faisant pivoter la gemme de manière circulaire 
sur la table de travail)293. 

 
§3. Au IVème s. av. J.-C., de nouveaux types iconographiques apparaissent (Ixion, Neptune, Pélée – voir 
n° 182 ci-dessous)294 et les intervenants des scènes complexes du siècle précédent sont individualisés : 

93. ZAZOFF 1968, p. 83, n° 141, pl. 30. RICHTER 1956, p. 161, n° 163, pl. XXVII ; pl. 10 (pl. coul., 2ème 
édition, 2006) ; XXVII [Pl. J, fig. 66]. ZWIERLEIN-DIEHL 2007, p. 392, fig. 342, pl. 80 = AMBROSINI 
2011, p. 73, fig. 111 [Pl. 10, fig. 61]: ainsi leàpe so ageàdeàCapa e,àl u àdesàá gie s,àseà
trouve-t-il représenté déposant ces armes sur un scarabée en agate rubanée du IVème s. av. 
J.-C. (British Museum). Une légende, disséminée autour de lui,àpe etàdeàl ide tifie  : C-A-

PNE. Le même héros apparaît sur un second scarabée, en cornaline celui-ci, datant du début 
du Vème s. av. J.-C. ;à isàe às eàda sàu eàpositio àd sa ti ul e,à ilà ie tàd t eàf app àpa à
l lai àdeà)eusàauà o e tào àilà o taità àl assautàdesà u aillesàdeà‹h es.àΚaà eàl ge deà

                                                             
290 Voir n° 95 ci-dessous. 
291 Voir AMBROSINI 2011, p. 99, n. 2, et SCHULZE 1991, p. 187 :àl i s iptio àdeàP ouseà f e eàCIE I, n° 4127) se 
lit metenal : W. Schulze rapproche cette appellation du latin Maetennius (gentilice selon H. Solin et O. Salomies 
– SOLIN, SALOMIES 1994, p. 110). 
292 Voir HADAS-LEBEL 2009, pp. 203-205 ; 215, tabl. 4, et SCHULZE 1991, pp. 95-96, « Tarcna ». 
293 Voir AMBROSINI 2011, p. 106 : "Κ is izio eà àstataàp o a il e teà ealizzataà uota doàlaàge aà … àsulà a oà
da lavoro"). Voir également n° 182 ci-dessous. 
294 Voir ZAZOFF 1968, p. 81, n° 136, pl. 29 (NE-VN-Vϟ) ; 95, n° 182, pl. 36 (I/X/ϟI/V/N) ; 97, n° 187, pl. 37 ( -E-LE). 
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apparaît, à ceci près que la dispersion des caractères autour du motif diffère quelque peu du 
cas précédent : CAP-N-E.à ‹outefois,à lesà l ge desà s appli ue tà gale e tà à desà s esàdeà
ge eà ouà auà o à duà p op i tai e.à Κ i s iptio à NATIϟ,à ep e a tà laà ep se tatio à d u à
ha uspi e,à seà f eà isi le e tà auà p op i tai eà deà l i taille ; toutefois, la racine 
étymologique même du terme peut être mise en corrélation avec la parole étrusque « etśà/à
s iśà/às »295, qui correspond au latin haruspex.àD ailleu s,àilàestàattest àsu àu eài tailleàta do-
étrusque du IIIème s. av. J.-C., marquant la transition avec les légendes latinisées des gemmes 
italiques, le terme ARVPSPE en lien avec un hoplite agenouillé296 : ce dernier attend sans 
douteàlesàaugu esàa a tàlaà ataille.àΚeà appo tà àl ha uspi eàestàdo à lai .àIlàestàdo àa is àdeà
e o aît eà u àpa ti àdeàlaàfi àduàIVème s. av. J.-C., les « didascalies » ne se rapportent plus 

uniquement aux mythes et aux divinités, mais également aux scènes de genre. 
 
§4. Au IIIème s. av. J.-C.,àdesàt a sitio sàs op e t,àta tàauà i eauàdeàlaàla gueàutilis eàpou àlesàl ge desà
l alpha etàg e à taitàe àusageàjus u i i ,à u auà i eauàdeàlaàfo ulatio àdesà essages. Les pierres dites 

« italiques »à est-à-dire romaines mais étrusquisantes) prennent petit à petit le pas sur la production 
i dig eà t us ue.àMaisàlaàp e i eàpa ti ula it àdeà etteà po ueàdeàt a sitio àestàl appa itio àdesà
ajouts tardifs d i s iptio sà: 

94. BOARDMAN, VOLLENWEIDER 1978, pp. 51-52, n° 218, pl. XXXVII = ZWIERLEIN-DIEHL 2007, p. 390, 
fig. 334, pl. 78 = AMBROSINI 2011, p. 85, fig. 140 [Pl. 10, fig. 62] :à toutà d a o d,à lesà
« didascalies »à o e e tà às a ge à àl o eàduàIIIème s. av. J.-C., lorsque les Étrusques 
commencent à appliquer les canons épigraphiques italiques. En atteste une représentation 
de Mercure joint à la légende MEP, Mercurius, sur un scarabée en cornaline conservé à 
l Ashmolean Museum d O fo d.à D au u s,à pou ta t,à o tà esti à ueà etteà a iatio à
reprenait en fait le surnom du propriétaire de la gemme, Mercurialis, qui avait choisi avec 
cette représentation non seulement le dieu dont la racine étymologique de son nom dérivait, 
mais aussi sa divinité tutélaire297. De fait, si la technique et le rendu de la pierre sont 
caractéristiques de la production du IVème s. av. J.-C.,àl i s iptio àaà t àsuspe t eàd t eàplusà
tardive (à savoir au IIIème s. av. J.-C.) à cause de la forme de certaines lettres et de la langue 
utilisée (latin MER298 ou grec MEP) qui ne trahissait plus une légende étrusque mais une 
« didascalie » italique (comme le souligne M. Harari)299. Nettement plus problématique que 
sur cette pierre gravée, la mention MEP,à aise la le e tà o eàeth i ueàd u eà it àdeà
Grande Grèce, apparaît en lien avec Dionysos et ses attributs sur trois monnaies (didrachme, 
dio ole,à t ih ita t o io à sa sà ueà l o à puisseà a e à e titudeà statue à su à saà
signification300. 

95. ZAZOFF 1968, p. 135, n° 280, pl. 52 : mais paradoxalement, des formules plus complexes se 
font jour. Comme sur les pierres archaïques grecques du VIème av. J.-C., des formes verbales 
apparaissent. En témoigne un scarabée mettant en scène Ajax déposant ces armes et 
p pa a tàleàglai eàsu àle uelàilà aàs e pale  : autour de la scène, les lettres tournées vers 
l i t ieu àAIA-X V/IET. Selon J.D. Beazley301, VIET reprend le subjonctif du verbe vio (= eo), 
ueàl o àpou aitàt adui eàpa à« Qu ája à[ ]àaille ! », sous-entendu « da sàleàs jou àd рad s ». 

La formule agit donc comme une « didascalie »à sousà laà fo eà d u eà so teà deà a ueà
d e ou age e t. 

                                                             
295 Voir AMBROSINI 2011, p. 111. 
296 AGW I, p. 67, n° 118, pl. 22. 
297 Voir ZWIERLEIN-DIEHL 2007, p. 89. 
298 Voir FURTWÄNGLER 1900, II, p. 97, n° 17, pl. XX :àl auteu àlaà o sid aitàlatine (MER). 
299 Voir HARARI 2008, p. 348 : " … à u aà ge aà dell ásh olea àMuseu à dià O fo d,à o à is izio eàMEPà pe à
Me u ius,àeà[u àalt a]à … àp odottiàet us hià oàet us hizza ti àdesti atiàaà lie tiàdiàli guaàlati a". 
300 Voir PAVINI ROSATI 1962. 
301 BEAZLEY 1947, p. 139, n° 7. 
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96. AMBROSINI 2011, p. 84, fig. 138 = LIMC VII, 1, « Telephos », p. 866, n° 46 ; 2, p. 599 [Pl. 10, fig. 
63] : dans la droite ligne de la tradition des « didascalies » du Vème s. av. J.-C., les termes 
entiers continuent à exister pour compléter, préciser ou définir le registre figuré. La plupart 
d e t eàeu àde eu e tàe o eà dig sàe àg e .à‹outefois,àda sà e tai sà as,àlaàfo eàetàleà
style des inscriptions, comparés à la facture et au rendu du motif iconographique plus ancien, 
trahissent un ajout de la légende post ieu à à laà o fe tio à deà laà ge e.à âà l i sta à duà
scarabée représentant Mercure (n° 94 ci-dessus), la légende TH| EΦO  reprend le 
pe so ageàdo tàl effigieào eàu às a a eàd o . Mais si la pierre est à nouveau datable de 
la seconde moitié du siècle précédent, la disposition particulière – pour ne pas dire 
maladroite – deà l i s iptio à so teà deà boustrophédon), ainsi que le recours aux formes 
classiques des lettres grecques, définissent son incision au IIIème s. av. J.-C. 

97. RICHTER 1956, p. 54, n° 219, pl. XXXIV :à àl i sta àdesàge esàg e uesà lassi ue,àlesàpie esà
étrusques, à partir de la deuxième moitié du IIIème s. av. J.-C., commence à porter des 
légendes de nature composite. Cette fois pourtant, elles ne mêlent pas le nom du 
propriétaire avec celui du graveur (voir n° 66 ci-dessus), mais avec un indice précisant le 
registre figuré. Ainsi, de manière contemporaine aux gemmes grecques (voir n° 81 ci-dessus) 
– l Ét u ie,àetàlaà‘o eà pu li ai eàplusàe o e,à ta tàse si leàau à thes grecs et à leur 
mode sur les pierres gravées – leà theàd Othryadês se retrouve sur une intaille italique en 
cornaline. La représentation de la scène étant quasiment immuable, le héros gravant le 
symbole de la victoire sur son bouclier, ce dernier est o àdeàl i s iptio àVICI (VICT ou NIKH 

– voir n° 339 ci-dessous). Mais dans le registre gauche de la scène (sur le moulage) court 
également une autre légende qui, elle, se réfère au propriétaire : C• / IN (et non I-C/IN comme 
l auteu àl a aità estitu . C estàlaàp e i eàattestatio àdeàduo nomina romain sur les pierres 
italiques. 

 
En conséquence, les noms des propriétaires des pierres gravées apparaissent plus nettement, et 
presque exclusivement en latin. Pour cette raison, les canons épigraphiques o ai sàs i pose tà
petit à petit, bien que la disposition des inscriptions, selon la tradition étrusque, demeurent très 
aléatoire : 
98. ZWIERLEIN-DIEHL 1986, p. 87, n° 112, pl. 25 [Pl. 110, fig. 772] : ces appellations sont le plus 

souvent entières, et malgré la tradition étrusque des « didascalies »,àellesà e t etie e tà
aucun lien évident avec le registre figuré. Ainsi, sur une pâte de verre de Würzburg, copie 
d u eà i tailleà itali ueà pe dueà duà t oisi eà tie sà duà IIIème s. av. J.-C., la représentation 
d рe uleàa he àestàjoi teàau surnom302 AMAR-ANTHV|S (en grande partie en exergue, avec 
un décrochement du S final – voir point 1.5.4.3. ci-dessous, §1-2 : A|NΘIMO|Y [Pl. 111, fig. 
774]). On retrouve ce surnom italique dériv àd u àὄ ο α grec (selon B. et M. Overbeck) sur 
une sardoine de la Staatliche Münzsammlung de Munich (Ier s. av. J.-C.) : AM/ARAN͡TVS [Pl. 
113, fig. 791]303. 

99. WALTERS 1926, p. 113, n° 969 = MARTINI 1971, pp. 95-96 ; 139, n° cat. 91, pl. 18, figg. 5-6 [Pl. 
109, fig. 765]. AMBROSINI 2011, p. 85, fig. 141 : les noms de femmes apparaissent également 
vers la fin du IIIème s. av. J.-C., témoin un onyx rubané du British Museum représentant un 
guerrier devant le corps décapité de son ennemi, sur lequel il pose le pied et dont il scrute le 
casque dans sa main (motif du maschalismos .àáutou àdeàluiàestàdiss i eàl appellatio àF-

AVS/TA. De même, un autre surnom féminin apparaît à l o eàduà IIème s. av. J.-C. sur une 
intaille de sardoine mettant en scène le mythe de Pégase : PREP|VSA. 

100. MORET 1997, pp. 33-34, n° 31, pl. 10 [Pl. 10, fig. 64] : les termes reprenant des noms propres 
o e e tà toutefoisà à s a ge à p og essi e e t,à sui a tà e à elaà l olutio à deà
l pig aphieà o ai e,à età pa all le e tà au à « didascalies » (voir n° 94 ci-dessus). Une 

                                                             
302 Voir OPEL I, p. 46, « Amarantus » (surnom) :à l o thog apheà Amaranthus est attestée (CIL V, n° 4722 
notamment). 
303 AGDS I, 2, p. 75, n° 998, pl. 113 = OVERBECK, OVERBECK 2005, p. 104, fig. 100. 
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représentation de Diomède dérobant le Palladion est-elle ainsi jointe à la légende PERIG, 
sans doute pour le surnom Perigenes304. 

101. WALTERS 1926, p. 111, n° 959 = AMBROSINI 2011, p. 78 ; 100, fig. 123 [Pl. 11, fig. 65] : ces 
si plifi atio sàdesài s iptio sà o tàdeàpai àa e àlaà iseàe àœu eàdesànexus. Ces derniers 
étaient apparus, je le rappelle, au IIème s. av. J.-C. sur les sceaux hellénistiques et provinciaux 
romains : peut-être faut-ilà à oi àlaà a ueàd u à e tai àd alageàe t eàlaàp i suleàitalie eà
età l O ie tà da sà leà do ai eà desà a o sà pig aphi ues,à elaà i e se e tà au à odesà
artistiques (voir n° 97 ci-dessus .à“u àl i tailleàitali ueàestà ep se t àleàpe so ageàd рe uleà
se servant de la léonté pou às a eu e à àu eàsou e.àDa sàso àdosàetàe t eàsesàja esàu eà
inscription de nature composite : une partie, dans son dos et à demi-effacée se rapporte à 
lui : H[EPC]LE. Elle situe le terminus ante quem pour la confection du motif iconographique 
et de la légende au premier quart du IIIème s. av. J.-C.à Κ aut eàpa tieàdeà l i s iptio ,à elle,à
sulteàd u àajoutàe àlati àduàde ie à ua tàduà eàsi le : elle a été restituée Q QINES par 

A. Furtwängler et W. Martini305. Or, la disposition de cette dernière, très aléatoire, recèle les 
mêmes caractéristiques que la légende du scarabée de Têlephos (n° 96 ci-dessus), à savoir un 
sens de lecture rappelant le boustrophédon ai sià u u eà o positio à i t grée dans le 
registre figuré : on lit conséquemment QΝ |Ν QΝ |Ν ƧƎ͡N͡TI (si la lettre « S » est sans doute la 
sulta teàd u eàe eu àdeàg a u e,àlaà lett eà« E » est rétrograde pour permettre le nexus 

Ǝ͡N͡T), à savoir soit les duo nomina du possesseur, Q. Sentius306 auàg itifàd appa te a eà
(comme le suggère L. Ambrosini), soit ses tria nomina abrégés, Q. Q. Senti(nus /-anus)307 si 
on prend le parti de ne pas occulter la lettre Q dans le quadrant inférieur droit, derrière la 
massue du héros. 

Outre les premières attestations de duo nomina et tria nomina itali ues,àl o eàduàIIIème s. av. J.-C. 
pou à eàpasàdi eàl e t eàfi àduàIVème s. av. J.-C. à oità gale e tàl appa itio àdesài di esàfiliatifs : 

102. AGDS III, Braunschweig, p.10, n° 3, pl. I = MARTINI 1971, p. 19 ; 90-91 ; 133, n° cat. 16, pl. 6, 
fig. 2 = ZWIERLEIN-DIEHL 1986, p. 91, n° 130, pl. 28 (copie) [Pl. 11, fig. 66] : sur une cornaline 
plate au dos fortement convexe est représenté un type iconographique rappelant la pierre 
deà l haruspex (voir n° 93 ci-dessus), à savoir un hoplite agenouillé, blessé cette fois-ci, se 
protégeant de son bouclier et fourbissant son épée. Une inscription court derrière son dos 
ainsi que sur la bordure interne de son ἀσ ίςà οῖ  : VIB-I ΝCΝF, Vibia C(ai) f(ilia) selon A. 
Furtwängler308,à f e eà àlaàp op i tai eàdeàl i taille.àCetteàde i eà estàsa sàdouteàpa à
une Romaine, et la confection de la gemme probablement la résultante de la transposition 
d u à s a a eà t us ueà pa à u à atelie à deà g a eu sà deà Grande-G e.à C està pou uoi,à sià
l o igi alà t us ueàdoità st listi ue e tàdate àduà IVème s. av. J.-C., la « copie » italique sur 
intaille doit être plus tardive (IIIème s. av. J.-C. ,à eà uiàe pli ue aitàl ajoutàd u eàl ge deàlati e. 

 
§ .àâàl o eàduàIIème s. av. J.-C., les « didascalies » ont presque totalement disparu et statistiquement 
laissé la place à une palette sans cesse en augmentation de noms de propriétaires. Si au IIIème s. av. J.-
C., ces appellations romaines ont été effleurées en lien strict avec des inscriptions composites (mention 
duà egist eàfigu ,àleu à a i t à aàalle àe às a oissa tàauàsi leàsui a t. 

103. ZWIERLEIN-DIEHL 2007, p. 397, fig. 373, pl. 85 [Pl. 11, fig. 67] :àtoutàd a o d,àlesàappellatio sàdeà
femme trouvent des attestations dont la forme se complexifie. Sur une nouvelle 

                                                             
304 Surnom romain de racine étymologique g e ueà etàd o igi eàse ile .àVoi àOPEL III, p. 133, « Perigenes », et 
SOLIN 2003, p. 143 (notamment CIL I2, n° 2425 où Perigenes est abrégé PERIG). 
305 Voir FURTWÄNGLER 1900, II, p. 100, n° 52, pl. XX, et MARTINI 1971, pp. 135-136, n° cat. 47, pl. 11, fig. 5. 
306 La forme étrusque σenti està d ailleu sà u à ge tili eà d i à d u à p o à t us ue,à ph o eà deà
"Vornamengentilizia" attest àd ailleu sàe t eàleàIIIème et le IIème s. av. J.-C., en contemporanéité avec la gravure de 
la légende latine ueàl o à et ou eài is eàsu àl i tailleàitali ueàduàBritish Museum. Voir BERRENDONNER 2009, pp. 
377-378 ; 393. 
307 Voir SOLIN, SALOMIES 1994, p. 400. 
308 Voir FURTWÄNGLER 1900, II, p. 114, n° 28, pl. XXIII. 
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représentation de prêtre – un augure cette fois – està faità e tio à d u eà fe eà do tà
l appellatio àestà i te : le gentilice, qui fait référence à la gens, est formulé en latin – mais 
potentiellement en alphabet grec) et le surnom est sous une forme sémantique grecque, 
ANNIA•CЄBACTH. Il est clair que ce scarabée italique – sa forme ovale oblongue est 
caractéristique (fin du IIIème s. av. J.-C.) – taità laà p op i t à d u eà fe eà deà laà lasseà
patricienne, Annia Augusta,à aisà uiàa aitài s itàso àsu o àe àg e àpou à ie à o t e à u ilà
s agissaità d u eàpe so eà ulti eà leà g e à taità à ‘o eà laà la gueàdesà lites 309. Selon M. 
Ma e à Oli ,à l i s iptio à ANNIA•CЄBACTH ne reprendrait pas une quelconque Annia 
Augusta, mais Lucilla, la fille de Marc-Aurèle : la pierre aurait été consacrée en son honneur 
pa àleà iaisàd u àajoutà pig aphi ueà àlaàfi àduàIIème s. apr. J.-C. (entre 149 et 182 apr. J.-C.). 

104. RICHTER 1956, p. 59, n° 241, pl. XXXVI : les duo nomina masculins se trouvent également dans 
desàfo esàplusàd elopp es,à àlaàdiff e eàp sà ueàleàp o àseà duitàtoujou sà àl i itiale.à
Témoin une intaille en cornaline du début du IIème s. av. J.-C., figurant un masque barbu, et 
do tàl ide tit àduàpossesseu àestà l eàpa àla légende rétrograde S•PEDI, « (Sceau) de S. 
Pedius ». 

105. ZAZOFF 1983, p. 263, n. 18, pl. 68, fig. 4 [Pl. 11, fig. 68] = VITELLOZZI 2010b, pp. 138-139, n° 108 
: les dénominations en tria nomina sous leur forme complète ont leur première attestation 
sur les intailles italiques de tradition étrusque au début du Ier s. av. J.-C. (alors que ces 
dernières apparaissaient déjà à l au e du IIème s. av. J.-C. sur les intailles romano-
campaniennes310 – voir n° 86 ci-dessus). Sur une cornaline du Museo Archeologico de Pérouse 
(début du Ier s. av. J.-C. selon P. Vitellozzi), le thème traité est de facture italique et, pour la 
seconde fois, représente une scène de maschalismos (guerrier mutilant son adversaire mort 
etàs uta tàsaàt teà u ilàtie tàda sàsaà ai à– voir n° 99 ci-dessus). Autour de la scène, le nom 
du propriétaire, C•IVLIVS•GE/MI-NVS, séparé en deux parties autour du registre figuré à cause 
de la « contrainte de cadre »311 (voir n° 460 ci-dessous).  

 
Dans le cas des appellations simples, on remarque une gradation au niveau de la place prise par 
l i s iptio àsu àleà egist eàfigu .àΚ usageàdesànexus se fait par ailleurs croissante : 
106. RICHTER 1956, p. 59, n° 239, pl. XXXVI : alors que les initiales ou les abréviations très courtes 

seàpla e tàplut tàda sàlesà uad a tsàsup ieu s,à àl e e pleàdeàlaàl ge deàTI sur un scarabée 
italique312 ouà deà l appellatio à ? à MEP précédemment (voir n° 94 ci-dessus), les 
d o i atio sà e ti es,à à l i sta à desà duo nomina (voir n° 104 ci-dessus), privilégient la 
p iph ieà duà egist eà figu .à O à peutà ite à l e e pleà duà cognomen PRIMIGENI sur une 
sa doi eàdata tàdeàl e t eàfi àduàIIIème s. av. J.-C. 

107. WEISS 2007, p. 217, n° 307, pl. 41. AMBROSINI 2011, p. 82 ; 102, fig. 133 = ZAZOFF 1968, pp. 102 ; 
104, n° 197, pl. 39 = VOLLENWEIDER 1972-1974, I, p. 27, pl. 33/1-2 ; II, pp. 44-45 [Pl. 11, fig. 69] 
: par contre, la configuration des inscriptions abrégées (avec ou sans nexus) tend à se 
stabiliser dans la partie basse du registre,àdeàpa tàetàd aut eàduà otif.àU àp e ie àe e ple,à
PR/INC, dans les quadrants inférieurs d u eàt oisi e représentation typiquement italique 
d u à gue ie à te a tà da sà saà ai à laà t teà deà so à e e i,à appelleà leà t peà a g à desà
appellations du IIIème s. av. J.-C. (voir n° 100 ci-dessus) et se rapporte clairement à un surnom 
romain (Principius ou Principianus .àMaisàu àse o dà as,àduàfaitàdeàlaàp se eàd u ànexus et 

                                                             
309 ZWIERLEIN-DIEHL 2007, p. 98, et GUIRAUD 1996, p. 141. 
310 Voir FURTWÄNGLER 1900, III, p. 273 : " … àKlasse echt römischer Gemmen mit lateinischen Inschriften zusammen 
… àausàde àd itte à isàz eite àJah hu de tà … .àBli ktàdo tà‘o à a hàNo de ,à a hàEt u ie à[Italis heàGe men : 

1) Etruskisierende Gruppe], so blickt es hier nach Süden, nach Kampanien [Italische Gemmen : 2) Hellenisierende 
Gruppe]. Wir konnten diese Gemmen auch Kampanisch-römische nennen". 
311 Voir BRUNEAU, BALUT 1997, pp. 105-106 (proposition 85) : "Κ ou ageàpo teàl e p ei teàdesàpa a t esàdeàlaà
conjoncture qui, inégalement contraignants selon les cas, sont cependant, de soi, à parité". й àd aut esàte es,à
le cadre du support de gravure impose parfois, selon la taille prise par le registre figuré sur ce dernier, des 
o p o isàd o d eàesth ti ueàouàspatial. 

312 Voir ZAZOFF 1968, pp. 116-117, n° 218, pl. 42. 
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de la racine étymologique présumée de sa dénomination, est autrement plus intéressant.  Il 
s agit, sur un scarabée en cornaline du Museo Archeologico de Florence, d u eàeffigieàdeà
jeu eàho eàpo ta tàu àp taseàetàdo tàl i s iptio à i o s ità laàdatatio à à laàdeu i eà
moitié du IIème s. av. J.-C. : TR/V͡P. Du fait de la présence d un nexus reliant les deux dernières 
lettres, il semble peu probable de voir dans cette inscription les duo nomina d u à Titus 
Rupilius comme M.-L. Vollenweider le suggère, non moins que la théorie avancée par L. 
á osi ià deà oi à da sà etteà l ge deà l a iatio à de « Turms », théonyme étrusque 
d рe sà à l i sta à deà Turan,à ui ale tà i o og aphi ueà d Aphrodite – voir n° 91 ci-
dessus)313.à й à effet,à l a se eà deà adu eà età l i e sio à peuà p o a leà desà lett esà pa à leà
lapi ideài alideà etteàh poth se.àIlàs agitàsi ple e tàd u eàappellatio àsi ple,à àsa oi àsoità
un nomen gentilicium (Truppicus), soit un surnom (Trupo ,à uià seà appo teà à l effigieà auà
t a e sàd u à ulteàdesàa t es. 

 
§6. Enfin, au Ier s. av. J.-C. et de pair avec les pierres romaines républicaines, les gemmes italiques 
continuent de mentionner le nom de leur propriétaire sous différentes formes (tria nomina, duo 
nomina,àappellatio àsi ple àa e àl utilisatio à oissa teàdeànexus : 

108. TAMMA 1991, p. 31, n° 10 [Pl. 36, fig. 240] = ZAZOFF 1983, p. 287, n. 41, pl. 75, fig. 3 : dans le 
egist eà e t alà d u eà ep se tatio à deà Faustulus, de la Lupa Romana et des jumeaux 

Romulus et Rémus, est inscrit ce qui peut sembler être, à première vue, des duo nomina 
(M•NA .àIlàs agitàe àfaitàdeàtria nomina, dont la longueur est raccourcie par un nexus : M•N•H͡Y. 

109. CADES 1836, cl. 29, III, pl. E/106 [Pl. 108, fig. 752] = TONDO, VANNI 1990, p. 166, n° 17 ; p. 217, 
ill. 17 = PANOFKA 1851, pp. 446-447, n° 68, pl. II/19.  FURTWÄNGLER 1900, II, p. 104, n° 28, pl. XX 
: pour des duo nomina abrégés, au Ier s. av. J.-C., il faut se référer à deux autres exemples 
dont le second est avec nexus. Le premier cas, un moulage de T. Cades, met en scène Ajax et 
Teucer et la légende MAR HERE, Mar(cus) Here(nnius). La bordure hachurée (orlo) indique, 
toutàduà oi s,à u ilà s agitàd u eàpie eàdeàt aditio à t us ue,àdo àpa àe te sio à itali ueà
ta tàdo àleà a a t eàlati àdeàl i s iptio .àΚaà a i eàdo tàso tàa g sàlesàdeu àte es,à
o pa eà àd aut es pierres italiques, place la confection du modèle au Ier s. av. J.-C.314 Le 
se o dàe e ple,àu à jeu eàho eàte a tàu eàt teàdeà ou àetàu à outeau,àestàd u àst leà
étrusque remontant au IIIème s. av. J.-C.,àetàlaàl ge deàs i s itàda sàlaà t aditio àdesàajoutsà
tardifs sur les pierres italiques :à elleà seà situeà à l i t ieu à duà egist eà figu ,à dispos eà
verticalement, et se lit L•L/A͡E. 

110. ZAZOFF 1968, p. 189, n° 1129 : enfin, sur un dernier exemple, ni le thème du registre figuré 
Pos ido àte a tàleàt ide t,àu àpiedàsu àu eàp oueàdeà a i e ,à iàl i s iptio à PROPITIVS) ne 

sont de tradition étrusque. Seuls la bordure hachurée et la forme ovale quelque peu 
oblongue – même pour une intaille de sardonyx plate – pourraient vaguement faire penser 
à une parenté avec les gemmes italiques. Le thème traité fait davantage penser aux gemmes 
et aux monnaies de propagande du dernier tiers du Ier s. av. J.-C.,à lo s u O ta ie ,à auà
le de ai àd á tiu ,àa aità t àa lamé imperator terra marique.àDo ,àduà faitàd u à otifà
i o og aphi ueà p o a le e tà po teu à d u à essageà politi ueà sous-ja e t,à l i s iptio à
pourrait se comprendre moins comme le gentilice Propitius que comme un qualificatif 
« propitiatoire »,àsousàl gideàde Poséidon. 

 
Toutefois une nouveauté apparaît en rapport avec le thème des augures, des haruspices ou des 
prêtres. Si déjà à deux reprises ce thème iconographique était en lien avec des légendes le précisant 
ouàl o ua tà oi à °à à i-dessus), une inscription du Ier s. av. J.-C.àseà leàd u eà atu eàsimilaire 
mais sa forme est inédite : 

                                                             
313 Voir HARARI 2008. 
314 Voir ZWIERLEIN-DIEHL 2007, p. 400, fig. 400, pl. 89 [MAEN / P(H)ILEMO], et MORET 1997, pp. 129-130, n° 197, pl. 
39 [SEX SE-R]. 
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111. AGW I, pp. 93-94, n° 229, pl. 40 [Pl. 101, fig. 699] :àauà e t eàd u eàsu fa eào aleàt o u eà
qui rappelle la forme de la zone gravée des scarabées est représenté un prêtre de Bacchus 
(plutôt que Bacchus lui-même) tenant thyrse et lituus. Dans la partie inférieure du registre 
ou tà e ti ale e t,à deà ha ueà t à duà pe so age,à l i s iptio à PO IΧNEΨΝ |Ν LI-BE, 
ο ί à ίβ , « D a o dà ois,à puisà e seà u eà li atio  ! ».à Ilà s agità deà laà p e i eà

attestatio àsu àlesàpie esàitali uesàd u eàfo uleàd i te pellatio àsousàfo eàdeàp i e.àΚaà
légende, de prime abord mixte (bilingue grecque et latine), ne fait que reprendre les canons 
épigraphiques typiques des pierres étrusques des IVème et Vème s. av. J.-C. – notamment la 
lettre L au lieu de  (voir n° 91 ci-dessus) – afi à deà do e à l illusio à duà a a t eà
étrusquisant de cette cornaline plate du milieu du Ier s. av. J.-C. 

 
§7. Toutes les inscriptions – àl e eptio àdeàNATIϟ (n° 93 ci-dessus) et TR/V͡P (n° 107 ci-dessus) – ont 
t à a al s esà sousà l a gleà g e à età lati .à áussià lesà sultatsà o te usà so tà d pe da tsà deà etteà

contingence. Mais il est cependant attesté, sur les légendes de racine étymologique davantage 
t us ue,àd aut esà asàdeàfigu eà u ilà aut laàpei e,à à o àse s,àd a o de à eàf t- eà u allusi e e t. 

112. ZAZOFF 1983, p. 265, n. 26, pl. 70, fig. 4 = AMBROSINI 2011, pp. 77-78, fig. 121 [Pl. 102, fig. 
704] : sur une agate de Florence, datée du IIIème s. av. J.-C. et connue depuis le début du 
XVIIIème siècle, sont mis en scène deux Saliens en train de transporter six boucliers (ancilia). 
Au-dessusàauta tà u au-dessous de ces derniers se présente une inscription en deux parties, 
APPIVϟ | ALCE, que A. Furtwängler a estimé être des duo nomina i tes,à l u à ti à d u à
ge tili eà o ai ,àl aut eàd u àsu o àdont la racine étymologique est grecque (ἀ ή). Si cette 
hypothèse va dans la perspective déjà démontrée que certaines appellations sont bilingues 
sur les pierres de tradition étrusque (voir n° 103 ci-dessus), cela pourtant pas avant le IIème s. 
av. J.-C., une autre interprétation pourrait sembler séduisante, à savoir de considérer en alce 
une forme primitive étrusque pour ancile/ancili.  ‹outefois,àl ào àleà tà lesse,à estàauà i eauà
deà l iture utilisée, typiquement étrusque, qui prête à confusion et qui, stricto sensu, 
pourrait faire remonter la confection de la gemme à la toute fin du IVème si le,à est-à-dire 
plusà d u eà i ua tai eà d a esà a a tà l adjo tio à su à lesà pie esà g a esà t usques 
d appellatio sàe àlati .àMaisà etàa tifi eà està u u àleu e,àlaàte h i ueàdeàlaàpie e,à ie à ueà
le dessin soit archaïsant, trahissant au niveau du dégradé du relief sa confection au IIIème s. 
av. J.-C.àCeà uiàestàd ailleu sà o fi àpa àleàfaitàqu Appius, avec la terminaison latine en –us, 
ne se présente pas sous sa forme archaïque de nominatif en –os, ni sous la forme étrusque315 
en –e (voir n° 385 ci-dessous : APIE MARIV). Cette datation est toutefois trop haute pour 
pouvoir y appliquer des appellatio sà ili guesà g e /lati .à Ilà se leà o s ue e tà u ilà
faille tenter, avec cette inscription, une tout autre approche. Selon L. Ambrosini316, qui 
pa tageà l a isà deà C.à Guitta d317 et G. Colonna318 sa sà s à f e à epe da tà (préférant la 

                                                             
315 Voir HADAS-LEBEL 2004, p. 64. 
316 Voir AMBROSINI 2011, p. 99 ; 110-111. 
317 Voir GUITTARD 2007, p. 67 : "“u àu eài tailleàd agateàduàMus eàa h ologi ueàdeàFlo e e,ào àpeutà oi à i à
a ilesàpo t sàpa àdeu àpe so agesà tusàd u à ou tà a teauàetàlaàt teà oil eàselo àleà itusà‘o a usà … àp t esà
[Saliens] eux- es.à … àΚeàdessi àdeàl i tailleàestàa haïsa tà aisàleàt a ailàpa a tàplut tà e o te à à l po ueà
hell isti ue,àsiàl o àtie tà o pteàduàd g ad àduà elief.àáu-dessus des boucliers on lit le nom du dédicant, sous 
une forme latine et le verbe étrusque du don : Appius alce. La pièce provient vraisemblable e tàdeà‘o eàouàd u eà
ville du Latium où était pratiqué le rituel des Saliens, dans une région où les contacts et les influences entre 
Ét us uesàetàΚati sào tà lo gte psàpe sist ,à eà uiàe pli ueà leà a a t eàh t og eàdeà l i s iptio .à … à [Cetteà
dernière]à au aità t à g a eà lo gte psà ap sà laà atio à duà ijouà pa à u à pe so ageà duà o à d áppius,à
appartenant peut-être à la gens Claudia, qui aurait offert la gemme à un membre de la famille introduit dans la 
sodalité". 
318 Voir COLONNA 1999, p. 436 : " … à asi, a ià eà se p eà p o le ati i,à dià is izio ià iste ,à f uttoà dià u aà
fe o e ologiaà heà àstataà hia ataàdià p o is uit àli guisti a ,à o eàlaàge aàdiàet à edio-ellenistica con la 
affigu azio eàdeià “aliià eà l is izio eà i à a atte ià et us hi : appius alce (ET OI . à áppiusà haà do ato ,à o à ilà

gentilizio del proprietario-donatore nella forma latina e il verbo in puro etrusco". 
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e tio à u e àfait M. Torelli319 dans sa communication sur les Saliens et la présence de la 
gens Claudia en Étrurie), la légende se comprend comme une dédicace votive mêlant le nom 
du dédicant (Appius) avec une forme verbale étrusque, correspondant à la troisième 
personne duàsi gulie àdeàl ao iste,àsoulig a tàlaàfo tio àdeàdo à alce)320 :à l i s iptio àestà
donc écrite en étrusque, mais par un Romain, membre lui-même du collège des Saliens, et 
elle signifie « Appius a donné » ou « Do àd áppius ». Il en résulte que la pierre a été gravée 
da sàu eà gio ào àl alpha età t us ueà taitàe àusage,àsoitàda sàl Ét u ieà e,àsoitàda sàleà
pa sàfalis ue,àdo tàlesàha ita tsàseàse aie tàaussiàdeà etàalpha et.àIlàs agit,àselo àG.àColo a,à
de la notion de « promiscuité linguistique » et de nature « mixte »àdeà l i s iptio àdo tà ilà
recense divers exemples, dont un fragment de cippe du Ier s. av. J.-C. (décrit comme un 
fragment de margelle cylindrique)321 provenant de la Tombe des Sarcophages à Vulci, et sur 
lequel apparaît la mention δ•τψIδI δ•F•HEδϟ, appellation filiative latine avec lexème hels/ś – 
vraisemblablement pour proprius322 – "attinto di peso dal formulario delle iscrizioni funerarie 
vulcenti")323 ; selon J. Hadas-Lebel, le mot Hels est un "appellatif étrusque" composant une 
interférence lexicale et consistant en la "t a slitt atio àd u eà pith teà t us ueàp se teà à
Vulci"324. Comme nous le verrons (voir n° 385 ci-dessous) [Pl. 56, fig. 383],àl i s iptio àAPIE 

MARIV sur une intaille italique du British Museum, est également susceptible de voir 
interpréter un de ses termes non comme un élément onomastique mais comme une 
interférence lexicale étrusque – plus précisément un lemme –  rappelant un indice 
d appa te a eàouàdeàfiliatio .à 

113. ZWIERLEIN-DIEHL 1986, pp. 87-88, n° 114, pl. 25 = AMBROSINI 2011, p. 77, fig. 120 = TONDO, VANNI 
1990, p. 167, n° 28 ; p. 217, ill. 28 [Pl. 85, fig. 585] : jaspe noir des IIème et Ier s. av. J.-C., à 
l effigieàd р a l sà usag te,àilàestàa o pag àd u eài s iptio à uiàpeut faire penser à des 
tria nomina de prime abord, F•TEMEϟ•A.à йlleà ep e dà uoià u ilà e à soità leà p op i tai eà
d o igi eà itali ueà au u à ge tili eà o e ça tà pa à Temes(–) està attest .àMaisà està laà
fo eàpa ti uli eàdeàl i s iptio à uià i t igue : corr lati e e tà à l e e pleàp de tà °à
112 ci-dessus), la forme des lettres paraît étrusque (surtout le A et le ϟ). Donc, à moins de 
rattacher le gentilice à un toponyme comme la cité de Temesa en Grande-Grèce (où les 
Étrusques avaient des contacts avec les comptoirs grecs), force est de constater que la 
o figu atio à àt oisàte esàs i s eà lai e e tàda sàlesàfo ulesào o asti uesà t us uesà

combinant prénom, gentilice et filiation. En conséquence, le gentilice étant attesté sous sa 
forme « teś » ou « teśi »,àilàfautà estitue àl i s iptio àpa à« v. teśes. a. ». En conclusion, on 
peutà o e i à u àl i sta àdesàpie esà o ai esàetàitali uesà oi à °à à i-dessus), on trouve 
également des légendes filiatives sur les gemmes étrusques. 

114. ZAZOFF 1983, p. 222, n. 33, pl. 56, fig. 4 = AMBROSINI 2011, pp. 84-85, fig. 139 [Pl. 11, fig. 70] : 
dans la même veine des inscriptions dont la structure des lettres est étrusque, on peut à 
p se tàt aite àd u àajoutà pig aphi ueàsi gulie à uiàappa aîtàsu àu às a a e du musée de 
Volterra des alentours de 480-470 av. J.-C.àΚ i t tàdeà etteàl ge deà– qui accompagne la 
ep se tatio àd u àgue ie àa e à la e,à as ue,à ou lie àetà idesà – està u elleàaà t ,à
jus u à e e tà ,à estitu eàdeà a i eài p op e : en effet,àP.à)azoff,àetàd aut esà
après lui, y ont lu AL AN PO ,à eà uià a aitàau u àse s. O ,àilàs a eà– eà uià estàpou ta tà

                                                             
319 Voir TORELLI 1997, pp. 242-243, n. 69 : concernant alce, "per il significativo della radice *al- con il valore di 
do a e,àda e àet ., v. gli esempi RIX,àETàTaà . à al eà elàtiples ,à … ". Voir RIX 1991, II, p. 61 (Ta 3.5) ; 342 (OI 3.1). 

320 Voir BLOCH 1958, pp. 712-713, fig. 2. 
321 Voir Studi Etruschi, XXXI (1963), p. 208, n° 2 : "Puteale cilindrico di nenfro rinvenuto nella prima camera della 
Tomba dei Sarcofagi o dei Tutes nel maggio 1930". 
322 Voir COLONNA 1999, p. 437, n. 8, et Studi Etruschi, XXXI (1963), p. 198, nos 2-4 : "2. hels-c = « e ai suoi »,à .àhelśà
at śà=à« ai propri familiari », 4. hels-c atrs = « e ai propri familiari »à … ". 
323 Voir COLONNA 1999, p. 437. 
324 Voir HADAS-LEBEL 2004, p. 325. 
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pas une nouveauté325 – u ilà fautà t a s i eà etteà i s iptio à deà a i eà plusà logi ueà età
entièrement en caractères grecs (sans le L étrusque) : Y AN PO  (nom attique). Cette 
appellatio ,àd ap sàΚ.àGue i i326,à ep e dàleà o àd u àg a eu .à‹outefois, L. Ambrosini327 
o deà u auà uàdesàa o aliesà o phologi ueàdeà e tai esàlett es,àl a tisa à eàde aitàpasà
t eàg e à aisà t us ue.àCeàde ie àaàsa sàdouteàsoità opi àlaàsig atu eàd u à aît eàg e àalo sà

même que le motif était déjà gravé, soit il a imité la composition dans son entier en y 
adjoig a tàu à o àdeàg a eu ,àg e ,à uià taità o s ue e tàpasàleàsie .àCetteàh poth seà
està alid eàpa àleàfaità u u às a a eàg e àd u àt aite e tàsi ilai e,àdata leàduàd utàduàVème 
s. av. J.-C., a été retrouvé à Tharros328. Il doit aise la le e tà s agi à d u eàœu eà deà
l offi i eàdo tàl o igi alàaà t à opi àpa àl a tisa -graveur étrusque. 

 
§ .àMai te a tà ueàlesàt aditio sà pig aphi uesàg e uesàetà t us uesào tà t àa o d es,àetàa a tàd e à
venir aux inscriptions figurant sur la glyptique romaine et gréco- o ai eà uiàe àso tàl a outisse e tà
– età uià ep se te tàleà œu àdeà eàt a ailà– jeà e ie d aià i e e tàsu àl histo iog aphieàdesà tudesà
sur les inscriptions des pierres gravées dans un ordre chronologique. 
 
 
1.7. LES INSCRIPTIONS SUR PIй‘‘йàG‘áVÉйàDáΠ“àΚ рI“‹O‘IOG‘áPрIй 

 
Malg à eà ueàd au u sàpe se t,à o à tudeàdesài s iptio sàsu àlesài taillesàetà a esàdeàl á ti uit à
lassi ueàetàpal o h tie eà aàdeà o ateu à ueàsaàpo t eàg aleàetàso àdessei àdeàte d eà àu eà

synthèse. Pourtant, dès le XVIIème siècle, des chercheurs, des collectionneurs et des érudits se sont 
penchés, avec plus ou moins de réussite, sur la problématique des inscriptions en glyptique. 
Aussi, si je tiens ici à leur rendre humblement grâce pour leurs avancées qui ont permis à mon travail 
d ta e àso àa gu e tai eàsu àdesà asesà elati e e tàsolides,àj aià gale e tà àdessei àdeàmontrer les 
limites et les erreurs deà ha u eàdeà esàte tati esà uiào tà is ,àu àta tàsoitàpeu,à à lai e àd u àjou à
nouveau le vaste dilemmeàpos àpa àl app he sio àdesàl ge desàetàdesàajoutsà pig aphi uesàsu àlesà
pierres fines, les anneaux et les sceaux. 
 
1.7.1. RECUEILS ET SYNTHÈSES 
 
§1. Déjà dans les recueils de pierres gravées datant de la fin de la Renaissance apparaissent des 
gemmes avec inscriptions. Ainsi L. Agostini, en 1686, dans son ouvrage des Gemme Antiche Figurate 
fait-ilà e tio àd u eàpie eàg a eà àl effigieàdeàdeu àpo traits dont les noms sont indiqués dans la 
partie périphérique, Ermophius et Crairus, mais sans en expliquer davantage329. En 1709, D. Maffei est, 
lui, plus prolixe dans la description des pierres gravées munies de légendes. Toutefois – età estàu à
défaut que l o à e o t eà gale e tàda sàlesàPierres gravées de S. Reinach – le rendu des inscriptions 
en sujet à caution : soit elles sont mal interprétées, soit mal restituées.  

115. MAFFEI 1707-1709, IV, pp. 72-73, pl. 48 : ainsi, un onyx représentant un gladiateur – plutôt un 
jeune éphèbe tenant un glaive – est-elle jointe à la légende P / AP, horizontalement, de part 
etàd aut eàdeàlaà ep se tatio .ààD.àMaffei estime que " …  [ ]elleàt eàlette eàPàáàPà•àl artefice 
di questo intaglio compendiò il suo nome"330. Mais, étant donné la taille des lettres – les 
signatures de graveur sont usuellement écrites en lettres de petite taille –  et le fait que le 
registre figuré agit comme interponctuation entre les deux parties de la légende, ilàdoitàs agi à

                                                             
325 Voir EAA IV, p. 750 (« Lysandros ») : " … à – Supposto incisore di gemme; il suo nome appare nella forma 
ζΣáN POàsuàu oàs a a eoà o se atoàalà useoàdiàVolte a.à … ". 

326 Ibidem. 
327 AMBROSINI 2011, p. 103. 
328 Voir ibid., p. 109, fig. h. 
329 AGOSTINI 1686, p. 47, pl. 98. 
330 MAFFEI 1707-1709, IV, p. 73. 
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da a tageàd u àte eàa régé – Pap(–) – ou de duo nomina – P. Ap(–) – reprenant le nom du 
propriétaire ou du gladiateur (?) représenté. 

116. MAFFEI 1707-1709, IV, pp. 69-70, pl. 46 [Pl. 11, fig. 71] : un nouvel exemple à thème 
agonistique – un vrai gladiateur cette fois-ci, tenant une palme – est accompagné de 
l i s iptio àe àdeu àpa tiesàNAMΦЄ/P C. Κeà o i atifài di ueà u ilàs agità aise la le e tà
du personnage mit en scène. Toutefois, la disposition des lettres ne laisse pas de rendre 
perplexe : les lettres « A » et « M » so tài e s esàl u eàpa à appo tà àl autre. La solution est 
de voir davantage dans la lettre « A » un « Y ». Ce qui donnerait la restitution NYMΦЄ/P C 
attestée onomastiquement ( φέ ς 331, et en tant que gladiateur qui plus est [Pl. 129, 
fig. 898]332. La correction est validée par B. de Montfaucon en 1722333. 

117. IMHOOF-BLUMER, KELLER 1889, pp. 85-86, n° 22, pl. XIV = REINACH 1895, p. 102, n° I/106, pl. 94 = 
CADES 1836, cl. 43, IV, pl. F/155 [Pls. 11-12, figg. 72-73] : la mise en parallèle des originaux 
avec les estitutio sàt oig eàdeà esàe eu s.àái siàl i s iptio àC-RANIANI sur une cornaline 
de la collection Mariette (vraisemblablement du IIème s. apr. J.-C.) représentant une scène de 
chasse au lion impériale (Craniani à restituer par Traiani, « Chasse de Trajan » selon P.-J. 
Mariette ?) se présente-t-elleà àl e d oitàsu àu à oulageàdeà‹.àCades,à aisà àl e e sàsu àlaà
g a u eà u illust eà“.à‘ei a hàda sàso àou age.àâà elaàs ajoute,àauà i eauàdeàl i s iptio ,à
une confusion entre la lettre initiale C que F. Imhoof-Blumer et O. Keller (repris par S. 
Reinach) restitue par un G334 – correspondant au génitif du surnom Granianus335, 
onomastiquement attesté, au contraire de Cranianus.à à Κ alt atio àdeà laàg aphieàdeà etteà
consonne, qui peut prêter à confusion, se retrouve de manière marginale sur les gemmes 
(voir nos 301 [PROC•AVC•IIII, AVC pour Aug(usti)], 341 [C / I pour G(radivus) / I(lia)] et 363 ci-
dessous [L | E / C | V pour LEG V, Leg(io) (quinta)]. 
 

§2. De plus, les illustrations sont idéalisées par rapport à la réalité de la gravure, ce qui peut tendre à 
des confusions. Témoin les planches de la collection A.G. Capponi à la Bibliothèque apostolique 
vaticane à Rome : 

118. UBALDELLI 2001, pp. 270-271, n° 179  [Pl. 12, figg. 74-75] :àlaà ep se tatio àd рa po ateàsu à
une cornaline du IIème-IIIème s. apr. J.-C. (fourchette chronologique pour ce type de 
représentation "magico-sincretistiche [della] nascita del dio Sole-Arpocrate"336), accroupi sur 
une fleur de lotus, est jointe à l i scription en trois lettres, Φ/P/H, dispersée dans le registre 
supérieur. Cette légende, qui signifie « soleil » en dialecte copte, reprend le registre figuré337. 
O ,àsu àlaàg a u eà u e àfîtà“.àйtto eà àl i te tio àdeàá.G.àCappo iàauàd utàduàXVIIIème siècle 
(ce dernier en accusa réception le 24 mai 1737), non seulement le rendu du motif 
i o og aphi ueàestàflatteu ,à aisàdeàplusàl i s iptio àestà estitu eàpa àΦ/I/H. 

 
§3. Le premier ouvrage consacré exclusivement aux inscriptions grecques et latines sur pierre gravée 
est le fait de Th. Panofka en 1851. Ilàs atta heà à tudie àlesà olle tio sàdesàg a dsà us esàd йu opeà
(Berlin, La Haye, Copenhague, Londres, Paris, Saint-Pétersbourg et Vienne)338. Usant de parallèles 
audacieux avec la numismatique, il est pou ta tàu àp u seu àdeàl a al seà pig aphi ueàe àgl pti ue.à
                                                             
331 Voir SOLIN 2003, p.130. 
332 Voir SEG 54 (2004), n° 791, 4, et  http://epigraphy.packhum.org/text/322410?bookid=172&location=54 : 
pa e e tàdeà osaï ueàp o e a tàdeàl îleàdeàCosà ai eà àl ouestàduàstade àd peig a tàdesà o atsàdeàgladiateu sà
avec les mentions des antagonistes. Voir également DE MATTEIS 2004, pp. 145-147, n° cat. 70, pl. LXXXV/2-
LXXXVI/1-2. 
333 DE MONTFAUCON 1722, p. 265, pl. 153. 
334 Voir IMHOOF-BLUMER, KELLER 1889, p. 86, n° 22 : " …  ; der erste Buchstabe ist vielleicht als G zu lesen und das 
Ganze = Graniani zu nehmen, so dass der Besteller des Steines Granianus hiess.". 
335 Voir OPEL II, p. 170, « Granianus », et SOLIN, SALOMIES 1994, p. 340. 
336 Voir UBALDELLI 2001, p. 271, n. 7. 
337 Voir PHILIPP 1986, p. 43, n° 32, et MICHEL 2001, pp. 137-138, n° 223, pl. 32. 
338 PANOFKA 1851. 

http://epigraphy.packhum.org/text/322410?bookid=172&location=54
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Mais,à àl i sta àdeàsesàpai s,àilà he heàda a tageà àe pli ue àlesàl ge desàpa àleàlie à u ellesàpeu e tà
potentiellement entretenir avec les sources antiques, la sémantique età l i o og aphieà duà registre 
figuré auxquelles elles peuvent se référer. Conséquemment la portée de sa recherche a les défauts de 
sesà ualit sà lesà esà ueà eu àdeà o à oi eàdeàli e eàalo sà ueàjeà a aisàpasàluà‹h.àPa ofka !) : 
ilàs agità oi sàd u eàa al seàpe ti e teàetà o pa ati eàdesài s iptio sà u u eàesp eàdeà« fourre-
tout » iconographico-linguistico-épigraphique. Sa voie est empruntée peu après par le louable essai de 
L.J.F. Janssen sur les pierres gravées du Cabinet du Roi des Pays-Bas339. Son étude se focalise sur les 
inscriptions grecques et étrusques des intailles autant que des camées, et son propos est avant tout 
deà d fi i à l authe ti it à desà i s iptio s.à Cepe da t,à seà asa tà su à lesà t a au à deà sesà illust esà
prédécesseurs (Winckelmann, Millin, Köhler, Stephani, Tölken, Bruun), son catalogue vise avant tout à 
statue à su à l o igi alit à ouà laà fausset à desà sig atu esà deà g a eu s.à Ilà t aiteà toutefoisà uel uesà asà
auxquels il confère une nature différente, à savoir le nom du possesseur, les souhaits, les déclarations 
d a iti s,à lesà e p essio sà d a ou à et,à deà faço à plusà a gi ale,à uel uesà e e pleà " d à
éclaircissement de la composition même"340. En 1895, en publiant les recueils de différentes collections 
età da t lioth uesà p i esà deà so à te psà Go i,à D й khel,à Ma iette, Levesque de Gravelle, Millin, 
“tos h,àMa l o oughàetàD O l a s ,à“.à‘ei a hà e tio eàetàillust eà o à o eàdeàpie esàg a esà
po ta tàdesài s iptio s,àlesà f e ça tàa e à i utie,à aisàilà e àdo eà alheu euse e tàpasàpou à
auta tàd i te p tatio s341. 
 
§4. En 1896, E.F. Le Blant fait paraître son recueil de sept cent cinquante inscriptions de pierres 
gravées342. Pour la première fois, la dimension épigraphique des gemmes est prise sous un angle 
davantage méthodologique : classées en divers sous-groupes, les inscriptions sont différentiées selon 
leur parenté sémantique salutatio s,à souhaits,à de ises ,à leu à fo tio à e tio sà d u à p se t,à
a eau àdeàfia sàouàd pou ,àfo ulesàd ado atio s,àa ulettes àetàl i di eà h o ologi ueà ueàleu à
thématique sous-tend (inscriptions chrétiennes). Dans ces sections initiales, la part belle est donnée à 
la morphologie et aux déclinaisons par « famille »àd i s iptio s.à‹ oisà hapit esàpa ti ulie sà eg oupe tà
lesàl ge desà ueàl auteu à asàpuà lasse àda sàu eà at go ieàà part entière : les inscriptions diverses 
(qui sont pour la plupart des compléments au registre figuré, des « didascalies », ou des messages 
complétant des symboles ou des allégories) et les noms propres écrits en latin ou en grec (et se référant 
à des appellations latines ou grecques) sans réelle différentiation des indices que ces deux dernières 
catégories peuvent révéler sur leur porteur (magistrature, affranchi, étranger, etc.). Son approche, 
ie à ueà o at i e,à happeà alheu euse e tàpasàau ài p isions et aux erreurs de restitutions : 

119. ZWIERLEIN-DIEHL 2007, p. 374, n° 240, pl. 61 = LE BLANT 1896, p. 182, n° 617 : sur une sardonyx 
deàlaà olle tio àO si i,àsiàá.н.àΚeàBla tà ep e dàlaàdes iptio àd u eàgiga to a hieàfaiteàpa à
P. de Nolhac en 1884343,àilàfaità epe da tàl e eu àdeà estitue ,à àl i sta àdeàso àp d esseu ,à
le nom du graveur par ONNIƱN (P. De Nolhac : ONNI N ,àalo sà u ilàfautàli eàAΘHNI N. 

120. BOARDMAN, SCARISBRICK, WAGNER, ZWIERLEIN-DIEHL 2009, p. 313, n° 779 = LE BLANT 1896, p. 36, 
n° 82 : dans un second exemple, la propension u àá.н.àΚeàBla tà à oi àsu àlesàge esàdesà
formules grammaticalement correctes lui font les restituer de manière non-conforme à la 
réalité. Ainsi, la légende ЄY OPIΝAIAΝ ƱTIA devient-elle ЄY OPIΝAIЄAΝ ƱTIA, erreur mineure 
j e à o ie s. Au mieux aurait-ilàfalluà u ilà estitu tàleàЄ entre parenthèses. 

121. WALTERS 1926, p. 221, n° 2121, pl. XXVI = LE BLANT 1896, p. 199, n° 713 : en passant outre les 
erreurs typographiques inhérentes à chaque publication (et qui impose par exemple que la 
salutation CINVRA CORINTHINI HAVE – p. 20, n° 9 – soit reprise en CINVRA CORINTHI HAVE à 
la page 176), on trouve une calcédoi eàdeà laà olle tio àBla asàa e à l i s iptio à YPΓƱNΝ
INΓЄNOY chez E.F. Le Blant, légende qui est restituée VPƱNΝINΓЄNOY par H.B. Walters. Il 

                                                             
339 JANSSEN 1866. 
340 Voir ibid., p. V. 
341 REINACH 1895. 
342 LE BLANT 1896. 
343 DE NOLHAC 1884, p. 168, n° 325. 
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fautà o de à u au u eàdesàdeu à estitutio sà estàsatisfaisa te,àta tàauàpoi tàdeà ueàdeà
l o thog apheà ueàde la forme des lettres ( YPƱNΝINΓЄNOY). 

122. HENKEL 1913, p. 40, n° 271, note = LE BLANT 1896, p. 172, n° 568 : Dans son recueil, F. Henkel, 
e à oteàduà i oloà °à ,àfaità e tio àd u eàge eàdeàlaà olle tio àMo tig ,à etta tàe à
scène un bateau, avec la légende TYRRHENI. Or, E.F. Le Blant y fait allusion mais en restituant 
l i s iptio àpa àTYRRENI. 
 

Cesà uel uesàe e plesàt oig e t,à o s ue e t,à u u à e tai à o eàdesài s iptio sàdo tà
E.F. Le Blant fait mention se retrouve rattaché à des pierres de olle tio à ueà j aià pa à ailleu sà
croisées et qui me servent à illustrer mon propos. 

 
§ .àй à ,àl i e seàou ageàdeàá.àнu t ä gle ,àDie antiken Gemmen, fait régulièrement mention 
à la mode des inscriptions selon les époques344.àMaisàilàs appli ueàda a tage à spécifier la configuration 
desàlett esà fo eàdesàlett es,àpa ti ula it sàdesàte i aiso s à u àd fi i àdesà at go ies.à“esà it esà
de classifications sont plutôt sémantiquesà ueà thodologi ues,à eàs ilàte teàpa foisàu eàs th seà
pour les époques où le recours aux inscriptions est un indice de datation (à partir des gemmes 
hell isti ues .à âà l i sta à deà ‹h.à Pa ofkaà a a tà lui,à ilà ta lità desà pa all lesà a e à lesà o aiesà
républicaines tant au niveau du style que des inscriptions (respectivement des légendes monétaires). 
Da sà e tai sà as,à ilà seà pe età gale e tà d tudie à e tai esà appellatio sà età pa ti ula is esà
phonétiques au cas par cas. Ainsi, par exemple, il aborde pour les pierres italiques de tradition 
hellénistique le phénomène des translittératio sàduàg e àauàlati àe à appo tàa e àlesà o sàd o igi eà
grecque (EPIGEN͡ES, Q•LA-MYRI) et les acclamations (NICA, NICE)345. 
 
§6. Par la suite F. Henkel consacre en 1913 un chapitre entier de son ouvrage aux inscriptions telles 
u ellesàseàp se te tàsu àles intailles et – surtout – les anneaux métalliques (or, argent, bronze, fer)346. 

Ainsi, il distingue la disposition spatiale des inscriptions (la façon dont elles se présentent sur le chaton 
ou le contour, en lien ou non avec un registre figuré, sur une ou plusieurs lignes), leur technique de 
gravure (graffito, incision, technique des lettres chantournées, inclusion) ainsi que les outils utilisés 
(stylet, foret, ciseaux), pour en terminer avec leur contenu proprement dit. Dans cette dernière 
catégorie – et au uàduà o eàd i s iptio sà oti esàsu àlesàa eau à talli uesàpa ti uli e e tà
élevé de son corpus –, il distingue les inscriptions sacrées (au datif dédicatoire) des profanes. Ces 
de i esà so tà gale e tà disti gu esà selo à u ellesà seà f e tà à desà i dices « de camaraderie » 
i o po atio à ilitai e,ài di atio àdeàl appa te a eà àu àg oupe,à àu eàfa ille,à àu eàasso iatio àouà
àu à oll geà eligieu àouà àl e p essio àdeàlaàsph eàp i eà e tio àduà o àduàp op i tai e,à essageà

relatif à la vie de couple – cadeau, devise galante, dénomination des deux conjoints). En conclusion, il 
o sa eà u à pa ag apheà au à pa ti ula is esà o thog aphi uesà età à l i te po tuatio à l e tà
i po ta tàda sàl pig aphieàlati e,à eàe àgl pti ue.àΠousà à e ie d o s . Da sàl ensemble de son 
catalogue, les inscriptions sont développées et restituées assez régulièrement dans leur contexte de 
trouvaille, étayées de divers parallèles épigraphiques. Il se permet même, dans certains cas marginaux, 
deà o ige àlesàe eu sàd i te p tation de ces prédécesseurs :  

123. HENKEL 1913, pp. 13-14, n° 87, pl. V (n° 17 ci-dessus) : l i s iptio àsu àleà o tou àd u àannulus 
pronubus, SIT | IN E|VM C|ONC|ORD|I, avait été restituée de façon erronée par le colonel 
Uhrich sous la forme SIT | IN N F|IVM C|CONC|ORD|I, sit in(ter) n(os) fi(deli)um concordi(a), 

                                                             
344 FURTWÄNGLER 1900, III, p. 136 (époque classique) ; 163-164 (époque hellénistique / signature des graveurs) ; 
180 (scarabées étrusques) ; 221-223 (gemmes italiques étrusquisantes) ; 274-275 (gemmes italiques de tradition 
hellénistique) ; 290 (dernier siècle de la République) ; 353 (signatures sur les gemmes augustéennes et du Haut-
Empire) ; 367 (Bas-Empire). 
345 Voir ibid., p. 274. 
346 HENKEL 1913, pp. 308-326. 
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bien que ce dernier ait malgré tout reconnu dans les deux portraits représentés sur le chaton 
Marc-Aurèle et "la très peu-chaste et très-peu fidèle Faustine (jeune)"347.   

 
Et comme, dans son analyse, ilàs agità àu eà asa teà ajo it àd i s iptio sàlati esà– étant donné 
ueàso à e ueilàs o upeàdesàpie esàg a esàetàa eau à o ai sàdeà‘h a ie – ilà eà o sa eà u u à

bref passage aux légendes en grec. 
 
§7. Cette lacune est comblée en 1974 lorsque M. Guarducci publie le troisième volume de son Epigrafia 
Greca o sa eà àl pig aphieàdeà a a t eàp i .àйlleàa o deàl a al seàg aduelle e t,àe ài t oduisa tà
toutàd a o dàlaàp o l ati ue,àpuisàe àop a tàdesàdi isio sàselo àdesà it esàpe ti e ts : ce qui lui 
pe etàdeàfai eà esso ti àd auta tà ieu àlesàdiff e tesàfo tio sàdeàpie esàg a esàauàt a e sàdesà
i s iptio sà uiàlesào e t.àDa sàleà olu e,àelleàseà f eàau àge esà àdeu à ep isesà:àtoutàd a o dà
sousàl a gleàdesà o sàdeàp op i tai es348 – donc, par extension, des formules soulignant la fonction de 
don des pierres gravées et des anneaux ; puis sous celui des fonctions accessoires (signatures du 
graveur, légendes explicatives – « didascalies » –,àsalutatio s,à œu ,àa la atio s,àfo ules,àde isesà
et maximes variées)349. 
 
§ .àâàl i sta àduà atalogueàdeàн.àрe kelàsu àlesàRömische Fingerringe der Rheinlande, M. Henig consacre, 
en 1978 (une troisième édition revue et augmentée a été publiée en 2007), un de ces recueils aux 
pierres gravées britanniques issues de fouilles350. Dans son ouvrage, il partage avec F. Henkel le même 
go tàpou àlesài s iptio sà ie à u ilà àe àaità eau oupà oi s ,à aisàpalieàleà a ueàdeàdo esà utesà
par des parallèles en nombre : en effet, pour chaque pierre portant une légende, il donne une série 
presque exhaustive de gemmes pour lesquelles, à motif identique, une inscription de même nature est 
incisée ou, à tout le moins, une référence suivant la même thématique. Cette particularité des notes 
et des références se retrouve dans son catalogue des camées – surtout des gemmes à texte – de la 
collection D.J. Content351. 
 
§9. En 1996, dans son ouvrage sur les intailles et camées romains352, H. Guiraud consacre elle-aussi un 
sous- hapit eàau à i s iptio s,à aisàst i te e tàsousà l a gleàdes noms de possesseurs. Elle émaille 
cependant son livre de références répétées aux inscriptions et surtout aux pierres dites « à messages » 
dont la légende se suffit à elle-même (MEMEN|TO, VIVAS, ZHCAIC, EYTYXI, CONCORDIA, MVLTIS | 

ANNIS, AMO TE | AMA ME, etc.)353.  
 
§10. En définitive, si àl au e du XXIème siècle, les inscriptions grecques et latines ont déjà été le sujet 
deà s th sesàouàdeà e he hesàdi e ses,à lesà l ge desàdesà ge esà t us ues,à elles,à o tà t à ueà
rarement traitées. Mais cette lacune est comblée en 2011, lorsque L. Ambrosini publie un ouvrage 
introductif – mais néanmoins intéressant – sur la typologie des inscriptions étrusques, grecques ou 
latines sur les scarabées et les intailles italiques354. Son approche est très didactique : les inscriptions 
so tàai sià lass esàselo àleu àla gueàd itu eàetàselo àlaàfo tio ài h e teà àleu à o te uà f e eà
au propriétaire, fonction de don, « didascalie »). 
 
 

                                                             
347 Voir M oi esàdeàl á ad ieàNatio aleàdeàMetzà– Lettres, Sciences, Arts, Agriculture, 32e année (1850-1851), 
p. 193. 
348 GUARDUCCI 1967-1978, III, pp. 351-357. 
349 Voir ibid., III, pp. 515-526. 
350 HENIG 2007. 
351 HENIG 1990. 
352 GUIRAUD 1996, pp. 169-173. 
353 Voir ibid., pp. 140-141. 
354 AMBROSINI 2011. 
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1.7.2. CATALOGUES ET ARTICLES 
 
En marge des recueils et des synthèses ayant pour thème – même marginal – les inscriptions sur pierre 
gravée, les catalogues des grandes collections européennes, de fait, y font également mention.  
 
§1. Le catalogue du Kunsthistorisches Museum de Vienne, par E. Zwierlein-Diehl, applique des 
h poth sesàd i te p tatio àauà asàpa à as,à aisàsu toutàpou àlesài s iptio sàsousàfo eàdeàfo ulesà
ou de termes entiers (pour lesquelles le recours à une excellente connaissance de la langue et de la 
phonétique est re uis .à Pa à o t e,à d sà u ilà s agità d a iatio sà ouà d i itialesà – età à l i sta à deà
pratiquement tous les catalogues de pierres gravées – laà des iptio à deà laà l ge deà s e à tie tà
e lusi e e tà àsaà e tio àpu eàetàsi ple.àйtàlesà a esàfoisào àl auteu eàs autorise à une restitution, 
elleà eà faità o t eà ueà deà la u esà flag a tesà e à pig aphieà g e ueà età lati eà à l e e pleà duà °à
1706)355.  
 
§2. Dans le catalogue des gemmes de Carnuntum par G. Dembski, il en va de même : les inscriptions 
sont traitées au cas par cas. Et pour certaines – comme les portraits impériaux – le développement de 
laàl ge deàai sià ueàlesàpa all lesàdo sàso tàapp ofo disà eàs ilsà eàso tàpasàe haustifs  : 

124. DEMBSKI 2005, pp. 119-120, n° cat. 662, pl. 66 : une sardoine, datant des alentours de 210 
apr. J.-C., représentent les bustes de Septime Sévère, Caracalla et Géta. Dans le registre 
supérieur, au-dessus des personnages, trois lettres apparaissent : C C C ou G G G. En se 
f a tàau à o aiesàs ie es,àG.àDe skiàe àd duità ueàl i scription doit se restituer 

par (AV)GGG, Augustorum, « (propriété) des (trois) Augustes ». Toutefois, aux alentours de 
209/210, comme cela est exemplifié sur les monnaies (G. Dembski le reconnaît lui-même), 
seule la légende AVGG est attestée356 (les trois G G G apparaissent sous Carus)357. Pourtant, 

eàsiàG.àDe skià àfaitàpasàallusio ,àlaàl ge deàAVGG se retrouve certes sur les sceaux 
impériaux figurant les mêmes effigies et datant entre 198 et 209 apr. J.-C.358, mais également 
sur un autre sceau à texte, issu du même contexte archéologique quoique légèrement 
postérieur (209-211 apr. J.-C.), et portant la légende AVGGG | NNN | RN, Aug(ustorum) 
n(ostrorum) R(–) N(–)359. Cette première hypothèse, bien que repoussée par G. Dembski, 
semble possible.  Mais,à à l i star des autres représentations des trois personnages sur les 
pie esàg a esàetàdesàl ge desà uiàlesàa o pag e t,àilàestà gale e tàplausi leàd opte àpou à
une « didascalie » sous la forme de la triple répétition C(ЄBACTOC) ou de tenter une 
restitution sous la forme de C(Є TIMIOCΨΝ CΧЄBЄPOC) – ou C(ЄOYHPOCΨΝ – C(ЄBACTOC), 

ί ιος à ο ῆ ος à έβασ ος 360. En effet, sur une autre pierre ornée de la même 
composition (209-212 apr. J.-C.), une légende, A CΝΓ, cours au-dessous des trois bustes361 [Pl. 
125, fig. 873]: elle reprend les initiales des cognomina distinctifs362 de chacun des 
personnages – Ἀ ῖ ος ,à  ο ῆ ος à età έ α) – et est cependant restituée par 
A(NTONЄINOCΨΝCΧЄBЄPOCΨΝΓΧЄTAΨΝ– d ap sàG.àDe skià– ou AΧNT NЄINOCΨΝCΧЄ TIMIOC) 

ΓΧЄTACΨ, selon T.D. Gerasimov. À titre de parallèle à ces « didascalies » impériales, on peut 
e tio e àleà oulageàd u eài tailleà o te po ai e,àdo àdeàр.à‘a a h,àsu àla uelleàlesà

trois bustes apparaissent à nouveau ; or, ici, deux initiales, A N (rétrograde sur la pierre), sont 

                                                             
355 AGW III, p. 65, no 1706, et AUBRY 2011a, pp. 643-644, n. 25, fig. 1 ; 661. 
356 Voir RIC, IV/1, Geta, p. 324, n° 73. 
357 Voir ibid., V/2, Carinus Augustus, p. 126 ; 150, n° 125, pl. VI/17 (282-285 apr. J.-C.). 
358 Voir COLLINGWOOD, WRIGHT 1990, pp. 88-90, nos 2411.1-18. 
359 Voir ibid., p. 90, n° 2411.19. 
360 Voir http://edh-www.adw.uni-heidelberg.de/edh/inschrift/HD035533.  
361 Voir GERASIMOV 1946, fig. 71. 
362 Septime Sévère (Lucius Septimius Severus Pertinax), Caracalla (Marcus Aurelius Severus Antoninus Augustus), 
et Géta (Lucius Publius Septimius Antoninus Geta). 

http://edh-www.adw.uni-heidelberg.de/edh/inschrift/HD035533
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inscrites dans le registre inférieur [Pl. 79, fig. 544] et reprennent potentiellement les duo 
nomina du propriétaire. 
Toutefois une autre interprétation est également possible, en lien avec les symboles astraux 
du registre supérieur (et conférant à la pierre une fonction magique ou aux personnages 
représentés une fonction cosmique s'il s'agissait de divinités) et directement en connexion 
avec ce que nous venons de voir : la mention A N doit se référer à Augustus noster ou Augusti 
nostri363 au singulier (référence à Septime Sévère uniquement) ou, du fait d'une contrainte 
de cadre ou de l'inexpérience de l'artisan-graveur pour les règles élémentaires de 
l'épigraphie latine (ce qui était souvent le cas), à Augusti nostri ou Augustorum nostrorum 
(abrégé donc usuellement AVGG NN s'il y a deux Augustes, AVGGG NNN s'il y en a trois). Cette 
dernière hypothèse est d'autant plus intéressante qu'on remarque que les trois bustes sont 
laurés ; or, Géta (et l'inscription Augustorum nostrorum se référant aux trois personnages 
[AVGGG NNN]) devint le troisième Auguste en 209 apr. J.-C. Ce qui induirait un terminus post 
quem pour la confection de la pierre. 
En conclusion, l'inscription A N est soit une simple appellation composée (duo nomina), soit 
une référence au pouvoir impérial par le truchement d'un génitif induisant la propriété (ce 
qui ferait de ce moulage un sceau impérial), soit – et ceci est souligné par les symboles 
astraux – une intaille à vertu magique ou un ex-voto portant une acclamation, auquel cas la 
mention Augustus noster ou Augusti nostri serait au datif dédicatoire [A(ugusto) n(ostro) ou 
A(ugustis) n(ostris)] et serait inclus dans la tradition du culte impérial. Dans cette dernière 
hypothèse, il ne semble pas qu'il faille voir dans les symboles astraux une référence à Sérapis 
ou aux Dioscures comme cela fut avancé dans le cas d'une intaille en cornaline de 
Castlesteads figurant vraisemblablement le même trio et joint à une autre acclamation, E Z 
[inversé] C, ἰς à Ζ ὺς à C έ α ις  – voir n° 242 ci-dessous [Pl. 28, fig. 188] –, car aucun 
emblème caractéristique, tel le modius capital, n'apparaît. 

125. DEMBSKI 2005, p. 164, n° cat. 1140, pl. 117 : également dans le cadre de monogrammes, les 
tentatives de restitution sont astucieuses, mais ne tiennent parfois pas compte de certaines 
contingences épigraphiques. Sur une cornaline, on peut identifier dans un monogramme 
disposé sur deux lignes les lettres M͡A͡R(T)|IIS. Si l auteur propose M͡A͡R|IIS, M͡A͡R͡T|IS, M͡A͡R͡IT|IS 
– qui peuvent être corrects –, il penche également pour A͡M͡A͡R|I{I}S. Or, dans ces restitutions, 
il ne tient pas compte de deux éléments : Premièrement, si la barre horizontale du A se 
trouve dans la deuxième voûte du M,àilà eàpeutàs agi à– même dans le cas de nexus – de A͡M, 
mais obligatoirement de M͡A. En conséquence A͡M͡A͡R|I{I}S n est pas susceptible d être retenu. 
Deuxièmement, la double lettre « II », sur les pierres gravées en tout cas, reprend la lettre 
« E »364. En conséquence, on peut proposer une quatrième restitution possible : M͡A͡R͡T|ES, 
contraction de Martensis ou Martelis, ou pluriel de Mars (« Les fortunes du combat »). 

126. DEMBSKI 2005, p. 123, n° cat. 704, pl. 70 :à à l i sta àdeàй.н.àΚeàBla tà oi à °à à i-dessus : 
opposition entre CORINTHI et CORINTHINI ,àlaà estitutio àdeàl i s iptio àpa àG.àDe skiàestà
erronée. Une effigie de Sérapis sur un jaspe vert est jointe à l a la atio àp iph i ueàEIC 

ZEYCΝCAPA IC, « Un (et identique) sont Zeus et Sérapis ! ». Or l auteu àlaà estitueàdeà a i eà
erronée à deux niveaux : EI Ν EPA I I Ν ZEY . Non seulement il inverse les deux termes 
p i ipau ,à aisàilàajouteàu eàte i aiso ài agi ai eà à“ apisà o àpasse aàsu àleàfaità u ilà
restitue le sigma sous sa forme grecque classique). 

127. DEMBSKI 2005, p. 173, n° cat. 1236 ; 1238, pl. 128 : peut-être faut-il voir dans ces restitutions 
app o i ati esàu à a ueàd l e tsàdeà o pa aiso .àй àattesteàdeu à a esà l u àestàe à
p teàdeà e eà ài itatio àdeàsa do à àdeu à ou hes àdo tàl iconographie est courante à 
partir du IIème s. apr. J.-C. Le premier, mettant en scène un animal endormi (sans doute un 
loupàouàu à hie àestào àe àe e gueàd u eài s iptio àf ag e tai eà ueàG.àDe skià a i eà
pas à restituer mieux que [..]HΓEIΓ[.]. Or ce motif iconographique se retrouve presque 

                                                             
363 Voir MILLER 1998, p. xvii, et CAGNAT 1914, p. 411. 
364 Voir point 2.3.3.1. de la Partie I. 
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exclusivement en lien avec la mise en garde ΓPHΓOPI, « Sois vigilant ! » [Pl. 72, fig. 491]365 
(même si E.F. Le Blant opte pour l adje tifà ? àΓPHΓON)366.àC està o s ue e t selon cette 
a eptio à u ilàfautà estitue àlaàl ge de.à“u àleàse o dàe e ple,àu eài itatio àe àp teàdeà
e e,àso tà ep se t sàdiff e tsàs olesà li sà à l a e : un tuba, un gladius et la tête 
d u eàhasta pura de beneficiarius ouàd u àvexillum argenteum)367. Dans chaque quadrant 
périphérique, une inscription en ligne que G. Dembski restitue par PP-OK|OP-TE.àIlàs agitàe à
fait de la formule PR-OK|OP-TE, « Prospère ! Réussis » ou « Vasàdeàl a a t ! Progresse ! »368. 
Les symboles militaires donnent un air davantage martial et formel à cette devise. 

 
§3. On trouve aussi différents articles qui, marginalement, évoquent les inscriptions sur pierre gravée. 
Ainsi en est-ilàpa àe e pleàdeàlaà o u i atio àdeàM.àDoh i htà ui,àe à à àl o asio àd u à ollo ueà
à Klagenfu t,àa o deà laàp o l ati ueàdeà l i s iptio àdeàdeu àpie esà – do tà l u eàappa tie tà à laà
collection H. Dressel à Berlin – au travers du compte- e duà a us ità u e àa aitàfaitàl auteu àdeàlaà
d ou e teàe t eà àetà .à“iàM.àDoh i htà a o deà ueàdeà façon allusive la légende des deux 
pie es,à laà iseà e à pa all leà u ilà op eà a e à lesà a hi esà pe età deà e o te à au à sou esà deà laà
découverte et de la problématique : 

128. DOHNICHT 2008, pp. 89-97. WEISS 2007, p. 173, n° 170, pl. 25 [Pl. 12, fig. 76] : sur la première 
pie e,àu eà o ali e,àestà ep se t àleà usteàd ápollo àouà eluiàd u àau ige,àetàilàestàjoi t,à
dans sa partie périphérique, à l i s iptio àT / M | S et au monogramme P͡E (ce dernier incitant 
àpe se à u ilàs agitàd u à o he à ta tàdo é que ce sigle est dit palma et laurus – voir Partie 

III, tabl. 2.6.1., n° 3). Les trois lettres marginales reprennent vraisemblablement une 
appellation en tria nomina.àMaisàl i t tàdeàM.àDoh i htàestàsu toutàdeà ett eàe àa a tàleà
fait que ces lettres ont été apposées plus tardivement du fait de la présence de ce 
monogramme datant du Bas-Empire. Le second exemple, une cornaline à nouveau, porte la 
légende FILETVS.à “ ilà s agità duà o àduàpossesseu ,à ilà estàpasà sp ifi à sià l i s iptio àestà
rétrograde ou no .à‹outefois,à l l e tà à ete i àestà ueàleà a us ità uiàfaità e tio àdeà
cette gemme indique également le lieu de trouvaille ainsi que la publication qui en a 
découlé369 :àlaàpie eàfutàt ou eàda sàleàsa ophageàd u eà e tai eàCrepereia Tryphaena lors 
de fouilles en 1889 dans le Bo goà“a t á gelo.àG.àGatti,àl auteu àdeàlaà e e sio ,àesti eà ueà
ce Filetus estàp o a le e tàl pou àdeàlaàd fu te370. 

 
§4. Enfin, dans une mesure davantage accessoire, les catalogues des gemmes magiques sont 
gale e tài t essa ts,à a àilsàs atta de tàda a tageàsu àl e pli atio àdesàfo ulesàp oph la ti uesàet,à

partant, sur leur racine sémantique371.à‹outefois,à àl i sta àdeà o eàdeàleu sàp d esseu s,àilsàfo tà
montre de certaines lacunes au niveau de l pig aphieà g e ueà età lati eà età deà l i o og aphieà desà
sources anciennes : 

129. MASTROCINQUE 2003, p. 369, nos 330-331 = AGDS III, Kassel, p. 217, n° 82, pl. 95. MASTROCINQUE 
2008, pp. 66-67, n° cat. Fi 82, pl. XIX. COLLINGWOOD, WRIGHT 1991, p. 41, n° 2423.30, pl. IX [Pl. 
12, figg. 77-78] : ai sià deu à ep se tatio sà plusà ouà oi sà si ilai esà so tà o esà d u eà
inscription. Restituée par A͡VAX pour AIAX sur un jaspe sanguin des Staatliche 
Kunstsammlungen de Kassel, elle accompagne une composition constituée de deux Fortunes 
seàfaisa tàfa e,àdesà ustesàdeà“ l àetàр lios,àetàd u às oleàdeàdextrarum iunctio. Or, sur 
u eàh atiteàp se ta tàu eàs eàsi ilai e,à àlaàdiff e eàp sà ueàl u eàdesàнo tu esàest 

                                                             
365 Voir HENIG 1990, pp. 26-27, nos 47-48. 
366 Voir LE BLANT 1896, p. 117, nos 296-297. Voir aussi PANOFKA 1851, p. 509, n° 46, pl. IV/46. 
367 Voir BOON 1972, p. 67. 
368 Voir HENIG 1990, p. 26, n° 46. 
369 Notizie degli Scavi di Antichità, Ser. 4, n° 6 (1889), pp. 189-192. 
370 Voir ibid., p. 190, n° 3. 
371 Voir PHILIPP 1986, pp. 86-87, n° 123 : inscriptions HPA et KANΘHΝ|ΝOY E expliquées sémantiquement et en 
contexte. Voir n° 360 ci-dessous. 
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remplacée par une Nikè ailée et le symbole des mains jointes par un lionceau, la même 
inscription semble apparaître : I X. Cette seconde pierre, évoquée par A. Mastrocinque 
dans sa Sylloge en 2003, est pourtant reprise par le même auteur en 2008 avec la restitution 
de la légende XAPA, « joie » (avec une forme de « P » inversée). Il semble donc que cette 
i te p tatio àdeàl i s iptio àsoitàda a tageàpe ti e teà ueàd àli eàleà o àduàh osàg e à
ája à d auta tàplusà ueà eàde ie às itàusuelle e tàAIA  en grec – à oi sà u ilà eàs agisseà
deàl AIAX lati .àΚ h poth seàd u eàl ge deàappela tà àu eà e tu,à elaàe à o o ita eàa e à
des symboles auguraux (Nikè, Fortune), est validée par divers autres exemples372, en 
particulier deux intailles : premièrement un prase de Caerleon (Isca), portant une inscription 
identique (X P , rétrograde sur le moulage) e à a geà d u eà o positio à u issa tà u à
symbole de dextrarum iunctio,à u eà o eà d a o da e,à u à glo e,à u à hippo a peà età u à
corbeau sur un piédestal ; ensuite à nouveau un jaspe, jaune dans ce cas-ci – ce qui renforce 
la fonction de talisman de la pierre gravée – conservé au British Museum (vers 250-300 apr. 
J.-C.)373 et représentant une scène analogue au jaspe sanguin de Kassel (Nikè, Fortune, buste 
d р lios,àdextrarum iunctio ,àetàdo tàlaà o figu atio à pig aphi ueàdeàl i s iptio ,àe àdeu à
lignes, ne laisse de doute sur sa restitution, XAP|A (et non AIAX) [Pl. X, fig. 164]. La confusion, 
sur la gemme, entre les lettres « P » et « I » se retrouve assez souvent en glyptique, 
notamment sur une gemme de la collection A.G. Capponi [Pl. 12, figg. 74-75] (voir n° 118 ci-
dessus à :à laà ep se tatio à d рa po ate,à a oupià su à u eà fleur de lotus, est jointe à 
l i s iptio àe àt oisàlett es,àΦ/P/H uiàfut,à àl o igi e,à estitu eàpa àΦ/I/H. En effet, la forme du 
« P » avec une haste ouverte qui rappelle davantage un «  » est parfois trompeuse. 

 
 
1.8. LES SUPPORTS DE COMPARAISON 
 
Comme soulig à p de e t,à l tudeà desà i s iptio sà seà t ou eà auà oise e tà deà plusieu sà
disciplines qui constituent autant de sources pour appréhender la dimension épigraphique des pierres 
gravées. On peut scinder ses supports de comparaisons en deux : les sources directes (épigraphie, 
u is ati ueàetà eà u ilàestà o e uàd appele àlesàInstrumenta inscripta ou domestica – notamment 

les graffiti et les apports de la céramique) et indirectes (sources manuscrites – histoire, religions, 
mythologie –, tables statistiques, indices onomastiques, etc.).  
“iàlesàsou esài di e tesà ousàso tàutilesàpou àlesàpie esàg a esàda a tageàauà asàpa à as,àtelà està
pas le cas des sources directes qui permettent, dans une démarche plus archéologique et empirique, 
de mettre au point desà l e tsàdeà o pa aiso ,àd ta e àdesàh poth sesàd i te p tatio àetàdeà
mettre au point des clés de lecture. Le sous-chapitre que je vais traiter maintenant vise donc à 
d eloppe àl appo tàpote tielàdeàsesàsou esàdi e tesàe àd essa tàu àape çuàdesàdo ées que chacune 
d ellesàestàsus epti leàd appo te à àl ide tifi atio àetà àlaà lassifi atio àdesài s iptio sàsu àlesài taillesà
et les camées. 
 
1.8.1. ÉPIGRAPHIE 
 
§ .àPa à pig aphie,àj e te dsàleàdo ai eàdesài s iptio sà ui,àauàse sàlitt al,àso tàg a esàsu àpie eà
ouàsu à tal.àйlleàestàd u eàaideài dispe sa leàda sàdiff e tsàse teu sà a àelleàestàleàp i ipalàsuppo tà
de comparaison pour les légendes des pierres g a esà ueà l o à peutà ualifie à d pig aphieà
« mineure »). Elle nous renseigne avant tout sur la forme et la nature des appellations – aid eà u elleà
estàe à elaàpa àlesà e ueilsàd o o asti ueàdo tàelleàestàlaàsou e.àOut eàlesànomina et les cognomina, 
elle indique également les indices de filiation ou de parenté (filius/-a, pater, coniux, nepos, uxor, etc.), 
lesàstatutsà i i uesà aff a his,àes la es ,àl eth i ue,àlaàt i u,àlaàgens,àlaà it ,àleàpa sàd o igi eà– ou tout 

                                                             
372 Voir BOARDMAN, WAGNER 2003, p. 48, n° 317, pl. 48, et WALTERS 1926, p. 290, n° 3025 : les deux pierres sont 
ornées de la mention XAPA. 
373 WALTERS 1926, p. 180, n° 1665 (voir également http://www.britishmuseum.org). 

http://www.britishmuseum.org/
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autre élément géographiques – des étrangers, des pérégrins et des citoyens, ainsi que la racine 
étymologique des dénominations. 
 
§ .à Κ o o asti ueà iseà à pa t,à l pig aphieà fou ità desà o pl e tsà su à lesà titulatu esà oisà
hellénistiques, empereurs romains), les magistratures (gouverneurs, légats, procurateurs, consuls, bref 
toutes les étapes du cursus honorum), les grades, fonctions et affectations civiles et militaires 
(prétoriens, equites, etc.), les distinctions personnelles (vir clarissimus) et les dénominations des 
troupes (légions, flottes, alae,à oho tes,à et . .à йlleà pe età gale e tà d lai e à leà do ai eà deà laà
religion et du commerce en référençant le nom des divinités poliades ou patronnesses, les formules 
dédicatoires (dedit, aram posuit, fecit, ex voto posuit, etc.), les lieux de culte (ara, templum, aedes, 
etc.), les collèges sacerdotaux et les corporations (ou les factions dans le domaine des jeux du cirque), 
les fonctions religieuses et les métiers (ἀ ιέ ιος, magister, sacerdos, augures, saliens, fabri, 
lapidarius, aerarius, etc.) et – par extension – les symboles chrétiens (chrisme, christogramme, 
staurogramme). Elle recense aussi les chiffres (numéros des légions par exemple), les sommes (en 
a ge t ,àlesà esu esàdi e sesà pou àlesàge es,à o eà ousàleà e o s,àilàs agitàp incipalement de 
esu esàdeà o te a e ,àlesàp iodesà du eàd u à a iageàouàduàse i eàda sàlaàl gio àpa àe e ple ,à

lesàdatesà a i e sai esàouàp iodesàdeàl a e àetàlesàfo ulesàdi e sesàdeàlaà ieà uotidie eà o eà
les épitaphes funéraires, les dédicaces, les formules séculaires (bono rei publicae natus par exemple), 
lesàa la atio sà àl e pe eu àouàda sàleàdo ai eàdesàjeu àduà i ueà à ou eau àetàlesàsalutatio sà
(vivas, have, etc.). 
 
1.8.2. NUMISMATIQUE 
 
§1. À cause de leur format relativement identique – surtout au niveau des intailles –, les pierres gravées 
et les monnaies entretiennent des similarités flagrantes. On peut déjà souligner que les coins 
monétaires, servant à la frappe des flans (dont la technique rappelle par ailleurs vaguement 
l appositio àdesàs eau ,àleà eliefàpositifàduàd oitàouàduà e e sà o espo da tà àl e p ei teàsu àa gileàouà
sur cire), sont gravés à la manière des intailles. Le style et le répertoire iconographique se révèlent 
elati e e tàp o hesà aisàsa sà ueàl o àsa heà ita le e tàlequel des intailles ou des monnaies est 
leà od leàdeàl aut e374.àΚ h poth seà ueàp opose tà o joi te e tàр.àGui audàetàй.à) ie lei -Diehl est 
que le graveur de pierre était potentiellement aussi graveur monétaire (ou du moins que les deux 
avaient reçu une instruction similaire)375. Ce prédicat peut dès lors servir de base à une investigation 
visant à établir des parallèles entre les inscriptions des pierres gravées et les légendes monétaires (ou 
lesà a uesàd atelie . Κ a tisa -g a eu àdeàl po ueà lassi ueàta dive Phrygillos ( ύ ι ος) est un 
cas exceptionnel, car il est attesté avoir officié autant sur les gemmes que sur les monnaies : 

130. ZWIERLEIN-DIEHL 2007, pp. 78-79 ; 383, figg. 298-299, pl. 72 [Pls. 12-13, figg. 79-80] : sur un 
scarabéoïde en calcédoine datant du dernier quart du Vème s. av. J.-C., et représentant 
Héraclès, sa massue et le trépied delphique, est inscrit verticalement le nom du graveur, 
Φ YΓ . Or ce même nom, Φ YΓ | , apparaît sur un tétradrachme de Syracuse (vers 
413 av. J.-C.)376 : leàd oupageà a a t isti ueàduàp ofilàetàleàt aite e tàsph i ueàdeàl œilàseà
et ou a tàsu àl effigieàd á thuse,àlaisseà àpe se à u ilàs agitàduà eàPhrygillos. Cet artisan 
està attest à su àd aut esà f appesà o tai esàdeà “ a useàetà deà Thourioi, sur lesquelles sa 
signature est abrégée Φ Y ou simplement en Φ377. 
 

§2. Maisàl aspe tàp i o dialàdeàlaà u is ati ueàe àta tà ueàpa all leàest,àd u eàpa t,àleà at ielàdeà
o pa aiso à u ilà àaà àdispositio à– cela dû à la quantité de monnaies émises et sur lesquelles les 

                                                             
374 Voir VOLLENWEIDER 1966, p. 17 :àl auteu eàesti eà epe da tà ueàlesà o aiesà taie tà opi esàdeàl i o og aphieà
des pierres gravées. 
375 Voir GUIRAUD 1996, p. 97, et ZWIERLEIN-DIEHL 2007, pp. 78-80. 
376 Voir FRANKE, HIRMER 1972, pl. 37, n° 107/R. 
377 Voir ZWIERLEIN-DIEHL 2007, p. 79 ; 383, figg. 299-302, pl. 72-73. 
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motifs figurés sont variés – etàd aut eàpa tàleàfaità ueàla miniaturisation des types y a déjà été effectuée, 
ce qui fait des pièces de monnaie des modèles accessibles, et sur lesquels on trouve les mêmes 
exigences de simplification que sur les pierres gravées (langage clair sans détail trop précis). 
Iconographi ue e t,à l o àpeutà tisse àdesàpa all lesàauà i eauàdesà th esàpoliti ues : les deux arts 
partagent un goût prononcé pour les portraits des patrices et des gouvernants et les personnifications 
(notamment celles des vertus publiques romaines comme Fortuna ou Fides Publica). De même, les 
allégories – voire les panégyriques –, les divers symboles sous-tendant un message politique, ainsi que 
lesà pisodesàhisto i uesà àl i sta àdeàlaàsa doi eàdeàBosto àdo tàj aiàd j àpa l àetàdont le registre figuré, 
à quelques détails près, se retrouve sur les monnaies contemporaines)378, que peuvent souligner la 
p se eà deà a i esà deà gue eà ouà d e seig esà deà l gio s,à so tà gale e tà isà e à aleu .à Κesà
représentations de divinités sont également figurées comme sur les monnaies : on en trouve soit des 
bustes, soit des effigies en pied ou assises. Corrélativement, comme certains thèmes de la statuaire 
antique grecque se retrouvent sur les intailles379, on peut conjecturer que les monnaies ont pu servir 
de relais entre le modèle sculpté et les pierres gravées ou tout au moins supposer que la création 
monétaire a lancé la vogue du motif en glyptique. âàtit eàd e e ple, les premières images de la Fides 
Publica – do tàl i o og aphieàestàd i eàdeà elleàdeàD te àetà ep e d peut-être une sculpture de 
la déesse selon un schéma de Praxitèle datant du IVème siècle avant J.-C.380 – apparaissent sur des 
monnaies de Domitien et de Vespasien vers 80 apr. J.-C., période à laquelle ce type surgit également 
sur les gemmes.  
 
§3. Les monnaies, au-delà de leur rôle de modèle ou de relais, peuvent aussi servir de vecteur 
d ide tifi atio àdes personnages représentés sur les intailles. Ainsi, les effigies de presque tous les 
empereurs romains et de leur famille, ainsi que de quelques monarques hellénistiques (surtout de la 
dynastie lagide) subsistent sur les pierres gravées (notamment les camées) : les monnaies, sur 
lesquelles les traits particuliers de leur physionomie sont connus, permettent de les reconnaître par 
comparaison si nécessaire. 

 
1.8.3. INSTRUMENTA INSCRIPTA LATINA ET GRAECA 
  
§1. Mais la grande partie des légendes sur pierre gravée trouve écho dans les inscriptions des 
Instrumenta domestica. Ces dernières sont très variées et se trouvent sur des supports divers (métal, 
céramique, bois, os, cuir381, etc.)382.  
 
§2. Selon les objets examinés, ils peuvent faire référence en premier à des indices de production : il 
estàe àeffetàf ue tà u auà o e tàdeàlaàfa i atio ,ào àapposeàsu àlesào jetsàdesà o t e a uesàa e à
desàpoi ço sàouà àl aideàdeàst letsàsu àl a gileàe o eàf aî he.àΚesài scriptions se rapportent à un nom 
auà o i atifàou,àleàplusàsou e t,àauàg itif.àDa sàu eà asa teà ajo it àdesà as,àilàs agitàd esta pillesà
ou de timbres appliqués avec un tampon, notamment sur les briques, les amphores et quelquefois sur 
les objets en métal (ustensiles, signacula ex aere383). Sur la céramique, les lampes à huile en terre cuite, 
                                                             
378 Voir ibid., 2007, p. 421, fig. 505, pl. 109 : Octavien est représenté en Neptune sur un char tiré par un attelage 
d hippo a pes.à Or, sur les monnaies datant de la même période (RIC, I, Augustus, n° 256, p. 59), Octavien est 
figuré en (quasi-)divinité pantocratora, tenant aplustrum et sceptre. Ilà està lai à u auà le de ai à d á tiu ,à
Octavien fut salué imperator terra marique : il semble donc normal que ce dernier apparaisse sur les gemmes, 
ainsi que sur les monnaies, en véritable cosmocrator. Voir PÉREZ 1986, p. 350. 
379 Voir HORSTER 1970. 
380 Voir GUIRAUD 1996, p. 99. 
381 Voir BARATTA 2008, pp. 1-23. 
382 Voir Aquileia 1992, pp. 17-63, et HAINZMAN 1991, pp. 9-12. 
383 Voir BARATTA, MARENGO 2012, pp. 365-408. M. Feugère et S. Mauné (FEUGÈRE, MAUNÉ 2005, pp. 437-455) 
proposent deux hypothèses distinctes quant à leur fonction : "[L]a première, en relation avec une production 
artisanale et sa diffusion, postule une utilisation en relation avec des taxes commerciales. La seconde propose 
que ces objets soie tàli sà àlaàfis alit àd u eàpa tieàdesàte esàdesà olo iesà o ai es". 
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le verre et les objets en métal fondu, les inscriptions sont soit reproduites depuis la matrice ou incisées 
post ieu e e tà àlaàfa i atio .à‹outefoisàilà estàpasàtoujours clair si les noms mentionnés sur ses 
a uesàide tifie tàleàp op i tai eàdeàl offi i eàdeàp odu tio ,àl a tisa à uià o fe tio eàl o jetàouàleà
ep se ta tàd u eà aiso -mère dans les filiales périphériques. Les fonctions attribuées à ce type 
d i s ription sont variées :àout eàdeà e tio e àetàd ide tifie àleàfa i a t,à esà a uesàde aie tàse i à
àga a ti àlaà ualit àduàp oduit,àdeà eà u ài di ue àleà o e àpou àleà o so ateu àdeàsa oi à à

qui renvoyer le produit en cas de réclamation. Le plus sou e t,àlaà a ueàdeàl a tisa àestàjoi teàà un 
verbe (usuellement fecit ou ἐ οί ). Dans le détail, on peut recenser des indications sous forme de 
graffiti, de moulures ou de timbres sur les briques, les fistules (ou le nom de celui qui a obtenu la 
concession peut aussi figurer), les tuiles, les amphores et la céramique sigillée en particulier, ainsi que 
sur les lampes en terre cuite, les poinçons à estampille, les verres ou même les ustensiles de la vie 
quotidienne – compas, strigiles.  
 
§3. Ensuite, les inscriptions des Instrumenta domestica peuvent se référer à une activité 
p ofessio elleàe à appo tà ota e tàa e àleà o e eàduà i ,àdeàl huile,àduàpoisso ,àduà l àetàdesà
produits de luxe (parfums, pierres fines, bijoux, ambre, métaux et bois précieux et ivoire). Outre les 
indications de la quantité, de la tare, de la qualité et de la nature du contenu sur les céramiques et les 
alsa ai es,àilàe isteàu eà o euseàt pologieàdesà pe toi esàd i s iptio sàli esàauà o e eàetà à
eu à uià l e e çaie t.à O à peutà citer des noms propres, sur les amphores, qui font probablement 

référence aux armateurs (navicularii) engagés dans le transport des denrées. Une fois sortis des 
entrepôts et des magasins, les marchandises étaient étiquetées avec des plaquettes (en métal, en bois 
ou en os) qui indiquaient des informations sur la nature, le poids et le coût des produits, ainsi que sur 
leu àdesti atio àouàleu àp o e a e.àDa sà eà asàp is,àl usageàdeàs eau àpe so elsà– mentionnant 
des noms propres – est également attesté. Ainsi on trouve des indices numériques et métrologiques 
sur les compas, les pesons, les tabulae plumbeae faisa tàoffi eàd ti uettes,à lesàti esàd o ulistesà
(inclus dans la description de la fonction ou du contenu)384 et les tesserae nummulariae. Les tessères, 
justement, peuvent également porter des références à la sphère religieuse, des indications quant à 
leur usage (dans le cas des tesserae lusoriae) ou – età estàutileàpou àl tudeàdesàge esà– le nom du 
o a ditai eàetàdeàl es la eàsu àlesàtesserae nummulariae et les signacula ex aere385. 

 
§4. Il est bien-sûr évident que certaines inscriptions sont apposées sur les objets au moment de leur 
acquisition et de leur utilisation dans la sphère publique autant que dans la sphère privée. Dans ce cas, 
ilàs agità le plusàsou e tàd appellatio sàauàg itifàa a tàpou àfo tio àd e p i e àlaàpossessio àouàlaà
p op i t .àйllesàseàp se te tàsousàlaàfo eàdeàg affitiàouàd i isio sàsu àu à e tailàe t e e tà asteà
etàdispa ateàd o jetsà o fe tio sàda sàlesà at iau àlesàplus divers (céramique, os, verre, gemme). 
“u àlaà aisselle,àl i s iptio àpeutà e ti àsoitàlaàfo tio àd ide tifie àleàp op i tai e,àsoitàdeàmarquer les 
récipients selon les denrées contenues, de sorte à ne pas mélanger les goûts et les odeurs. Dans le 
cercle privé, ces incisions sous forme de graffiti peuvent aussi prendre la configuration de dédicace ou 
de consécration aux Mânes ou aux Lares (Genii loci). Cette tradition de marquer la possession se 
retrouve également sur les lampes en terre cuite, et peut se rapporter non seulement à des 
appellations individuelles mais aussi à des groupes, des associations ou des sodalités à caractère privé. 
Co s ue e tào àt ou eà esài di esàdeàp op i t àouàd utilisatio àsu àlaà aisselleà pat e,à oupe,àplat,à
couvercle), les lampes à huile, les outils et ustensiles, les étiquettes en métal ou en os et les tessères. 
Un certain nombre des Instrumenta domestica eà so tà epe da tà d au u eà utilit à pou à laà
compréhension des gemmes :àlesàli gotsàd a ge t,àdeà ui e,àd tai à selo àlesà gio s àetàdeàplo .à
En plus de leur affectation et de la marque consulaire ou impériale qui peut y figurer (intérêt relatif de 
la titulature), ils ne portent habituellement que des indications de qualité, de poids ou de teneur en 
minerai. 
 
                                                             
384 Voir BINSFELD 2008, pp. 41-45. 
385 Voir BUONOPANE 2012, pp. 383-384, n°14 (CIL XV, n° 8043) : ADIVTORISΝC•|SENTI•PRISCI (servi). 
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§ .àMaisàilàe isteàd aut esàt pesàdeàsuppo tàdes uelsàdesài di atio sàutilesàpeu e tà t eàpuis es386.  En 
premier lieu, on peut citer les diplômes militaires qui nous renseignent notamment sur les listes 
onomastiques et les affectations militaires (au niveau de la typologie de ces dernières en particulier – 
abréviations, configurations), les antéfixes de terres cuite, ainsi que les divers équipements des soldats 
(boucliers, casques, lances, phalères, tabulae ansatae, ceinturons, vêtements et éléments en cuir) et 
sur lesquels les possesseurs ont apposé leur nom ou leur affectation sous forme de graffiti ou 
d i isio s387. Ensuite les objets votifs en or, en argent ou en bronze (plaquette le plus souvent) qui 
témoignent des habitudes cultuelles des peuples antiques et indiquent des formules prophylactiques, 
des consécrations, ainsi que, le plus souvent, le nom des dédicants388. On peut également mentionner 
la mosaïque et la céramique en ce qui concernent leurs apports à la connaissance des signatures 
d a tisa s,àdesà o pl e tsàauà egist eàfigu ,àdesà e tio sàduàp op i tai eàouàduà o a ditai eàdeà
l œu e,àetàdesàde isesàe àusageà àl po ueà isesàe àga de,à onseils, maximes philosophiques) et des 
dédicaces389. Les peintures murales, quant à elles, sont intéressantes au niveau des graffiti qui peuvent 
y être incisés : ces derniers nous renseignent sur la vie quotidienne dans le monde romain, à Rome 
même ainsi que dans les provinces où la tradition épigraphique des anciens royaumes hellénistiques 
est encore vivace. En effet, comme cela est attesté sur les vases peints, les graffiti sous forme de texte 
ou de figures étaient déjà en vogue durant la période classique età eà àl po ueàg o t i ueàetà
archaïque)390. La teneur de ces inscriptions est avant tout descriptive : elles nomment les portraits 
caricaturés, accompagnent de propos diffamatoires ou comiques les scènes érotiques (Lucius fellator 
par exemple), se rappo te tà àdesà essagesàd appelàauàsou e i à Lucius hic ou Lucius scripsit), à des 
œu à feliciter), à des versets ou des sentences poétiques. Elles peuvent aussi donner des informations 

ou actualiser des données sur des personnes vivantes ou mortes (Lucius natus / mortuus est) à la 
a i eàd u àal a a hàouàseà f e àau à esoi sàd u à ageà panem feci)391. Mais la grande majorité 

se présente sous la forme de salutations, de compliments amoureux (Lucia mea) et surtout 
d a la atio sàe à appo tàa e àlesàjeu àdu i ueàetàdeàl a phith t e.àDa sà etteàde i eàa eptio ,à
les indications épigraphiques données nous renseignent sur la tradition orale de ces manifestations et 
sur la manière dont le public appréhendait les joutes de gladiateurs, les venationes et les courses 
montées ou attelées392. Ceux-ci – les gladiateurs surtout – sont souvent mentionnés avec leur nom en 
lien avec une acclamation (nika, vincas), un monogramme servant de porte-bonheur (palma et laurus), 
leur armement (thraex, murmillo), le nombre de leurs victoires ainsi que l ole de lanistes ou la faction 
à laquelle ils appartiennent (Eros Caes. XVI, « É os,àdeàl oleàdeàC sa ,à ai ueu àdeàseizeà o ats »393 
/ Pitholaus Digonius veneti, « Pitholaus et Digonius de la faction verte »394). 
 
§6. En conclusion, siàl o àpeutà ite àdesàa tefa tsàdeàdiff e tesà atu esà ti esàa pho i ues,àg affiti,à
estampilles, mosaïques, peintures murales, bijoux, équipements militaires, outils, ex-voto, vaisselle, 
verre), ceux qui nous servent à éclairer les inscriptions sur pierre gravée sont surtout – comme nous 
l a o sà uàjus u alo sà– les empreintes de sceaux, les anneaux en métal (or, argent, bronze, fer) et – 
dans une certaine mesure – les objets domestiques (pesons, lampes, céramiques, jetons et tessères). 
 
§7. Maintenant que le cadre général de la glyptique gréco-romaine est dessiné, le corpus des 
i s iptio sàutilis esàpou à eàt a ailàd li it ,àlesà o e sàdeàdatatio àapp he d sàetàl histo iog aphieà
deàlaà e he heàes uiss e,àilàestàte psàd e à e i à àlaàsu sta tifi ueà oelleàdeàl tude : les inscriptions 

                                                             
386 Voir COLLINGWOOD, WRIGHT 1990, pp. 1-28. 
387 Voir COLLINGWOOD, WRIGHT 1991, pp. 44-68. 
388 Voir ibid., pp. 69-83. 
389 Voir WACHTER 2001, pp. 281-282. 
390 Voir LANGNER 2001, p. 143. 
391 Voir ibid., pp. 21-26. 
392 Voir ibid., pp. 45-58, pls. 36-70, nos 759-1139. 
393 Voir WEISS, AUBRY 2009, p. 250, n. 108. 
394 Voir AUBRY 2011a, p. 660, n. 108. 
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elles-mêmes, leurs types, leurs configurations, leurs particularismes, leurs natures et leurs formes. 
Cette analyse est présentée dans la seconde partie de mon exposé (Partie II). 
 
 

***** 
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PARTIE I : ASPECTS FORMELS DES INSCRIPTIONS   
 
Cette seconde partie est exclusivement consacrée aux types, aux configurations, aux particularismes 
épigraphiques, à la nature et aux formes des inscriptions sur pierre gravée et support annulaire 

talli ue.àIlàs agitàd u eàapp o heà thodologi ueàa eàe lusi e e tàsu àlaàl ge deàelle-même, 
comment elle se présenteàetàleà essageà u elleàappo te. 
Co eàjeàl aiàd j àsoulig ,àleàspe t eàd a al seàdesài s iptio sàseà pa titàe t eàles pierres gravées 
(précieuses ou fines), serties ou non dans des bagues, et les anneaux à chaton métallique. 
Conséquemment, la variété des agencements épigraphiques sur les gemmes et les anneaux dépend 
principalement de la « contrainte de cadre »395, est-à-dire de la place à disposition, soit sur le chaton, 
soitàsu àleà o tou àduà ijou,àpou àl i isio àd u eàl ge deàg e ueàouàlati e.àái si,àsià laàplupart des 
inscriptions trouve leur place sur la surface des intailles, des camées et des chatons métalliques, on 
trouve toutefois des exceptions à cette règle, les légendes pouvant marginalement se situer sur les 
épaules (voir n° 348 ci-dessous [Pl. 51, fig. 343]), le contour externe circulaire ou polygonal (voir nos 
195, 226 et 378 ci-dessous [Pls. 86-87, figg. 594-595 ; 118, fig. 823]), voire laàfa eài te eàdeàl a eauà
(voir n° 200 ci-dessous [Pl. X, fig. 167]). 
 

 
Ill. 1 

Les configurations épigraphiques (A-J) réparties en dix-sept groupes (sans type A simple). 
 
 
1. ‹ζPй“àD IΠ“C‘IP‹IOΠ“  

 
§1. Les inscriptions sur les pierres gravées sont classées en dix types principaux – au uelsàj aiàdo à
les lettres A à J – répartis en dix-huit groupes, dont dix-sept sont représentés [Ill. 1].  
Le TYPE A est le plus courant : il reprend les légendes qui courent tout autour de la périphérie du registre 
figuré. Ces dernières sont de type A (très rare – voir n° 48 ci-dessus)396, et surtout A1 ou A2 selon que 
lesàlett esà uiàlesà o pose tàso tàtou esà e sàl extérieur [Pl. C, fig. 16] ouà e sàl i t ieu  [Pl. 13, fig. 
81]. Par extension, les légendes se trouvant dans la partie médiane, et inscrites verticalement (même 

                                                             
395 Voir BRUNEAU, BALUT 1997, pp. 105-106 (proposition 85). 
396 Voir également point 1.1. ci-dessous, §10 ci-dessous, paragraphe introductif : différence entre type AG et GA. 
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s ilàs agitàd u e initiale), sont également classées respectivement dans le type A1 ou A2 [Pl. B, figg. 7-
8]. 
Le TYPE B est une variation du type A qui joue sur la rupture duàse sàdeàle tu eàetà uiàs appli ueà àdesà
légendes qui demeurent en périphérie, mais qui sont circonscrites dans les deux quadrants supérieurs 
ou inférieurs (voire les deux). Le type B1 [Pl. C, fig. 17] sulteàd u à o p o isàe t eàlesàt pesàá àetà
A2 :àl i s iptio àde eu eàtoutàautou àduà otifài o og aphi ue,à aisàpou àdisti gue àlaàpa tieàhauteà
deàlaàpa tieà asseàdeàl i age,àetàpou àfa ilite àlaàle tu eàdeàl i s iptio ,à etteàdernière est gravée en 
deu àlig esàdisti tesài pli ua tàu eà uptu eàduàse sà o eàda sàleà asàd u à etou à àlaàlig e .àΚesà
types B2 [Pl. C, fig. 18] et B3 [Pl. C, fig. 19], en tant que subdivision du type B principal, sont, eux, 
circonscrits dans les quadrants inférieurs (B2) ou supérieurs (B3), les lettres tournées respectivement 
e sàl i t ieu à B àetà e sàl e t ieu à B . La légende est réduite à une seule et non plus deux lignes. 

Enfin, les types B4 [Pl. 13, fig. 82] et B5 [Pl. 13, fig. 83] sont les pendants des deux types précédents, 
à la diff e eàp sà ueàlaàdi e tio àdesàlett esàestài e s eà e sàl e t ieu àe àB ,à eà uià ousàdo eà
B ,àetà e sàl i t ieu àe àB ,à eà uià o espo dà àB . 
Le TYPE C est également très courant et se distingue avant tout par le fait que les lettres – souvent des 
initiales – so tàpla esàdeàpa tàetàd aut eàduà egist eàfigu à [Pl. 5, fig. 30 ; pl. 9, fig. 56]. Ce dernier 
sépare donc les éléments de la légende (qui peut consister en un mot unique). 
Le TYPE D – divisé en type D1 [Pl. C, figg. 20-20bis] ou D2 [Pl. 13, fig. 84] selon que la légende court de 
haut en bas ou de bas en haut – est la variante horizontale du type B1 : par rapport au registre figuré, 
l i s iptio à estàplus disposée entre les quadrants supérieurs et inférieurs, mais sur les côtés latéraux 
et en respectant toujours le principe des deux lignes et de la rupture du sens de lecture. Les deux 
parties de la légende agissent un peu comme une pince qui tiendrait le registre figuré entre ses 
mâchoires. 
Le TYPE E est caractéristique des inscriptions qui sont disposées aléatoirement sur le registre figuré et, 
e àpa ti ulie ,àdesàlett esài e s esàouài d pe da tesàd u àpla àdeàle tu eàg al [Pl. 13, fig. 85]. 
Le TYPE F,àe t e e tà a eàsu àlesàge es,àp e dàlaà o figu atio àd u eài s iptio à u ifo eà[Pl. 
D, fig. 21],àpou à la uelleà laàp e i eàpa tieàdeà l i s iptio àseà oiseà àa gleàd oitàa e à laàse o deà
la uelleà està e o aissa leà pa à leà faità u elleà està oup eà e à so à e t eà pa à l a e de la première, 

principale donc initiale). 
Le TYPE G caractérise les pierres à texte sans registre figuré [Pl. D, fig. 22] : il prend la configuration 
d u eài s iptio àe àune ou plusieurs lignes parallèles (à la manière du type B1,à aisàsa sà u u à otifà
i o og aphi ueà eà ie eàs i te pose àentre les termes de la légende). 
Le TYPE H reprend, lui, les inscriptions qui sont à l exergue, sous la ligne de sol ; cette dernière est 
primordiale pour le différentier du type B2 [Pl. A, fig. 4 ; pl. 5, fig. 27]. 
Le TYPE I, caractéristique des inscriptions qui coupent leà egist eàfigu àe àso à ilieu,àestàs i d à àl i sta à
du type A et D en deux sous-catégories : le type I1, qui se présente horizontalement [Pl. D, fig. 23], et 
le type I2, verticalement, de bas en haut [Pl. S, fig. 133] ou de haut en bas [Pl. 13, fig. 86]. Si la légende 
est en diagonale (extrêmement rare), on parle simplement de type I « marginal » [Pl. 98, fig. 679].  
Enfin, le TYPE J seà e o aîtàpa àleàfaità u ilàestài lusàda sàu à egist eàfigu àd li it àhe ti ue e t 
– o eàda sàu à ou lie ,àsu àleàso leàd u eà olo e,à à l i t ieu àd u à a tou heàouàd u eà tabula 
ansata [Pl. 9, figg. 54-55] –  ou englobé par lui [Pl. 12, fig. 78].  
 
 
1.1. TYPES DOMINANTS ET RÉCESSIFS 

 
§1. Toutefois, ce catalogage grossier ne permet pas de souligner les particularités des inscriptions de 
ha ueà at go ie.àC estàpou uoià ilà fautà o e i à ueà les types qui président à la configuration de 
l i s iptio àpar rapport au registre figuré sont de deux natures : soit ils sont dominants, soit ils sont 
récessifs. 
Les caractères dominants sont ceux qui régissent l i s iptio àda sàso àe se leàou,à àtoutàleà oi s,à
sa partie la plus compacte : 



85 
 

131. FURTWÄNGLER 1896, p. 241, n° 6559, pl. 46 [Pl. 13, fig. 87] = PANOFKA 1851, pp. 430-431, n° 55, 
pl. II/6. WALTERS 1926, p. 240, n° 2375, pl. XXVIII [Pl. 102, fig. 707] : sur le moulage de T. Cades 
d une cornaline de Berlin est figuré une scène à thème dionysiaque. Une panthère saute sur 
une ciste sur laquelle se trouve un masque de silène. Dans le champ, un thyrse, un plan de 
vigne et une inscription. Cette dernière se lit C•C/A͡NI|N|I (selon Th. Panofka et J.J. 
Winckelmann) ou C•C/A͡VI|N|I. Le type de l inscription, assez aléatoire, pourrait faire penser à 
un type E. Toutefois, le plan de lecture de chaque lettre estàleà eàetàau u eà estài e s e.à
La première partie de la légende C•C/A͡NI respectivement C•C/AV͡I est clairement de type B3 : 
ce dernier sera donc le type dominant. Quant aux indices récessifs, qui précisent davantage 
leà a a t eàfo elàdeàl i s iptio ,ào àpeutàopte àpou àlesàt pesàGà a àtoutesàlesàlett esàso tà
dans le même plan de lecture, les unes sous les autres pour N|I), J (la dernière lettre est 
incluse dans un espace fermé entre la ciste, la patte arrière du fauve et la ligne de sol) et C 
(la partie en B3 étant elle-même séparée en deux par le thyrse – le type C étant caractérisé 
pa àsaàfo tio às pa at i eàdeàl i s iptio àpa àleà egist eàfigu ). En conclusion, la légende 
C•C/A͡NI|N|I ou C•C/A͡VI|N|I est de type B3CGJ. C est vraisemblablement la configuration 
particulière du registre figuré – un animal sur ses pattes arrière – qui impose une telle 
dispersion des éléments de l i s iptio .à йn effet, sur un jaspe rouge du British Museum 
ep se ta tà u eà h eà atteig a tà lesà a hesà sup ieu esà d u à pal ie ,à so à petità
l allaitant, une légende de type AEGJ (trois facteurs récessifs au maximum) est disséminée 
aléatoirement (E) toutàautou à á ,à àl e ergue (H) et à sous le ventre du capriné (J), mais selon 
un plan de lecture horizontal (G) : R S | N | P | Y | C H | I | V (transcription dans le sens des 
aiguillesà d u eà o t e,à e à pa ta tà duà haut .à Cetteà suiteà anarchique de lettres reprend 
vraisemblablement le cognomen « crypté » Phrynicus (Phrunicus)397, homonyme notamment 
d u àg a ai ie àduà IIème s. apr. J.-C. (Phrynicus Arabius). Κ utilisatio àd u àY etàd u àV a 
possiblement à dessein de différentier les deux voyelles afin de faciliter la restitution de 
l e se leàetàdeàsoulig e àla racine étymologique grecque de l appellatio  ( ύ ι ος)398. 

 
§2. Les caractères récessifs sont conséquemment les types annexes qui précisent la configuration de 
l i s iption, et leur définition devient alors davantage spécifique. Chaque légende est classée selon 
un seul type dominant et, au maximum, trois types récessifs. 
 
Sur un corpus de plus de 1 900 inscriptions sur pierres gravées, la répartition se fait comme suit : 
 

TYPE DOMINANT (+1) NOMBRE D OCCURRENCES 
SUR INTAILLES ET CAMÉES 

POURCENTAGE  
(ARRONDI AU 1/20

E) 
COMBINAISONS DE TYPES 
RÉCESSIFS ATTESTÉES 

Type A 6 0.25% 5 
Type A1 359 18.30% 18 
Type A2 329 16.70% 16 
Type B1 115 5.85% 20 
Type B2 180 9.15% 18 
Type B3 175 8.90% 12 
Type B4 15 0.75% 2 
Type B5 10 0.50% 1 
Type C 172 8.75% 14 (+7)399 
Type D1 24 1.20% 3 

                                                             
397 Voir OPEL III, p. 140, « Phrynichus / Phrunicus / Prunicus ». Voir également ABERSON 2001, p. 625, n. 29 : lamelle 
d o à à fo tio à d e -voto provenant de fouilles à Strasbourg et portant le nom du dédicant Phrunicus, 
G•C•ARGENT• | PHRVNICVS•, G(enio) c(astrorum) Argent(oratensium) / Phrunicus = CIL XIII, n° 5966). 
398 Voir LGPN II, pp. 466-467 (Vème-IIIème s. av. J.-C.) ; III, A, p. 469 (Ier s. av. J.-C. – Ier s. apr. J.-C. : Prunicus = CIL IV, 
n° 7941 ; 9112). 
399 Ilàs agitàdeàseptàt pesàC particuliers dont je traiterai au point 2.3.2. ci-dessous (type C1 à C7). 
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Type D2 16 0.80% 3 
Type E 1400 0.05% 1 
Type F 4 0.20% 1 
Type G 300 15.25% 18 
Type H 78 3.95% 2 
Type I 1401 0.05% 0 
Type I1 20 1.00% 5 
Type I2 15 0.75% 6 
Type J 70 3.55% 14 
   159 (+7) 
Types « composites »402 33 1.65% 20 
Types inversés403 47 2.40% 30 
TOTAL (+17)404 1970 100% 216 (+17) 

Ill. 2 
Table de répartition des inscriptions sur intailles, camées et anneaux métalliques par type (A-J)405. 

 
 
§3. La nature des types diffère selo à u ilsàso tàdo i a tsàouà essifs.àPou à esàde ie s,àpa àt pe,à
l i te p tatio àestàlaàsui a te : 
Le TYPE A, s il est récessif, i di ueàsi ple e tà u u eài s iptio àd u àt peàdo i a tàaut eà leàplusà
souvent de type C, G et E – dans son unique occurrence) se retrouve en bordure de la pierre : 

132. AGDS III, Kassel, p. 211, n° 60, pl. 92 [Pl. 14, fig. 88]. HENIG 2007, p. 139, n° 380, pl. XLIII = 
HENIG 2009, p. 141, fig. 1. MAASKANT-KLEIBRINK 1978, p. 358, n° 1130, pl. 174 [Pl. 14, fig. 88bis] 
:àe à a geàd u eà ep se tatio àdeàMe u eà ou tàu eàl ge deàe àt oisàlett esàT | R | R. Elle 
est de type GA,à a àelleàseàp se teàe àauta tàdeàlig esà u ilà àaàdeàlett es,à aisàsu àlaà o du eà
de la surface gravée,à àl i sta àd u eàa uletteàe à o aline du Royal Coin Cabinet de La Haye, 
figurant un personnage nu avec un fléau (Osiris-Sol ? ,à etàdo à l i s iptio àp iph i ue,à
|R|C| |D pour Arcadius,à seà d eloppeà deà pa tà età d aut eà deà laà t teà età le long du corps, 

latéralement, en lignes successives (type GAC)406. De la même manière, une représentation 
de grylloi sur jaspe rouge provenant du Norfolk (Angleterre / Ier-IIème s. apr. J.-C.) qui constitue 
laàseuleàattestatio àd u àt peàйàdo i a tàsur les gemmes [Pl. 13, fig. 85] fournit une légende 
[I?]-C-E|И, allusion à la tribu celte des Iceni ou des Cenomagni, dont le type E dominant va de 
pai àa e àu eàdispositio àe àp iph ieàduà egist eàfigu .àCo s ue e t,àl i s iptio àestà
de type EA. Ilà eàs agitàpas,àda sà esà asàp is,àdesàt pesàá àouàA2, car les lettres ne sont 
tou esà ià e sàl i t ieu ,à ià e sàl e t ieu ,àetàilà àaàu eàdis o ti uit àduàpla àg alàdeà
lecture. 
 

§4. Les TYPES A1-A2 sont, eux, extrêmement rarement récessifs et uniquement dans des situations 
tangentes : tel est le cas,àpa àe e ple,àduàs eauàd Ermotimos (n° 65 ci-dessus) pour lequel la légende 
EPMOTIMO EMI est séparée en deux parties [Pl. 7, fig. 40]. Si EPMOTIMO est placé au-dessus du motif 
iconographique figurant une brebis (type B3), la forme verbale EMI se situe dans le registre latéral 

dia ,àtoujou sàlesàlett esàtou esà e sàl e t ieu .àIlàse aitàdo àte ta tàd appli ue à àl e se leà
deàl i s iptio àu àt peàá C (étant donné que le registre figuré coupe cette dernière en deux), mais 

                                                             
400 Voir n° 132. 
401 Voir n° 496 ci-dessous. 
402 Voir point 1.3. ci-dessous. 
403 Voir point 2.3.1. ci-dessous. 
404 Chaque type dominant (19) compte aussi à titre de type simple, à part les types A et E (-2) ; la seule occurrence 
du type E en tant que type principal est jointe au type récessif A. 
405 Voir §15 ci-dessous (explication statistique). 
406 Et non par le type ACG (voir n° 48 ci-dessus) [Pl. 5, fig. 31]. 
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comme la partie principale la plus compacte est clairement dans le registre supérieur et que le verbe 
estàda sàlaàpa tieà dia eà s ilàa aità t àda sàu àdesà uad a tsài f ieu s,àlaà uestio à eàseàpose aità
pas ,àilàestàp f a leàd opte àpou àu à lasse e tàe àt peàB A1C. 
 
§5. Le TYPE B1, de même, implique une précision spatiale par rapport au type dominant, exclusivement 
le type C :  

133. SPIER 2007, p. 41, n° 193, pl. 26 [Pl. 14, fig. 89] :à laà ep se tatio à d u à poisso à està
accompagnée de deux lettres, I | X, pour la « didascalie » à fo tio àd a osti he IXΘYC, ἰ θῦς,à
« poisson » – Ἰ σοῦς à ισ ὸς à οῦ à ἱὸς à ( ή ), « Jésus-Christ, fils de Dieu, Sauveur » 
–,àdeàpa tàetàd aut eàduà otifà t peàC ,à aisàselo àu àa eàdeàle tu eà e ti alàetà o àho izo tal,à
à la manière des types B1. Donc, la configuration est de type CB1. On retrouve cette même 
configuration sur un sceau de Délos407 avec les deux lettres au-dessus et au-dessousàd u à
portrait : Θ | H.àO àpeutà toutefoisà o de à ueà l a ilisi ilit à desà lett esà lisi lesà auta tà
tournées ve sà l e t ieu à ueà e sà l i t ieu àpeut,àda sà lesàdeu à as,à i di ue àaussià u ilà
s agitàd u àt peàCA1 ou CA2 (si, respectivement, les deux caractères ensembles sont orientés 
en dehors ou en dedans). 

 
§6. Les TYPES B2-B3 eux-aussi ont cette même portée spatiale qui consiste, cette fois, à attirer 
l atte tio à su à leà faità ueà l i s iptio à està soit centrée respectivement dans la zone inférieure ou 
supérieure de la gemme,à soitàsitu eàda sà l espa eà li eà laiss àe -dessous ou en-dessus du registre 
figuré principal : 

134. ZWIERLEIN-DIEHL 2007, p. 424, fig. 530, pl. 113 = AGDS II, p. 156, n° 411, pl. 72. PANOFKA 1851, 
p. 411, n° 31, pl. I/31 [Pl. 14, figg. 90-91] : les caractères récessifs B2 et B3 se retrouvent en 
connexion avec les types dominants A1, C, D2, G, H, I1 et J. Dans la majorité des cas, il situe 
l i s iptio àdi e te e tàpa à appo tàauà egist eàfigu à età eàpa foisài lusàe àpa tieàda sà
ce dernier). Ainsi, sur une sardonyx rubanée de Berlin, datant du milieu du Ier s. av. J.-C. et 
etta tàe às eàu eà hasseàauàsa glie ,àl i s iptio àLVPVS – qui reprend le nom du cavalier 

ou celui du cheval représenté – se situe-t-elle sous le registre principal (le chasseur et sa 
monture) mais e glo eàda sàu àp i t eàhe ti ueà àpa àlesàpattesàdeàl animal, la 
ligne de sol et le gibier (type J). De fait, la légende est de type JB2. Au contraire, sur la gravure 
d u eà o ali eà ep se ta tàu àAmor p ha tàsu àlaàp oueàd u à a i e à rames (sans doute 
une galère),àl i s iptio  e àdeu àlig esà t peàG ,à ueàl auteu à estitueàpa àEV|RORA (mais il 
s agità aise la le e tà deà EV|P͡RORA, une formule augurale408 ou une appellation 
sémantiquement inspirée de la prora du motif iconographique et translittérée du grec), se 
place cette fois-ci au-dessus de la scène principale (type GB3). 

135. SENA CHIESA 1966, p. 414, n° 1503, pl. LXXVI [Pl. D, fig. 24] : de façon similaire, sur une 
représentation allégorique (symboles de chance et de prospérité) en lien avec un anneau 
d adoptio ,à leà o àduàp op i tai eàdeàlaàsardoine, M•V RRI•Q•F (la mention de la filiation 
soulig a tàlaà otio àd adoptio ,àestài s itàho izo tale e t,àe àt a e sàduà egist eàfigu ,àleà
oupa tàd u eà e tai eà a i eàe àdeu à t peàI .à‹outefois,àlaàpositio àdeàl i s iption en 

écriture spéculaire ne se situe certes pasàsu àlaà o du eà i f ieu eà t peàB ,àpuis u ilà àaà
e o eà laà p se eà d u eà assueà età d u à th seà sousà laà l ge de,à aisà toutà deà eà
suffisamment excentrée par rapport àl a eà e t alàpou àluiàappli ue àu àt peà essifàad hoc 
(type I1B2). 

                                                             
407 Voir STAMPOLIDIS 1992, p. 278, n° cat. M7 (1259), pl. LXVII/15. 
408 Litt. « Heureuse proue ». On peut trouver un lien avec Éros pêchant et y voir une formule augurale visant à 
o te i àlaàfa eu àd u eàp heàe à e àf u tueuseà ie à u u à a i eà à a esà eàseàp teàgu eà àu à ateauàdeà
p he .àΚ ajoutàdeàl i s iptio àse leàdo à t eài te e uà àpost io iàdeàlaàg a u eàd u à otifài o og aphi ueà
qui « convenait » à cette « didascalie » ; Euprora,à e à ta tà u appellation paronomastique (non-attestée), est 
gale e tà sus epti leà deà s a o de à a e à eà d alageà h o ologi ueà e t eà laà g a u eà duà otifà età elleà deà

l i s iptio .àVoi àPa tieàIII,àta l.à . . .à « Appellations sémantiques ou paronomastiques ») et 2.6.3., nos 1-2. 
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й àsus,àleàt peà essifàB /B à lai eàsu àleàse sàdeàle tu eàdeàl i s iptio àdeàt peàá C ou A2C (voir 
§7 ci-dessous) selon que cette dernière se déchiffre en passant par le registre inférieur (type A2B2C 
– voir n° 490 ci-dessous409) [Pl. 91, fig. 623] ou supérieur de la gemme (type A1B3C) [Pl. 91, figg. 625 
et 627-628]. 

 
§7. Le TYPE C est, de loin, le caractère récessif le plus courant en relation avec les légendes des pierres 
gravées. Ilàs appli ueàd sà ueàl i s iptio àseàt ou e,à eà i e e t,ài te o pueàpa àleà egist eà
figuré. Il apparaît ainsi en concomitance avec pratiquement tous les types dominants. Pour ne citer 
que divers exemples déjà croisés, on peut mentionner toutà d a ord la cornaline de la collection 
Mariette (voir n° 117 ci-dessus) sur laquelle la légende C-RANIANI, reprenant le surnom Granianus, est 
coupée en deux par un arbuste [Pls. 11-12, figg. 72-73] ;à o eàl i s iptio àseàsitueàe àdiago aleàau-
dessus du registre figuré principal (comme nous venons de le voir), elle est de type B3C (voire B3CI car 
la partie principale pénètre dans le registre figuré – voir §12 ci-dessous). On peut aussi 
mentionner deux pierres de facture italique : la première, représentant une scène de maschalismos 
(n° 105 ci-dessus) [Pl. 11, fig. 68] etàautou àdeàla uelleàl i s iptio àdeàt peàá ,àC•IVLIVS•GE/MI-NVS, 
est incisée en deux parties, la tête du guerrier ne permettant pas à la légende de suivre en continu la 
bordure de la surface gravée (type A1C) ; et la seconde, une cornaline mettant en scène un hoplite 
agenouillé et au-dessusàdu uel,à à laàli iteàdeàlaà o du e,à ou tàl i s iptio àVIB-I ΝCΝF, de type B3C, 
voire B3CJ (n° 102 ci-dessus) [Pl. 11, fig. 66]. Mais il existeàu à e tai à o eàd aut esàe e ples : 

136. WALTERS 1926, p. 169, n° 1549, pl. XXI [Pl. 13, fig. 81] : àl i sta àdeà elleàdeàC. Iulius Geminus, 
l appellatio àL•Ν /ΝVOLCEIV-M•P-AVLVM est coupée en plusieurs endroits du fait de la place 
prise par le registre figuré (type A2C). Notons que le registre figuré est décrit par H.B. Walters 
o eà ta tàu eààeffigieàdeàDio sosàouàdeàjeu eàho eà eàs a o oda tà ueàfo tàpeuà

des attributs de la divinité ;ào ,à etteà o positio à estàpasàsa sà appele à elleàduàp t eà
offrant une libation et portant la formule PO IΧNEΨΝ |Ν LI-BE (n° 111 ci-dessus ,à d o à laà
p se eài iàduàth se,àd u eàa pho eàetàd u à at e. 

 
§8. Les TYPES D1-D2, quant à eux, se retrouve extrêmement rarement en tant que caractères récessifs 
sur les gemmes410.àâà aà o aissa e,àilsà appa aisse tàque dans trois cadres distincts : soit sur les 
gemmes paléochrétiennes à légende « hagiographique » (voir nos 261 et 274 ci-dessous – type GD1), 
soit sur deux nicolos du IIème s. apr. J.-C. (voir n° 369 ci-dessous – type GD1 et GD2), soit à deux reprises 
en lien avec les inscriptions dites « composites » (voir point 1.3. ci-dessous, §1) sur lesquelles il est 
judicieux de revenir dès à présent. Le premier cas est un exemple que nous avons déjà croisé (n° 44 ci-
dessus) [Pl. 5, fig. 29] : sur un disque en bronze, représentant sans doute une Fortune, court 
l inscription VRELIVSΝ T TI NVSΝ VRELIVSΝ F|ORTV|LV TVS. Épigraphiquement, la légende est dite 
« composite » car elle est définie par deux types dominants distincts : la partie VRELIVSΝT TI NVSΝ
VRELIVSΝF, périphérique, est de type A1, et le reste, ORTV|LV TVS,àfla ueàl effigieàa th opo o pheà

de bas en haut (type D2). La possibilité de mettre un des types D en mode récessif implique que la 
légende principale doit subir une rupture du sens de lecture selon un axe vertical. Si dans le cas 
présentement traité, nous avions opté pour un type A1D2,à elaà i pli ue aità ueà està laà l ge deà
périphérique de type A1 elle- eà uià aà u à pa ti ula is eà deà a a t eà D à età o à l i s iptio à
additionnelle se situant deàpa tàetàd aut eàduà otifài o og aphi ue.àCetàe ouilla i i est susceptible 
d t eà lai ià pa à leà se o dàe e pleàdeà t peàDà essifà attest à à aà o aissa e, et également 
intégré dans une légende « composite » :àilàs agitàaussi d u eàpie eà ueà ousàa o sàd j àt ait eà °à à
ci-dessus), à savoir le célèbre scarabée étrusque de la collection Stosch mettant en scène cinq des sept 
rois argiens étant venu assiéger la ville de Thèbes [Pl. 10, fig. 59]. Or, chaque protagoniste se voit 

                                                             
409 Et non pas le type B2A2C (voir n° 65 et point 1.1. ci-dessus, §4 : EPMOTIMO EMI) [Pl. 7, fig. 40]. 
410 Ne pas confondre le type GD et le type GC. Voir n° 146 ci-dessous (I|E/S|V, type GC ou GD1) [Pl. 103, fig. 714]. 
Voir également n° 274 et 369 ci-dessous : respectivement I|Є|SΝ/ΝX|R|S (type GD1) [Pl. 84, fig. 578], et L|V͡R|S/I| |S 
(type GCD1 ou GD) [Pl. N, fig. 97]. 



89 
 

attribuer sa dénomination selon sa place dans la scène : à Amphiaraos ( MΦIAPE), assis au centre, 
correspond une légende de type I2 (inscrite verticalement entre deux sceptres qui coupent la scène en 
deux). Mais le reste des inscriptions est disposé dans la périphérie correspondant au dos des autres 
personnages tournés vers Amphiaraos. Il semble adopter une configuration apparemment de type A1C 
toutesàlesàlett esà ta tàtou esà e sàl e t ieu  etàl inscription séparée en deux registres distincts) : 

à droite – sur la pierre –  sont mentionnés Tydée et Polynice (TVTE | ΦVLNICE) avec un léger 
chevauchement, presque en deux lignes ; et à gauche, Parthénopée et Adraste ( APΘANA AEϟ 

ATPEϟΘE .à ‹outefois,à u à œilà atte tifà e a ue aà ueà lesà deu à pa tiesà di e ge tesà deà laà l ge deà
prétendument de type A1C sont lisibles de haut en bas, à la manière du type D1 : il y a donc rupture du 
se sàdeàle tu eà aisàa e àlesàlett esà solu e tàtou esà e sàl e t ieu .àO àpeutàconséquemment 
statuer sur un type composé A1CD1. Κ e se leàdeàlaà o i aiso à pig aphi ueàestà« composite » car 
elle réunit une légende de type I2 avec une autre de type A1CD1. 
 
§9. Le TYPE E est, à une exception près (voir n° 132 ci-dessus), exclusivement récessif. Il qualifie les 
légendes pour lesquelles il y a discontinuité du plan de lecture (voir nos 179, 300, 452, 469, 471 et 473 
ci-dessous)411, disposition aléatoire des caractères dans le registre figuré (voir n° 131 ci-dessus) ou 
inversion des lettres pa à appo tàauàse sàdeàp og essio àdeàl i s iptio . On le trouve en connexion 
avec les types A1, A2, B2, B3 et C : 

137. AGDS I, 1, p. 106, n° 630, pl. 64 [Pl. 14, fig. 92] : le type E souligne en premier une rupture 
dans le plan général de disposition des lettres (pour le type A1, par exemple, elles sont toutes 
tou esà e sà l e t ieu .à “u à u eà o ali eà ep se ta tà É os,à te a tà leà foudre et un 
sceptre, est disposée en périphérie une inscription E-YXI-Z (type A2C) ou plus 
vraisemblablement E-YXI|N. Dans cette seconde hypothèse, le N final serait disposé selon un 
plan de lecture horizontal (type I) età o à plusà tou à e sà l i t ieu à o eà leà esteà deà
l i s iptio à t peàá  :àda sà eà as,à leà a a t eà essifàestàappli a leà à l i s iptio àp iseà
comme un tout – étant donné que cette dernière fait référence à une appellation ou à une 
formule dédicatoire412. EYXIN est donc de type A2CEI (voir également n° 474 ci-dessous : P-E-

RE). 
138. AGW I, p. 114, n° 318, pl. 55 [Pl. 14, fig. 93] : sur une sardoine mettant en scène un voyageur 

portant u eàtu i ue,àu à a teauàetàs appu a tàsu àu à to ,ào à et ou eàleà eàt peàá E. 
“aufà ueàda sà eà asàp is,àleà a a t eà essifàйà sulteàd u eài e sio àdeàlett eàda sàlaà
g a u eàdeàl appellatio  : NOBILIƧ (rétrograde). Le type E résulte moins d u àvéritable dessein 
deàl a tisteàdeà ett eàu eàlett eà àl e e sà s t ie à ueàd u eàsi pleàe eu àdeàg a u eà leà
se sàdesàlett esàestàpa foisàdiffi ileà àapp he de àpou àleàlapi ideàs ilàdoitàdeàsu oîtà fl hi à
au sens de gravure rétrograde sur la pier eàe à ueàd u àusageàsigillai e . 

139. ZWIERLEIN-DIEHL 1986, p. 265, n° 801, pl. 140 [Pl. 14, fig. 94] : sur une pâte de verre de 
Würzburg, gravée à l effigieàdeàt oisàpe so agesà à laà a i eàdesàpo t aitsài p iau àduà
début du IIIème s. apr. J.-C.413, se présente une suite de lettres selon une configuration de type 
B3 (voire A1) : ИΝ BΝ VΝ A.à Maisà l i t tà i ià està dou le : on y rencontre les deux critères 
précédemment exposés pour qualifier un type E récessif, à savoir une discontinuité du plan 
de lecture (entre les lettres ИΝBΝV,àd u eàpa t,àetàlaàlett eàA,àd aut eàpa t ,àetàu eài e sio àdeà
lettres (sur la pâte de verre elle-même, la lettre B ;à su à l e p ei te,à laà lett eà И). Il faut 
cependant reconnaître que la légende présente de nombreuses imperfections (haste 
terminale supérieure du B, terminaisons de la lettre V qui ne sont pas parallèles à la ligne de 
sol,à lett esà i e s es,à pla à deà le tu eà g al à uià t ahisse tà leà faità u elleà aà d à t eà

                                                             
411 Voir également point 1.5.4.3. ci-dessous, §1-2 (A|NΘIMO|Y) :àleàt peà essifà estàpasàй,àjusteàB2CGH. 
412 Dans Archeologia 164 (1982), p. 84 (P. Dessalle, Albi, annonce, illustration) et Archeologia 166 (1982), p. 86 
(N. Thierry, Commentaire), sur un ex- otoà àu eàdi i it àd ásieàMi eu e,àleàd utàdeàl i s iptio ,àйζXIΠà йOI à
est restitué par « offrande aux dieux », littéralement « [Θ aiàfaitàu e]àoff a deàau àdieu  » (stèle du IIème-IIIème s. 
apr. J.-C.). 
413 Voir ZWIERLEIN-DIEHL 2011. 
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confectionnée par un artisan-graveur amateur ignorant de la syntaxe. On peut concéder à sa 
d ha geà ueàlesàlett esài e s es,àauta tàsu àl e p ei teà ueàsu àleàta po ,àa aitàpeut-être 
àdessei àdeà o i e àu eàlisi ilit àdeàlaàl ge deàauta tàe àpositifà u e à gatifà àl instar, 

par exemple, duàti eàd u àplateau de balance romaine en bronze414. 
140. AGDS III, Kassel, pp. 201-202, n° 28, pl. 90 = ZWIERLEIN-DIEHL 1986, pp. 91-92, n° 133, pl. 28 

(copie) [Pl. 15, fig. 95] : sur un nicolo italique (IIème s. av. J.-C.) mettant en scène une nouvelle 
représentation de maschalismos u àjeu eàho e,àa àd u àglai e,às uteàlaàt teàdeàso à
ennemi dont le corps décapité jonche le sol), le quadrant latéral est orné des duo nomina 
abrégés du possesseur de la pierre (type A1), C•ИIG.àO ,ài i,àl aspe tà àp io iàleàplusài t essant 
sideàda sàl appa e teài e sio àdeàlaàlett eàИ.àMaisà elaàestàd àu i ue e tà àl i e sio à

gauche-d oiteàe t eàleà oulageàetàleàta po .à‹outefois,àsiàsu àl e p ei teàlaàlett eàappa aîtà
àl e d oit,àleàse sàdeàle tu eàestàfauss ,àpuis ueàlaàl ge deàseà lit de droite à gauche. Dans 
etteà e tualit à gale e t,àleàt peàйàs appli ueà t peàá E). Cette configuration se rapproche 

des sens de lecture inversés que je traiterai au point 2.3.1. (ci-après). 
141. SENA CHIESA 1966, pp. 327-328, n° 948, pl. XLVIII [Pl. D, fig. 25] : tout en restant dans la 

th ati ueàdeà l i e sio àgau he-droite, il est cependant des cas où les apparences sont 
t o peusesàetàpou àles uellesàilà àaàau u ài di eàdeàt peàй. Sur un autre nicolo apparaît le 
philosophe Diogène, assis dans sa pithos, et faisant face à un disciple lisant un volumen. 
Disséminée autour du registre figuré, une inscription qui reprend des tria nomina : A C / LO-

CVPL/E/S. De prime abord, il peut sembler que la lettre S est inversée (Ƨ) si on la lit en mode 
B1C (deux lignes superposées se lisant chacune de gauche à droite). On remarque toutefois 
u àtoutàleà oi s,àilà àaàu eài e sio àduàse sàdeàle tu eàdeàgau heà àd oite,àpuisàdeàd oiteà
à gau heà à laà a i eà d u à boustrophédon) entre la partie supérieure et inférieure de 
l i s iptio à u à t peà B C avec inversion en fait). Or, la solution est tout autre :à ilà s agità
si ple e tàd u àt peàá à lett esà e sàl e t ieu àdo tàlesàdeu àde i esàlett esàseàsitueàe -
dessus de la ligne de sol, inclues dans le registre figuré (type A1CJ), et pour lequel aucune 
lett eà estài e s e. âàl i e se,àu àt aite e tà pig aphi ueàsi ilai e,àappa aissa tàsu àu à
moulage de T. Cades et représentant une scène allégorique (coq, serpent, épi, pavot) [Pl. 
113, fig. 798]415,à t oig e tàd une lisibilité en boustrophédon avec inversion du sens de 
lecture (voir n° 300 ci-dessous) : on y lit MARTI (dans le registre supérieur, en positif sur le 
cachet) et, selon une inversion gauche-droite (en négatif), les lettres AL sous la ligne de sol 
et I S dans le registre médian gauche, entre un coq et un épi de blé, MARTI|AL/IS, Martialis 
(surnom)416. Paradoxalement dans ce cas-ci, la lettre S fi aleà eàse leàpasài s iteà àl e e sà
alo sà ue,àselo àleàse sàdeàle tu eàdeàlaàse o deàpa tieàdeàl appellation théophore Martialis, 
elle est bel et bien disposée de manière rétrograde (Ƨ) (type B1EGH). Un troisième cas 
d age e e tà a alogueà seà et ou eà su à u eà o ali eà duà Ier s. av. J.-C. publiée par H. 
Guiraud [Pl. 114, fig. 800]417 : tout autour de la représentatio à d u à a i alà pol o pheà
fa uleu à la geà deà o psà d hassie ,à deà t teà deà sil e,à deà pattesà deà o ,à deà ueueà
serpentiforme) se lit le surnom romain A|NTONI|N|VS (type AEGJ)418. La terminaison du cas VS 
(nominatif) est inscrite en boustrophédon [SV] ie à ueàlesàlett esàsoità lisi lesà à l e d oit,à
comme le reste de la légende. En effet, bien que le suffixe de déclinaison soit inscrit de 
manière rétrograde, tous les caractères sont déchiffrables en positif sur le moulage (aucun 
estài e s . 

 
§10. Le TYPE F aàau u eào u e eàe à odeà essif.àCeà uià estàdeàloi àpasàleà asàduàTYPE G, dont 
les configurations sont diverses, autant sur les types A, A1, A2, B1, B2, B3, que sur les types C, D2, I1, 

                                                             
414 HAINZMAN, WEDENIG 2008, pp. 195-197, figg. 4-5 [BANNAF] : les mêmes lettres (B et N) sont inversées. 
415 Voir CADES 1836, cl. 53, IV, pl. S/199. 
416 Voir OPEL III, pp. 60-61, « Martialis ». 
417 GUIRAUD 1988, p. 191, n° 909, pl. LX. 
418 Voir OPEL I, pp. 60-61, « Antoninus ». 
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I2 et J. Il caractérise les inscriptions, même périphériques, qui, dans le plan de lecture impliqué par le 
type dominant, se présentent en deux voire plusieurs lignes. Certains exemples ont déjà été croisés : 
citons le nicolo du British Museum (n° 48 ci-dessus) figurant deux portraits [Pl. 5, figg. 31a-b] et dont 
lesà l ge desà so tà o stitu esà d u eà suiteà deà lett esà e à p iph ieà t peà á ,à aisà ha u eà deà esà
dernières étant disposée selon un plan de lecture horizontal en lignes (type AG). Par comparaison, dans 
le type inverse (type GA, n° 132 ci-dessus ,à est laàsuiteàdeàlett esàl u eàsu àl aut eà t peàG à uiàaàlaà
pa ti ula it àd t eàe àp iph ieàd u à uad a tà età o àtoutàautou àduà egist e  [Pl. 14, fig. 88].  

142. AGW III, p. 85, n° 1799, pl. 32 ; 115, nos 2005-2006, pls. 60-61 [Pl. 15, figg. 96-98] : la même 
logique préside à un jaspe du Kunsthistorisches Museum de Vienne mettant en scène un 
sanglier aux prises avec un chien de chasse. La légende, HM / C | S (reprenant la formule mixte 
Ἡ α ά ος  C(ai) s(ervus) – voir Partie III, tabl. 1.5.4., n° 2), qui débute dans le quadrant 
supérieur pour terminer dans le registre médian latéral, est de type B3C ; on peut même 
o e i à u  l i sta àduàs eauàd Ermotimos (n° 65 ci-dessus, traité dans le cadre des types 

récessifs A1-A2), elle est de type A1C. Mais le point important réside dans le fait que chacun 
desà l e tsà deà l i s iptio à seà situeà à u à i eauà diff e tà deà laà o positio à toutà e à
respectant le même plan de lecture (type B3CG). On remarque aussi cette particularité « en 
ligne » si on compare la lége deàd u àjaspeàfigu a tàu à a eà Q•D•AΝde type B3) avec celle 
d u à i oloà deà laà eà p iodeà IIème s. apr. J.-C.) mettant en scène une corbita (navire 
commercial romain) avec la légende Q | O | V (type B3CG). La position de la lettre Q est 
éclairante. Paradoxalement, on retrouve un crabe avec trois initiales rétrograde de type B3CG 
(B | D | P) sur u àjaspeà ougeàdeàl Ashmolean Museum d O fo dà Ier-IIème s. apr. J.-C.) [Pl. 83, 
fig. 570]419. 

143. BOARDMAN 1970, pp. 363-365, fig. 2 (pl. coul.) ; 372, n° 1015, ill. 1015 [Pl. A, fig. 3] = 
VOLLENWEIDER 1966, pp. 43-44, pl. 39, figg. 1-2 = HENIG, MCGREGOR 2004, p. 104, n° cat. 10.20, 
ill. 10.20 = ZWIERLEIN-DIEHL 2007, pp. 121-122 ; 417, fig. 482, pl. 105 : pour citer un autre 
exemple déjà croisé, la Gemme Felix porte une légende « composite » mentionnant 
respectivement le nom latin translittéré en grec du propriétaire de la cornaline, 
KA OYPNIOYΝ |ΝCЄOYHPOY, Calpurnius Severus, et celui du graveur Felix, ΦH I Ν|ΝЄ OIЄI. 
Κesà deu à i s iptio sà so tà d u à t peà do i ant différent : la première, dans le registre 
supérieur de la pierre et en marge de la scène d Ilioupersis, est de type B3 ; la seconde, incluse 
da sàleàso leàdeàl autel sur lequel est assis Diomède, de type J. Mais chacune des deux se 
présentent en deux lignes : elles sont donc respectivement de types B3G (voir B3GI – voir §12 
ci-dessous) et JG. O à et ou eàd ailleu sà eàsu te fugeài o og aphi ue,à isa tà à i o s i eà
la légende autant dans le registre supérieur que sous un siège, sur une sardoine conservée 
au Département des Médailles et Antiques de la Bibliothèque nationale de France [Pl. X, fig. 
170]420. La scène représente deux philosophes cyniques du IVème s. av. J.-C.,àl u àassis,àl aut eà
debout, dont les identités sont précisées par deux inscriptions abrégées : MHT|POK (type B3G, 
voire B3GI2 – voir §12 ci-dessous) pour ο ῆς,àMétroclès, et KP|AT (type JG) pour ά ς,à
Cratès (et non ά ι ος, Cratippe, philosophe du Ier s. av. J.-C.,à o eà l i di ueà laà
description de la pierre gravée sur le site de la BnF). Dans le cas particulier du type JG, il suffit 
ueà l i s iptio à e à deu à ouà plusieu sà lig esà soità i o s iteà pa à u à l e tà duà egist eà

figu ,à ulà està esoi à u elle soit centrée au sein de la composition iconographique : en 
témoigne le gentilice IVL|II, « (Sceau / Pierre) de Iulius », englobé dans une couronne de 
lau ie àda sàleà egist eàgau heàd u eà o ali eàduàIer s. apr. J.-C.àp o e a tàdeàl Ashmolean 
Museum d O fo dà[Pl. 83, fig. 573]421,àlaàpa tieàd oiteàdeàlaàge eà ta tào eàd u àa eàetà
d u à piàdeà l à s olesàaugu au . 

144. ZWIERLEIN-DIEHL 2007, p. 380, fig. 284, pl. 69 = Cité sous terre 2010, p. 281 [Pl. D, fig. 26]. AGW 
II, p. 200, n° 1467, pl. 143 [Pl. 15, fig. 99] : les signatures de graveur sont assez souvent de 

                                                             
419 Voir HENIG, MCGREGOR 2004, p. 98, n° cat. 9.121, ill. 9.121. 
420 Voir http://medaillesetantiques.bnf.fr/ws/catalogue/app/report/index.html (mot-clé : Froehner.2444).  
421 Voir ibid., p. 118, n° 11.48, ill. 11.48. 

http://medaillesetantiques.bnf.fr/ws/catalogue/app/report/index.html
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type récessif G422. En atteste un grenat du IIIème s. av. J.-C. figurant Aphrodite avec lance et 
bouclier. Dans le quadrant latéral, une inscription verticale en deux lignes, les lettres 
tournées e sàl e t ieu à t peàá G), donne le nom du graveur : ГE N | E OEI. Dans le cas 
d aut esà sig atu esà deà g a eu ,à laà o figu atio à pig aphi ueà peutà t eà deà t peà á G (les 
lettres tou esà e sàl i t ieu ,à ota e tàsu àleà l eà istalàdeà o heàdeàBe li àsig à
Dioscouridès (voir n° 252 ci-dessous) ou sur une autre gemme – certes confectionnée au 
XVIIIème siècle (voir ibidem) – où apparaît la marque du pseudo-Onésas : ONHCAC | E • (voir 
également n° 408 ci-dessous : MHNOΦI[ O ]Ν| Є OЄI). Cet agencement de la légende – à ne 
pas confondre avec le type D2G – apparaît également dans le cas de dénomination du 
possesseu àdeàl i tailleà oi à °à à i-dessous : M•ALΝ|ΝB•HIL) [Pl. M, fig. 88], en particulier 
su àu à i oloàd po ueài p ialeà o se àauàBritish Museum (inscription V M | P Q) [Pl. X fig. 
163]423. Sur un second grenat, du IIème s. apr. J.-C. celui-là, apparaît une variante de 
l áph oditeàp de te : Vénus Victrix, tenant lance et casque, appuyée sur une colonne 
contre laquelle est posé le bouclier. Une inscription rétrograde, qui précise le registre figuré 
sousàfo eàd u eàd di a eàauàdatifà e -voto ?), court en deux parties distinctes, de bas en 
haut, de chaque côté de la divinité : AΦPO ЄITHΝ|ΝTHΝANЄIKHTƱ (Ἀϕ ο ί ῃ ῇ ἀ ι ή ῳ) / 
VENERI | VICTRICI (type D2G). 

145.  VOLLENWEIDER 1995, p. 179, n° 189, pl. 90 = ZWIERLEIN-DIEHL 1986, p. 119, n° 163, pl. 34 (copie) 
[Pl. 15, fig. 100]. FURTWÄNGLER 1896, p. 311, n° 8488, pl.  [Pl. 129, fig. 897]: et toujours dans 
le cadre des légendes verticales, le caractère régressif G peut préciser une légende de type I. 
Une représentation en capita opposita de Séléné et Hélios – reprenant peut-être un couple 
royal hellénistique – est gravée sur une cornaline blonde de la collection du Cabinet des 
Médailles à Paris data tàdeàl e t eàfi àduàIIème s. av. J.-C. Or, une inscription est incisée dans 
un des seuls espaces propices, à savoir entre les bustes : elle se présente donc verticalement 
(type I àetà oupeàl i te alleàspatialàe t eàlesàpe so agesà uiàseàfo tàfa eà– àl i sta àd u à
autre exemple du même type mentionné précédemment [Pl. 13, fig. 86].àΚ i t tài iàestà ueà
la légende est constituée de trois lettres en colonne, C | Y | M (type I2G), sans doute le début 
d u eàappellatio .àCo eàilàs agitàd u eà ep se tatio àdeà“ l ,àleàC initial aurait pu se 
comprendre comme un croissant de lune si la divinité ne portait pas déjà cet attribut sur son 
diadème. À titre indicatif, la même disposition se retrouve sur une autre cornaline blonde de 
la collection Lewis [Pl. 16, fig. 101]424 :à leà otifà i o og aphi ueà està o pos à d u à usteà
d e pe eu à sans doute Caracalla) faisant face à une Nikè uiàleà ou o e.àDa sàl i te alleà
laissé libre, deux lettres verticales en colonne, H | X (type I2G), qui reprenne probablement 
aussi un nom diacritique abrégé. On peut même aller plus avant en considérant une intaille 
des musées de Berlin (voir Partie III, tabl. 2.6.1, n° 13), sur la surface gravée de laquelle deux 
gladiateurs en opposition sont séparés par une « didascalie » les reprenant tous deux, 
INDV|S | MAR|IS|CVS :àl i s iptio ,àe à i àlig esàsu essi es,àseàd eloppeàdeàlaà o du eà
supérieure jus u à l e e gueà t peà р , avec la particule IS circonscrite entre le trident 
(fuscina) et la ligne de sol (type J). Elle est donc de type I2GHJ. 

146.  AGDS IV, Hannover, p. 269, n° 1448, pl. 195. WALTERS 1926, p. 179, n° 1663, pl. XXII [Pl. 16, 
figg. 102-103]. AGDS III, Kassel, p. 254, n° 213, pl. 117 = SPIER 2007, p. 42, n° 209, pl. 28 [Pl. 
103, fig. 714] : enfin, le caractère régressif G est intimement lié avec le type C et vice versa. 
La distinction entre les types CG et GC estàd ailleu sà elati e ent facile. Pour exemplifier le 
premier cas – dont la disposition épigraphique se retrouve su àleà e e sàd u eàs ieàde bronze 

                                                             
422 Voir ZWIERLEIN-DIEHL 2007, pp. 359-360, n° 141 (type B2G) ; 144 (type B3G), pl.37 [Dexamenos] ; 376, n° 252, pl. 
63 (type GA) [Nikandros] ; 377, n° 264, pl. 65 (type B2G) [Dêmas] ; 380, nos 282-283, pl. 69 (type GA) [Onesas] ; 
410, n° 442, pl. 97 (type B3G) [Tryphôn] ; 412, n° 453, pl. 99 (type GA) [Quintus] ; 415, n° 468, pl. 102 (type A1G) 
[Eutychês] ; 471, pl. 103 (type GA, voire B2G) [Herophilos] ; 416, n° 475, pl. 103 (type A2G) [Hyllos]. 
423 Voir WALTERS 1926, p. 173, n° 1591, pl. XXI (voir également http://www.britishmuseum.org).  
424 MIDDLETON 1892, B, p. 66, n° 81. 

http://www.britishmuseum.org/
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d ág ippaà IIà Θud e  [Pl. 100, fig. 695]425 –,ào àpeutàp e d eà l e e pleàd u eà o ali eàduà
Kestner-Museum de рa o e,à àl effigieàd áph oditeà ue.àΚaàl ge deàGE/R|M/A|N/A – qui la 
ualifieàd u eà pi l seàg og aphi ue,àlaàV usàGermana – estàg a eàdeàpa tàetàd aut eàdeàlaà

di i it à aisàselo àl o do a e e tàd u eài s iptio àe àt oisàlig es.àIlàestà essai eàde 
« passer au travers » le motif iconographique pour lire chaque ligne avant de passer à la 
suivante : pour cette raison, le type C est dominant par rapport au type G (type CG). Il en va 
de même pour une autre cornaline d u eà olle tio àp i eàdo tàlaàl gende de type CG définit 
la divinité comme la Tyché de Nicée, TY/XH | NIK/(A)IA, donc à nouveau avec une épiclèse 
géographique [Pl. D, fig. 27]. La « contrainte de cadre »426 età laà lo gueu àdeà l i s iptio à
induisent nécessairement un équilibrage parfois aléatoi eàdesàlett esàdeàpa tàetàd aut eàdeàlaà
composition iconographique (tantôt un, deux, voire trois caractères par ligne) :à àl i sta àdesà
exemples précédents, une sardoine de la collection Guardabassi à Pérouse427 souffre de ce 
déséquilibre, le motif central deàlaàpal eà ta tà i o s itàdeàl appellatio àR/E|S/T|VT/VS (sic) 
[Pl. 104, fig. 723], forme syncopée428 du cognomen Restitutus429. Cette disposition 
épigraphique se retrouve également sur certaines amulettes pour lesquelles la formule – 
notamment Є/ |T/Є, « Digère ! », sur une hématite de la collection Hansmann430 – est 
segmentée [Pl. D, fig. 28]. La disposition spatiale restant la même, les types C et G peuvent 
s i te e ti .àΚaàdiff e eàs op eàu i ue e tàda sàlaàle tu eàdeàl i s iptio  : dans le cas 
du type GC, les lignes priment sur la séparation de la légende par le registre figuré. Sur une 
serpentine du British Museum estàg a àleà usteàdeàlaàpe so ifi atio àd u eà it ,à elleàdeà
C sa eà deà Cappado eà saà ou o eà tou el eà està o eà d u eà ep se tation du Mont 
á g e .à Deà pa tà età d aut eà duà otif,à o eà p de e t,à se trouve une inscription : 
ЄYT|YXIΝ/ΝBOK|ONTI, ὐ ύ ιàBο ό ι ,à« Vis heureux, Vocontius ! » [Pl. 16, fig. 104]. Cette 
fois- i,à epe da t,à ha ueàte eàseàlitàd a o d,àe àdeu àlig es,àd u à t àduà egist eàfigu ,à
puisàe suiteàdeàl aut eà t peàGC). Cette même caractéristique se retrouve sur une gemme 
paléochrétienne, un nicolo du IVème s. apr. J.-C. provenant de la Gemmensammlung de Kassel 
et repris par J. Spier :àilàfigu eàlesàs olesàall go i uesàdeàl a eàetàduàpoisso àjoi ts,àda sà
les registres latéraux, de quatre lettres composant, en type GC (ou GD1)431 le nom I|E/S|V. Il 
s agitài iàdeàlaàfo eàlati eàdeàIesus au génitif – s olisa tàl appa te a eàduàpo teu àdeàlaà
gemme à la religion chrétienne comme « serviteur de Jésus » (voir n° 222 ci-dessous) – et 
non de la translittération du nominatif grec ЄIHCOYC en EISV(S) (type B3G) comme le suppute 
E. Zwierlein-Diehl.à Bie à ueà elaà s opposeà à u eà t aditio à pa dueà su à lesà pie esà
paléochrétiennes et byzantines de voir adjoint le nom du Christ au génitif à des portraits ou 
des symboles cultuels (voir ibidem ,ào àpeutàtoutefoisà o de ,àd u eàpa t,àque la forme 
nominative grecque ЄIHCO[YCΝXPЄIC]TOC appa aîtàtelleà uelleàe à a geàd u eà o positio à
allégorique similaire (ancre flanquée de poissons) sur une sardoine du Kestner-Museum de 
Hanovre (IVème s. apr. J.-C.)432,à et,à d aut eà pa t,à ueà leà ph o eà d a uïsse e tà de la 
consonne finale – telà u ilàestàsous-entendu par E. Zwierlein-Diehl dans sa restitution de Iesus 
– est attesté sur les gemmes italiques et romaines (voir point 2.3.3.2. ci-dessous, §2, nos 385-

                                                             
425 Voir RPC II, p. 311, n° 2243, pl. 97 : D / tête de Vespasien et légende •χYTτKPχ τYEωΠACI KAICAPI CBACTΩ• ; 
R / Tyché avec kalathos,à te a tà u eà o eà d a o da eà età deu à pis, avec légende transversale ET ΔI/BA | 

AΓPI/ΠΠA. La partie ET(τY) ΔI / BA(ωIΛEΩC) χΓPI/ΠΠχ donne la date (« An 14 du règne du roi Agrippa » ,à est-à-
dire 73/74 apr. J.-C. Voir également BMC Palestine, p. 240, nos 6-8, pl. XXVI/9 (74 apr. J.-C.), SEAR 2001, p. 550, n° 
5582, et SCHMITT, PRIEUR 2004, p. 237, n° 2438 (explication de la légende du revers). 
426 Voir BRUNEAU, BALUT 1997, pp. 105-106 (proposition 85). 
427 VITELLOZZI 2010b, p. 367, n° 456. 
428 Voir RIEMAN, GOELZER 1897-1901, I, p. 125, § 209. 
429 Voir INSCRAQ, n° 3180, et OPEL IV, pp. 27-28, « Restitutus / Restutus ». 
430 WÜNSCHE, STEINHART 2010, p. 101, n° 96. 
431 Ne pas confondre le type GD et le type GC (point 1.1. ci-dessus, §10). Voir également n° 274 et 369 ci-dessous : 
respectivement I|Є|SΝ/ΝX|R|S (type GD1) [Pl. 84, fig. 578], et L|V͡R|S/I| |S (type GCD1 ou GD) [Pl. N, fig. 97]. 
432 Voir AGDS IV, Hannover, pp. 301-302, n° 1648, pl. 218. 
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386), tout autant par « contrainte de cadre » que pour raiso à allig aphi ueàetàd uili eàdeà
la composition (deux lettres de chaque côté du registre figuré dans le cas de I|E/S|V – voir n° 
387 ci-dessous). Κeàt peàGàaà gale e tàlaàp i aut àsu àleàt peàCàda sàlesà asào àl i s iptio ,à
du fait de la « contrainte de cadre », se développe du haut vers le bas du registre figuré, en 
lig esà àl i sta àduàt peàB CG que nous verrons ci-après, n° 147), mais disséminée entre les 
éléments de la composition iconographique – àl i sta àduà i oloàdeàC. Precilius Fuscus (voir 
n° 389 ci-dessous) [Pl. 57, fig. 389]. En atteste de manière criante un jaspe rouge du 
Département des Médailles et Antiques de la Bibliothèque nationale de France [Pl. Y, fig. 
171]433,à ep se ta tàPa àe le a tàu eà pi eàduàpiedàd u àsat e,àsu àlaàsu fa eàdu uelàestà
dispersée en six lignes l appellation AC|K/ H/ I|O /Ʊ|P|O|Y, Ἀσ ιο ώ ο 434, « (Sceau / 
Pierre) d Asklépiodôros », pour laquelle laàlett eàfi aleàestàpla eà àl e e gueà type GCH). 

147. MAASKANT-KLEIBRINK 1978, p. 266, n° 720, pl. 124 [Pl. 100, fig. 694] : ce caractère récessif de 
type G nourrit, de manière certes marginale, une accointance singulière avec le type B1. 
“elo àlaà o figu atio àdeàl i s iptio àpa à appo tàauà egistre figuré, ces deux types seront à 
tour de rôle dominant ou récessif. Ainsi, sur une intaille en nicolo du Royal Coin Cabinet de 
La Haye (Ier-IIème s. apr. J.-C. ,àlaàfigu eàd u àsa glie àestàjointe à l appellatio àduàp op i tai eà
de la pierre, MVR|R/EN|TI, selon une configuration spatiale composée de trois lignes 
successives (type G) dont la seconde est transversale (type C) et la dernière sous la ligne de 
sol (type H) – à priori, le type global est GCH. Mais,à à l e e pleà duà jaspeà ougeà deà laà
Bibliothèque nationale de France (voir n° 146 ci-dessus), sià l o à o pa eà etteàdispositio à
épigraphique avec un autre jaspe rouge provenant, celui-ci, du Museo Nazionale Romano à 
Rome (représentant une cista mystica tout autour de laquelle est inscrite la formule 
d adoration MЄΓA| HΝΘЄAΝ |ΝC / I |ΝI IKH avec interversion des initiales C et I – voir n° 389 ci-
dessous [Pl. K, fig. 76]), pour lequel le type dominant est clairement de type G (résultante 
des deux lignes successives dans le registre supérieur) et les types récessifs B1 et C (type 
GB1C), il est nécessaire de convenir que, dans le cas du nicolo de La Haye, le type dominant 
est moins le type G que le type B1,à àl i sta àd u eàaut eà ep se tatio àdeàsa glie àsu àu eà
cornaline des Staatliche Museen zu Berlin – voir n° 293 ci-dessous [Pl. 38, fig. 251] : M | Ǝ͡AC 

(ou Ǝ͡AL) | METR (type B1GHJ). Conséquemment, on peut définir la configuration de 
MVR|R/EN|TI, au minimum435, comme un type B1CGH ! (voir également n° 163 ci-dessous : M• / 
ME|TE/LLI•M | F• / POLLIA•FORVM | IVLI – type B1CGH, avec en sus un type J récessif). 

 
§11. Le TYPE H est également assez courant comme type récessif des inscriptions : ilàsuffità u u eàlig eà
deàsolàappa aisseàsu àlaàsu fa eàg a e,à a tàai siàu àe e gue,àetà u u eàpa tieàdeàl gende (ou même 
une simple lettre) y figure. Sont concernés ici tous les types dominants qui ne commandent pas que 
l i s iptio àsoità essai e e tàda sàlesà egist esàsup ieu à B ,àB àetà dia à D -D2, F, I1). On peut 
mentionner en particulier les types A1-A2, B1-B2 et J. 
 

Lesài s iptio sàlesàplusà ou a tesàau uellesàs appli ueàleà a a t eà essifàр,àso tàa a tàtoutàdeà
type A1-á .àйllesàpeu e tàseàp se te àauta tàsousàfo eàd i itialesà ueàdeàtermes entiers, voire 
de formules : 
148. AGDS IV, Hannover, p. 299, n° 1628, pl. 216. PHILIPP 1986, pp. 69-70, n° 84, pl. 20 [Pl. 16, figg. 

104-105] :àautou àd u eàs eàd i o og aphieà ou a teàsu àlesàge esà– un lion attaquant 
un cerf – et gravée sur un jaspe rouge du Kestner-Museum de Hanovre, sont inscrites trois 
lettres, V / N / L (rétrograde). Clairement de type A1C, la dernière lettre (L) se situe toutefois 
à l e e gueà t peà á CH). Au vu de la forme du N,à l i s iptio à està t og ade.à Deà plus,à

                                                             
433 Voir Voir http://medaillesetantiques.bnf.fr/ws/catalogue/app/report/index.html (mot-clé : inv.58.1662b). 
434 Voir notamment IG II2, n° 958 ; 1963 ; 3003 ; XIV, n° 2393, 169 ; 171 ; 212. 
435 La particule MVR est également de type récessif I1 (voir §12 ci-dessous, n° 154), de même que les deux lettres 
EN sont de type récessif J (voir §13 ci-dessous). Mais le nombre de types récessifs est limité à trois pour ne pas 
rendre la description des légendes trop compliquée. 

http://medaillesetantiques.bnf.fr/ws/catalogue/app/report/index.html
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l a ilisi ilit àdesàlett esàpeutàfai eàpe se  u ilàs agitàpote tielle e tàd u eàl ge deàdeàt peà
A2 en grec ( NΓ à à e iàp sà ueàsu àl e p ei teàleàse sàdeàle tu eàse aài e s à deàd oite à 
gauche). Seule la légende latine de type A1CH est concevable. Des formules sont aussi 
susceptibles d adopte à une configuration similaire : en témoigne un autre jaspe, sanguin 
cette fois, mettant en scène Héraclès aux prises avec le lion de Némée. Autour du motif gravé, 
l i o atio 436 KYPOYΝЄYTY-X-I TY/XH, οῦ ὐ ( )ῖ ύ ῃ, « Vaincs(-le) avec une réussite 
heureuse ! » ou ύ ο à(= ίο ) ὐ ύ ( )ιà ύ , « Tyché de mon maître, bonne chance (à 
toi) ! ». Les deux dernières lettres se situent sous la ligne de sol :àilàs agitàdo à gale e tàd u à
type A1CH. Cette configuration épigraphique est par ailleurs attestée à plusieurs reprises sur 
d aut esàamulettes437. 

149.  WALTERS 1926, p. 247, n° 2470 [Pl. E, fig. 29]. AGDS IV, Hannover, p. 147, n° 703, pl. 91 [Pl. 
16, fig. 106] : les légendes de type A2 elles-aussi sont précisées par le caractère récessif H, 
autant pour les formules complexes que pour les termes seuls. Ainsi, sur un nicolo figurant 
un coq, la légende périphérique fragmentaire, CN•LVCILI•CAST[–] (tria nomina) passe-t-elle 
sous la ligne de sol (type A2H). Il en est de même du nomen DE-METRI-V/M sur une cornaline 
blonde représentant une sauterelle (type A2CH). 

 
Les inscriptions de type B1-B2 passent également assez souvent sous la ligne de sol : 
150. AGDS I, 3, p. 51, n° 2414, pl. 218 = OVERBECK, OVERBECK 2005, p. 74, fig. 60 [Pl. E, fig. 30] : sur 

une sardoine, leà o àduàp op i tai eàauàg itifàd appa te a e,àCN | PHILETI, est inscrit en 
partie au-dessusàdeàl i ageàd u à e,àetàleà esteàsousàlaàlig eàdeàsol (type B1H). 

151. MORET 1997, pp. 129-130, n° 197, pl. 39 [Pl. 17, fig. 107]438 : il en va de même pour le type B2 
àl e e pleàd u eà ep se tatio àdeàDio deàsousàla uelleàleà o àduàpossesseu ,àe àduo 

nomina, a apposé son appellation abrégée, SEX S/ER. La configuration épigraphique est à 
cette occasion de type B2CH – voir point 1.5.4.3. ci-dessous, §2.  

 
En dernier lieu, le type J est la dernière configuration qui, dans un cas précis, est en lien avec la ligne 
de sol : 
152. BOARDMAN, SCARISBRICK, WAGNER, ZWIERLEIN-DIEHL 2009, p. 179, n° 399 [Pl. 17, fig. 108] :àilàs agità

d u eà o figu atio à pig aphi ueà ueàl o àpeutà app o he àde la légende AZ[O]Y (voir n° 
11 ci-dessus) [Pl. 17, fig. 109]. Alors que cette dernière est inscrite horizontalement sur la 
charpente de la proue – vraisemblablement sur une poutre, située spatialement au milieu du 
motif iconographique (type JI1) –, l i s iptio àsu àu eà intaille en cornaline de la collection 
Marlborough, figurant le mariage de Thétis et Pélée, se présente selon la même 
configuration, mais au niveau de la ligne de sol qui se compose d u eàdalle ouàd u à i eà
podium. Le nom du graveur, AM ƱN,àestàg a àsu àl paisseu àdeà la plate-forme : il prend 
do à laà o figu atio à d u à t peà ΘH (à ne pas confondre avec le type HJ – voir n° 160 ci-
dessous). La même interprétation est applicable à un camée provenant de Carnuntum, 
représentant Éros appuyé sur un dauphin (iconographie funéraire)439 : le cartouche qui sert 
de ligne de sol est orné de la légende gravée AKAKI.àCetteàde i eà ep e dàsoitàl appellatio à
translittérée Acacius ou une formule comme « Soit innocent ! » ou « Garde-toi de tout 
mal ! » [Pl. E, fig. 31]. 

 
§12. Le TYPE I a ia tesà I,à I à età I à està essifà ueà da sà deu à asà disti tsà età pa fois 
complémentaires) et un troisième cas beaucoup plus spécifique :àtoutàd a o dàlo s ueàl i s iptio àseà

                                                             
436 “elo àl auteu e,àр.àPhilippà p.à -70, n° 84, p. 70, note), le thème herculéen avec le lion de Némée était utilisé 
contre les coliques, surtout en lien avec un matériau rouge (jaspe par exemple). 
437 Voir AGDS III, Kassel, p. 242, n° 178, pl. 110 (type A1CH), et MASTROCINQUE 2003, pp. 185-186, n° 58 (type A2CH); 
60 (type A1CH). 
438 Voir n° 109 ci-dessus, note. 
439 DEMBSKI 2010, p. 30, n° 17 = DEMBSKI 2005, p. 166, n° cat. 1154, pl. 119. 
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p se teà àl ho izo taleàouà àlaà e ti aleà sa sà u ilà àaitàplusieu sàlig esàauà is ueàdeà as ule àe àt peà
G) ; ensuite lorsque la légende est dans un rappo tàdeàfusio àpa tielleàa e àleà egist eàfigu ,à est-à-
di eàda sàl e tualit ào àelleàp t eàl g e e tàda sàleà otifài o og aphi ueàsa sàpou àauta tà t eà
totalement englobé par lui (type J). Da sà l o u e eà pa ti uli eà desà ep se tatio sà e à capita 
opposita (voir nos 166, 265 et 301 ci-dessous) [Pl. 19, fig. 125 ; 33, fig. 219 ; 39, fig. 261],àsiàl i s iptio ,à

eàdispos eà àl ho izo tale,àseàt ou eàda sàl espa eàs pa a tàlesàdeu à ustes,àelleàestàdeàt peàI à
car elle sépare les deux motifs selon un axe vertical. Le type I/I1/I2 apparaît comme élément qualificatif 
a essoi eàdeàl i s iptio àe à appo tàa e àlesàt pesàA-A1-A2, B1-B3, C, D1 et J. Le type AI1 eàs appli ueà
u au ài s iptio sàseàp se ta tàsousàlaàfo eàd u eài itiale – ouàd u eàabréviation (voir n° 494 ci-

dessous) – placée horizontalement en bordure de la pierre (voir n° 237 ci-dessous) [Pl. 27, fig. 182]. 
153. AGW I, pp. 138-139, n° 426, pl. 71 ; III, pp. 113-114, n° 1994, pl. 59 [Pl. 17, figg. 110-111] : 

dans le cas de légendes périphériques desàt peàá à àB ,ào às atte dàusuellement à ce que 
l l e tà pig aphi ueàlo geàlaà o du eàe àd i a tàu àa àdeà e le,àlesàlett esàtou esà
e sàl i t ieu àouàl e t ieu .àO àtelà estàpasàtoujou sàleà as : ie à u appa e e tà elaàsoità

inutile à une meilleure compréhension de la composition générale de la pierre gravée, la 
o figu atio àdeàl i s iptio àestàpa foisài ti e e tàli eà àlaàdispositio àduà otifàfigu  (voir 

n° 165 ci-dessous). Ainsi, sur deux intailles du Kunsthistorisches Museum de Vienne, les 
l ge desà ep e e tàl appellatio àduàpossesseu .àDa sàleàp e ie à as,àu àjaspeàjau eàfigu a tà
un scorpion, les tria nomina, •Q•C•E, sont disposés dans le registre inférieur, les lettres 
tou esà e sàl i t rieur (type A2), mais en une ligne verticale qui pénètre latéralement le 
registre figuré (type A2I2).àC està à oi e que le possesseur de la gemme voulait générer – ou 
souligner – une interconnexion entre son nom et le motif du scorpion (voir point 2.3.4.2. ci-
dessous, § « seconde hypothèse »). Toutefois, les tria nomina ne trahissent pas une racine 
étymologique dérivée de Scorpius par exemple (inscription •Q•C•E et non pas •Q•C•S). Ce qui 
estàpeut-être pas le cas du second exemple, une gemme rubéfiée, dont le motif (herme, 

palme, cruche) fait référence à une victoire sportive, sans doute une course à pied. La 
légende, PRAPIS,à està u à su o à uià està sus epti leà d t eà isà e à elatio à a e à l he eà
d i o og aphieà ague e tà p iapi ueà ilà està epe da tà pasà ithyphallique). Toutefois, 
l l e tài po ta tà sideàdeà ouveau dans la disposition de l appellatio  : verticale, de type 
á ,àelleàp t eàe o eàda a tageàda sàleà otif,àsesàlett esàfi alesàs i te ala tà eàe t eà
l he eà au uelàl i s iptio àestàpa allèle) et la cruche (type A2I2). Rappelons que la fonction 
principale du type I est de « couper » le registre figuré en deux. Donc, par extension, lorsque 
l l e tà pig aphi ueà p t e,à eà se ait-ce que partiellement, dans le motif 
iconographique, il est défini par le type récessif I,à u ilà soitàho izo tal (I1), vertical (I2) ou 
oblique (I). 

154. ZWIERLEIN-DIEHL 1986, p. 187, n° 478, pl. 84 [Pl. 17, fig. 112].  SENA CHIESA 1966, p. 354, n° 1085, 
pl. LV [Pl. E, fig. 32] : dans le cas des légendes disposées dans les registres inférieur (type B2) 
ou supérieur (type B3), cette même particularité apparaît : les lettres combinent souvent un 
plan de lecture horizontal avec une insertion partielle dans le registre figuré dû à un 
renfoncement du motif (dans la courbure do saleà à l a i eà deà laà t teà d u à a i alà pa à
e e ple .àái si,àsu àu àjaspeà ougeàp o e a tàd á uil e,àles duo nomina du possesseur de la 
pierre, P▪S440, sont-ils disposés derrière la tête du chien, de même que le sont les tria nomina 
R D V sur une cornaline mettant en scène un cheval se tenant devant un modius (type B3I1)441. 
Corrélativement, une occurrence dans le registre inférieur cette fois-ci (type B2I1) est attestée 
sur une pâte de verre de Würzburg :àl i s iptio ,àL V L, se situe dans l espa eàlaiss àli eàsousà
lesàpattesàa t ieu esàd u à he alàappa te a tà àu eàs eàd app e tissageà àl uitatio .àΚaà
disposition des lettres est à nouveau horizontale, dans le prolongement de la ligne de sol. 

155. BOARDMAN 1970, p. 292, n° 562, ill. 562 [Pl. 17, fig. 113] = BOARDMAN, WAGNER 2003, pp. 8-9, 
n° 31, pl. 10 : toutefois, les légendes de cette catégorie (type récessif I) ne sont pas 

                                                             
440 M.àрe igàassi ileàl i s iptio àauà o àduà hie ,à u ilà estitueàPAX. Voir HENIG 1975, p. 53, n° 212, référence. 
441 Voir AGW III, p. 92, n° 1841, pl. 37. 
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obligatoirement horizontales ou verticales (I1-I2).  Il suffit que le renfoncement de 
l i s iptio àda sàleà egistre figuré soit avéré – o eà ousàl a o sàd j à uàpou àlaàl ge deà
XAIPE uiàsuitàleà ou e e tàdeàlaàpatteàa t ieu eàd u e hi eà e sàl i t ieu à(n° 63 ci-
dessus) [Pl. 7, fig. 38] – pour que la légende (dans notre exemple de type B2) soit adjointe au 
caractère récessif I (type B2I). Un scarabéoïde (?) grec du début du IVème s. av. J.-C. répond 
également à cette contingence : de type B3, la légende reprenant le nom du possesseur, 
ANAFI O  (sic avec digamma), estài is eàautou àdeàlaà oupeàetàdeàl a teàdo saleàd u à

cerf. Les premières lettres se situent dans le renfoncement délimité par le cou et les bois de 
l a i alà t peàB I). 
 

En relation avec le type C, le caractère I ne décrit que le caractère de renfoncement dans le registre 
figuré, adjoint quelquefois à laà otio àd ho izo talit àouàdeà e ti alit  (I1-I2). 
156. AGDS II, p. 183, n° 506, pl. 88. BOARDMAN 1970, p. 157 ; 188, n° 443, ill. 443  [Pl. 18, figg. 114-

115] : sur une sardoine ovale des collections de Berlin est représenté une allégorie porte-
bonheur en lien avec une adoption – àl i sta àd u eàsa doi eàd á uil eàdo tà ousàa o sàd j à
parlé (n° 135 ci-dessus). Une légende de type C, disposée transversalement selon un plan 
oblique, traduit une interpellation que le motif iconographique complète : CO(S)442 / V͡ , 
co(n)s(ul) va(le), « Consul, portes-toi bien ! ». Les lettres, depuis le bord, sont incluses dans 
le registre figuré allégorique de la périphérie (autour de l a eauà e t al ,à aisà eà oupe tà
pas le motif global en deux :àleàt peàIà està ueà essifà t peàCI). Il en va de même pour la 
oîteà talli ueà li d i ueàd po ueàa haï ueàdo tà ousàa o sàd j àt ait àallusi e e tà

(voir n° 68 ci-dessus) : la légende transversale A/MO – qui est oblique siàl o àestàatte tifà àlaà
ligne de sol de la composition générale – est divisée en deux parties dont chacune est 
combinée auà egist eàfigu à espe ti e e tàe t eàl aile,àlaàt teàetàlesàpattesàd u àg iffo . Le 
même type CI la définit donc. Dans certains rares cas, cependant, la légende est horizontale 
ou verticale : sur une sardoine datant du Haut-Empire et mettant en scène différents 
instruments sacerdotaux (lituus, patère, capis, simpulium, secespita) sont incisées deux 
lettres, A / V, ho izo tale e tàetàdeàpa tàetàd aut eàduà egist eàfigu à t peàC à[Pl. 123, fig. 
858]443.àIlàs agitàvraisemblablement de l a iatio àdeàau(gur) – ou, déchiffrées en écriture 
spéculaire, va(le)444, « Porte-toi bien ! », ce que souligne la fonction augurale des objets 
figurés. Comme la lettre A est intercalée entre la patère et la capis,àetà ueàl a eàdeàle tu eà
estàho izo tal,àl i s iptio àestàdeàt peàCI1.  

 
Κeàt peàΘàestà gale e tàsus epti leàd t eàp is àpa àleà a a tère intercalaire I. Nous avons déjà 
croisé deux exemples qui en témoignent et pour lesquels la légende est intégrée dans un élément 
hermétique du motif iconographique : passons sur la légende AZ[O]Y (voir nos 11 et 152 ci-dessus) 
[Pl. 17, fig. 109] qui t oig eà d u à t peà ΘI1 (horizontal) pour revenir brièvement sur le cas du 
Diomède adjoint à l i s iptio àMATϟ (n° 82 ci-dessus) [Pl. 9, fig. 55].àΚ appellatio àestà etteàfois-ci 
i s iteà e ti ale e t,àlesàlett esà e sàl e t ieu à àlaà a i eàduàt peàá ,à aisàsu àleàf tàd u eà
colonnette. Circonscrite dans un élément du décor, la légende est de type J. Mais le caractère 

essifà àluiàappli ue à estàpasàduàt peàá à a àelleà eàseàt ou eàpasàdispos eàe àp iph ie,àsu àleà
contour de la surface à graver en marge du registre figuré, mais incluse en bordure de ce dernier 
t peàI .àйtà o eàleàse sàdeàle tu eàestà e ti al,àlaà lassifi atio àdeàl i s iptio àestàdeàt peàΘ I2. 

157. AGW I, p. 131, n° 395, pl. 66 [Pl. 18, fig. 116] : ilà estàtoutefoisàpasà essai eà ue l l e tà
épigraphique soit circonscrit hermétiquement dans le registre figuré pour lui appliquer le 

                                                             
442 Cette restitution est attestée par un jaspe noir du British Museum, portant le même motif allégorique et une 
inscription transversale de type CI, COS / V͡  (voir WALTERS 1926, p. 260, n° 2654, pl. XXIX). 
443 WALTERS 1926, p. 258, n° 2635, pl. XXIX (voir également http://www.britishmuseum.org).  
444 Notons que, selon Fr. Biville, la forme réduite ua (= va) est pas "une simple abréviation graphique, mais une 
du tio à o aleà pass eà e à la gue,à puis ueà ousà laà t ou o sà sousà saà fo eà g e ueà οὐᾶ chez Dion Cassius 

(62.20.5)". Voir BIVILLE 1996, p. 314. 

http://www.britishmuseum.org/
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t peàdo i a tàΘ.àIlàpeutà t eà u e glo à àl i t ieu  deàl i age, mais à condition que ce 
soit une disposition plus ou moins centrale (les éléments du registre figuré doivent le cerner 
de tous côtés). Le cas de la légende AIAX – respectivement XAPA – en est un exemple (voir 
n° 129 ci-dessus) [Pl. 12, fig. 78]. Elle est disposée horizontalement dans un registre central 
délimité, sur trois côtés, par les deux divinités qui se donnent la main et, dans la partie 
inférieure, par le symbole de la dextrarum iunctio : la légende est conséquemment de type 
JI1 – voire JB2I1 siào àestàse si leàauàfaità ueàl i s iptio àestàtoutàdeà eàe e t eà e sàleà
bas (voir n° 135 ci-dessus). La variante verticale (type JI2) est également attestée sur une 
cornaline à thème allégorique de la deuxième moitié du Ier s. av. J.-C. : un surnom (Festus), 
ou un gentilice (Festius)445, au génitif, FESTI (rétrograde), est inscrit de bas en haut, les lettres 
tou esà e sàl i t ieu à mais le type A2 eàpeutàs àappli ue à ta tàdo à ueàl i s iptio ,à
à l i sta àdeà laà l ge deàMATϟ, ne se situe pas en périphérie). Il est en effet e tou àd u à
adu eàsu àlaàgau he,àd u àpapillo àe à asàet,à àd oite,àd u àpiedàdo tàlesàailesàa h e tàdeà
lo eàpa àleàhautàl espa eàutilis àpou àlaàl ge deà t peàΘ . Le sens de lecture vertical sur la 

gemme est défini par le motif iconographique lui-même :à o eàleàpiedàail às appuieàsu àleà
papillon, ce dernier doit composer le registre inférieur de la composition. 

 
§13. Pour en finir avec les caractères récessifs, le TYPE J peut servir lui-aussi à préciser, voire à définir, 
lesà it esà deà lassifi atio à d u eà i s iptio .à Il apparaît à ce titre uniquement avec les types 
dominants A1-A2, C, B1 (voir n° 147 ci-dessus), B2, H et I2. Sa fonction est uniquement de souligner 
u u eàpa tieàdeàl i s iptio àseàsitueàda sàu àe d oità o fi à àl i t ieu àduà egist eàfigu .àCeàpeutà
t eàu eàsi pleàlett eàouàu à l e tàd u eàl ge deàplusà o ple eà appellatio à o pos e,àfo ule  : 

158. WEISS 2007, p. 261, n° 442, pl. 59 [Pl. 18, fig. 117]. AGDS I, 2, p. 65, n° 934, pl. 107 [Pl. E, fig. 
33] : si pour le type A1, il a déjà été donné un exemple de caractère régressif J avec le cas des 
tria nomina A C / LO-CVPL/E/S (voir n° 141 ci-dessus) [Pl. D, fig. 25] pour lesquelles les lettres 
finales E/S sont incluses dans le registre figuré, le type A2 lui-aussi peut en certaines 
o asio sà t eàd te i àpa à leà a a t eà Θ.àΚesàe e plesà à elatifàs appli ue tàsoità àdesà
initiales, soit à des appellations entières. Dans le premier cas, une cornaline de la collection 
Dressel (deuxième moitié du Ier s. av. J.-C.) figurant une vache en train de paître, les tria 
nomina du propriétaire (rétrograde) sont répartis entre le registre supérieur (C• àetàl espa eà
clos entre laàlig eàdeàsolàetàlesàpattesàdeàl a i alà V•C). Même si la première lettre peut être 
lueà auta tà tou eà e sà l e t ieu à ueà e sà l i t ieu , le sens de lecture impose de lui 
conférer le type A2 – àl i sta àduà i oloàd á uil eà– afin de ne pas avoir une inversion au 
niveau du déchiffrement e t eàlaàpa tieài itialeàdeàl i s iptio à deàgau heà àd oite àetàleàsoldeà
qui lui correspond (de droite à gauche) à laà a i eàd u àboustrophédon (type A2CJ). Cet 
ueilàestà it àlo s u àu eàdispositio àal atoi eàde la légende correspond un terme entier 
ueà l o à peutà estitue  : sur une sardonyx gris-brun de Munich est portraituré un jeune 

homme dont les cheveux sont maintenus par un bandeau fin ; ilàs agitàp o a le e tàd u à
au ige.àΚ i s iptio ,àSEC|V|NDI, en trois parties (type C) suit la marge du registre inférieur 
(type B2),àde i eàl o iputàetàlaà u ue,àleàV sur le cou (type J) et le reste des lettres devant 
le visage (type B2CJ). Secundus estàsus epti leàd t eà o p isà o eàu àcognomen, mais il 
peut aussi t eàappel à à ep e d eàu à o àd es la e. 

159. GUIRAUD 1988, p. 164, n° 652, pl. XLIV [Pl. 18, fig. 118] : le type B1, lui, est également tributaire 
duà a a t eàΘ.àà“u àu às a a oïdeàg e àdeàl po ueà lassi ueàdo tà ousàa o sàd j àpa l à °à
68 ci-dessus) [Pl. 7, fig. 41], le nom de la propriétaire, OTA|NEA, est de type B1. Toutefois, 
o eàp de e t,àlaàse o deàpa tieàdeàl i s iptio àseàsitueàe t eàlesàpattesàdeàl a i al,à

au-dessusàdeàlaàlig eàdeàsol.àΚeà eà it eà essifàs àappli ueàdo à t peàB J). âàl i sta à
duàt peàá ,à etteà o figu atio à pig aphi ueàs appli ueàaussiàau ài itiales (tria nomina) : sur 
un jaspe jaune est représenté un lion marchant vers la droite (sur le moulage), tenant dans 
saàgueuleàu eàt teàetàs loig a tàd u àa eà u ilàlaisse derrière lui. Au-dessus et au-dessous 

                                                             
445 Voir SOLIN, SALOMIES 1994, p. 78, « Festius » ; 331, « Festus ». 
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deà l a i alà so tà i is esà lesà lett esàL S | M, dont la dernière se situe entre les pattes de 
l a i alàetàlaàlig eàdeàsolà t peàB J voire JB1 étant donné que les lettres L S sont circonscrites 
e t eàl a teàdo saleàduàlio àetàu eà a he). 

160. PANNUTI 1994, pp. 112-113, n° 82 [Pl. 18, fig. 119] = TOSO 2007, pp. 207-208, pt. 3.3.a., pl. 
XXIV, fig. 91 : un camée du Museo Archeologico Nazionale de Naples (MANN) présente une 
inscriptio à o igi aleà ueà d au u sà o tà esti à t eà u à ajoutà ta dif446 et une référence au 
graveur Pyrgothelès447.à Cepe da tà està ie à plusà laà si gula it à deà etteà de i eà uià

auto iseà àe àfai eà e tio .àIlàs agitàd u àunicum,à à aà o aissa e,àd u eàconfiguration 
épigraphique de type HJ (à ne pas confondre avec le type JH – voir n° 152 ci-dessus). Elle 
appa aîtàsousàfo eàdeà o og a eàe àe e gueàd u eà ep se tatio àdeàlaà l eàlutteà
pou àl átti ueà ueàseàli e tàáth aàetàPos ido  : Π͡Y. En tout point similaire apparemment 
au type inverse JH (voir n° 152 ci-dessus ,à laà l ge deà s e à disti gueà à u à d tailà p s : 
l i s iptio à estàplusà i luseàda sà eà uià faità laà lig eàdeà sol l paisseu àdeà laàdalleà elle-
même), elle se trouve gravée en-dessous – est-à-di eà à l e e gue.àCetteàde i eà està i ià
ep se t eàpa àl paisseu àduàsolàsoute a tàlaàplate-forme maçonnée et mise en évidence 
pa à laà g a u eà e à eliefà da sà laà ou heà d o . La légende se trouve conséquemment 
déterminée en priorité par le type H ; le type J souligne uniquement le fait que le 
o og a eàestài lusàda sàu à a àtaill àda sàl e e gue. Une seconde inscription, datant 

deà laà ‘e aissa e,à o eà a essoi e e tà leà egist eà i f ieu ,à sousà l e e gueà t peà B H) : 
LAV•R•MED, Lau(rentius) R(ex) Med(ices) ou Med(iceus)448, à savoir Laurent II de Médicis, 
dont la pierre faisait partie de laà olle tio àetàdo tàl ex-gemmis449 se retrouve sur plusieurs 
pierres antiques et plus tardives (XIIIème-XVème siècles) pa e ues,àg eà àlui,àjus u àl po ueà
moderne (voir n° 496 ci-dessous)450. 

161. VOLLENWEIDER 1966, p. 41, n. 17 ; 104, pl. 33, figg. 1-2 = ZWIERLEIN-DIEHL 2007, pp. 110-111 ; 
407, fig. 429, pl. 94 [Pl. 18, fig. 120] : finalement,àleà a a t eà essifàΘàpeutàs appli ue àauà
t peàI.àCo eàpou àl e e ple que nous venons de voir, le type IJ et son contraire (JI) sont 
assezàsi ilai e,à aisà estàlaà o positio àduà egist eàfigu à uiàlesàdiff e tie. Autant pour le 
type JI,àl i s iptio àestài luseà o pl te e tàda sàleà egist eàfigu à oi à ° 157 ci-dessus), 
autant pour le type IJ elle garde sa fonction principale qui est de séparer deux éléments et de 
créer un intervalle, un « oà a sàla d »ài o og aphi ueàe t eàdeu àp les.àDa sàleà asàd u eà
cornaline mettant face à face Esculape et Hygie, signée HЄIOY, Heios,àl i s iptio à e ti aleà
agit comme séparateur des deux personnages affrontés (type I2). La particule J est applicable 
par le fait que la signature ne traverse pas entièrement le registre de haut en bas, mais 
débute à partir de la ligne de sol : elle estàdo ,àd u eà e tai eà a i e,àe la eàda sàlaà
pa tieà i f ieu eà deà l i te alleà toutà e à agissa tà o eà l e tà deà t a sitio à età deà
séparation (type I2J). 

 
§14. Maintenant que les types dominants et récessifs ont été abordés, il est important de préciser que 
toutes les combinaisons elati e e tà àlaàdispositio àspatialeàdeàl i s iptio à o tàpasà t àt ait esà lesà
asso iatio sàpou a tàalle àjus u àt oisàt pesà essifs .àC estàpou uoi,àe àguiseàdeà o lusio ,àilàestà

                                                             
446 Voir GIULIANO 2009a, pp. 86-88, n° 6, fig. 6 : "Per lo scioglimento della sigla, è stato dubitativamente proposto 
il nome Pyrgotheles (PESCE, p. 56). Tale soluzione potrebbe però ammettersi solo pensando ad un omonimo 
dell i iso eàdiàálessa d oàMag o.àΚ att i uzio eàdel cammeo al grande Pyrgotheles è infatti esclusa dai caratteri 
stilisti iàdell ope a" (p. 88). 
447 Voir TOSO 2007, pp. 207-208, n. 232, fig. 91, pl. XXIV. 
448 Voir PANNUTI 2009, p. 79, n. 24. 
449 Voir MORET 1997, pp. 151-153, n° 231, et PANNUTI 2009, p. 69 ; 74. 
450 Voir ibid.,à p.à à :à l ex-gemmis •LAV•R•MED• apparaît notamment sur trente-deux gemmes du Museo 
Archeologico Nazionale de Naples (MANN) – vingt-cinq camées et sept intailles. A. Giuliano, lui, en inventorie 
quarante-deux, adjoignant à celles de Naples différentes autres pierres gravées du British Museum, du Cabinet 
des Médailles et du Royal Coin Cabinet de La Haye (voir GIULIANO 2009a). 
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nécessaire de statuer de manière exhaustive sur les possibilités de combinaisons par type dominant 
u ilàestàpossi leàdeà et ou e àsu àlesàge esà: 

 
TYPE DOMINANT TYPE RÉCESSIF (1E DEGRÉ) TYPE RÉCESSIF (2E DEGRÉ) TYPE RÉCESSIF (3E DEGRÉ) 
Type A Type E Type G Type H 
   Type J 
 Type G - - 
 Type I  - - 
 Type I1 - - 
    
Type A1 - - - 
 Type B1 - - 
 Type B3 - - 
  Type C - 
 Type C - - 
  Type E - 
   Type J 
  Type G Type I2 
  Type H - 
  Type I - 
  Type I2 - 
  Type J - 
 Type E - - 
  Type I1 - 
 Type G - - 
  Type I2 Type J 
 Type H - - 
 Type I1 Type C - 
 Type I2 - - 
Type A2 - - - 
 Type B2 Type C - 
 Type C - - 
  Type E - 
   Type I 
   Type J 
  Type G - 
  Type H - 
   Type I 
  Type I1  
  Type I2 - 
  Type J - 
 Type E - - 
 Type G - - 
 Type H - - 
 Type I2 - - 
  Type J - 
    
Type B1 - - - 
 Type A Type G - 
 Type C - - 
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TYPE DOMINANT TYPE RÉCESSIF (1E DEGRÉ) TYPE RÉCESSIF (2E DEGRÉ) TYPE RÉCESSIF (3E DEGRÉ) 
Type B1bis Type Cbis Type G - 
   Type H 
   Type I2 
   Type J 
  Type H - 
   Type I1 
  Type I1 Type J 
  Type J - 
 Type E Type G Type H 
 Type G - - 
  Type H - 
   Type J 
  Type J - 
 Type H - - 
  Type I1 - 
 Type I1 - - 
  Type J - 
 Type J - - 
Type B2 - - - 
 Type C - - 
  Type E Type G 
  Type G - 
   Type H 
   Type J 
  Type H - 
  Type I2 Type J 
  Type J - 
 Type E - - 
  Type H - 
 Type G - - 
  Type H Type J 
  Type I1 - 
 Type H - - 
 Type I - - 
 Type I1 - - 
  Type J - 
 Type J - - 
Type B3 - - - 
 Type A1 Type C - 
   Type G 
 Type C - - 
  Type E - 
   Type I 
  Type G - 
   Type J 
  Type I - 
 Type G - - 
  Type I1 - 
 Type I - - 
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TYPE DOMINANT TYPE RÉCESSIF (1E DEGRÉ) TYPE RÉCESSIF (2E DEGRÉ) TYPE RÉCESSIF (3E DEGRÉ) 
Type B3bis Type I1 - - 
Type B4 - - - 
 Type C - - 
  Type I Type J 
Type B5 - - - 
 Type C - - 
    
Type C - - - 
 Type A Type G - 
 Type B1 - - 
 Type B2 Type G - 
 Type B3 - - 
  Type G - 
 Type E Type I - 
 Type G - - 
  Type I - 
  Type J - 
 Type I - - 
 Type I1 - - 
  Type J - 
 Type I2 - - 
 Type J - - 
    
Type D1 - - - 
 Type C - - 
 Type G - - 
 Type I2 - - 
Type D2 - - - 
 Type B3 - - 
 Type C - - 
 Type G - - 
    
Type E Type A - - 
    
Type F - - - 
 Type A Type G - 
    
Type G - - - 
 Type A - - 
  Type B2 - 
  Type C - 
   Type I1 
 Type B1 - - 
  Type C - 
   Type H 
  Type I1 - 
 Type B2 - - 
  Type C - 
  Type I1 - 
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TYPE DOMINANT TYPE RÉCESSIF (1E DEGRÉ) TYPE RÉCESSIF (2E DEGRÉ) TYPE RÉCESSIF (3E DEGRÉ) 
Type Gbis Type B3 - - 
  Type I1 - 
 Type C - - 
  Type H - 
 Type D1 Type H - 
 Type E - - 
  Type H Type J 
    
Type H - - - 
 Type B2 - - 
 Type J - - 
    
Type I - - - 
    
Type I1 - - - 
 Type B1 Type G Type H 
 Type B2 - - 
 Type C - - 
  Type G Type J 
  Type J - 
Type I2 - - - 
 Type B2 - - 
 Type C - - 
  Type J - 
 Type G - - 
  Type H Type J 
 Type J - - 
    
Type J - - - 
 Type B1 - - 
  Type I1 - 
 Type B2 - - 
  Type C - 
  Type G - 
  Type I1 - 
 Type B3 Type I1 - 
 Type C Type I1 - 
 Type E Type I1 - 
 Type G - - 
  Type I2 - 
 Type H - - 
 Type I1 - - 
 Type I2 - - 
    
19 TYPES 85 OCCURRENCES 74 OCCURRENCES 30 OCCURRENCES 
176 COMBINAISONS 48.30% 42.05% 17.05% 

Ill. 3 
Table de répartition des critères récessifs par type dominant et selon leurs degrés (1-3). 
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§15. Statistiquement, pour les 19 types dominants attestés (A-J), il existe 176 combinaisons (159 de 
deux à quatre degrés + 17 types dominants de premier degré451) – en ne tenant pas compte des types 
« composites » ,àdesàt pesài e s sà àetàdesàt pesàCàpa ti ulie sà àdo tàjeà ai pas encore traité 
(216 + 17 compositions au total). Les types dominants sont précisés par des types récessifs dans moins 
de la moitié des cas (48.30%). Deux inscriptions sur cinq (42.05%) possèdent au moins deux types 
récessifs, statistique qui tombe à exactement une légende sur sept qui est définie par un triple 
caractère récessif (17.05%). 
En conclusion, on peut dire que plus de la moitié des inscriptions sur pierre gravée peut être classée 
en usant de leur seul caractère dominant (51.70%). 
 
 
1.2. TYPES TANGENTS 

 
§1. ‹outefois,à etteà lassifi atio à estàpasà sa sà laisse àu eàpa tà o -négligea leà à l i te p tatio à
personnelle :à su àu àpo t ait,àpa àe e ple,à laà otio àd i s iptio à« hagiographique » implique que 
cette dernière eàu eàso teàdeàhalo,àd au oleàautou àdeàlaàt te.à“iàlaàl ge deà ou tàtoutàautou àduà
buste, elle est clairement de type A (A1 le plus souvent) [Pl. C, fig. 16] ; mais dans la plupart des cas, la 
légende périphérique débute aux épaules [Pl. 3, fig. 19],à oi eà u à peuà plusà asà selo à l espa eà à
disposition [Pl. 3, fig. 18], mais ne « ferme pas la boucle » dans le registre inférieur. Elles ne sont, en 
conséquence, pas stricto sensu deàt peàá,à aisàplut tàdeàt peàB àpuis u e àd fi iti eàellesàt a e tàu à
arc-de-cercle uiàpasseàpa àleà egist eàsup ieu .àΚ l e tà à o sid e àda sà esà asàditsà« tangents » 
est « la loi des quadrants » : les types B2 et B3, par définition, se placent respectivement dans les 
quadrants inférieurs et supérieurs de la surface gravée, en-dessous ou au-dessus du motif 
iconographique. Or les légendes qui franchissent la ligne médiane (théorique) de partage des 
quadrants supérieurs et inférieurs ne peuvent pas prétendre à être caractérisées par un des quatre 
t pesàBàpa tielsà uelà u ilàsoit.àC estàpou uoi,àlesàl ge desàhagiog aphi uesàso tà lass esàusuelle e tà
dans le type dominant A car elles circonscrivent le portrait gravé au-delà du registre médian. Quoià u ilà
e àsoit,à laàpossi ilit àestà toujou sàe isagea leàd appli ue à àu eài s iptio à« hagiographique » un 
type récessif B3 pour en préciser la configuration spatiale. 
Cetteà o ti ge eà està ala leà ueàda sàleà asào àlesài s iptio sàso tàd u àseulàte a tàetà o pa tes,à
sa sà ueàleà egist eàfigu à i te agisse tàpou às pa e à e tai sàte esàouà a ue àpa àlaà uptu eàu à
ha ge e tàda sà laà atu eàdeà l i s iptio  : dans deux cas abordés précédemment (voir n° 65 ci-

dessus, traité dans le cadre des types récessifs A1-A2, et n° 142), la partie la plus compacte se situe 
dans le registre supérieur (appellation) et un verbe (EMI ,à espe ti e e tàl i di eàd u àstatutàso ialà C 

| S, Caii servus), dans le quadrant latéral. Le type B3, dans les deux cas, est donc défini par le fait que, 
d u eàpa t,àlaàpa ti uleàfi aleà estàpasàda sàleà egist eài f ieu àet,àd aut eàpa t,àelleàestàd u eàaut eà
nature syntaxique que le terme principal (verbe ou qualificatif). La séparation est donc la résultante 
oi sàd u à a ueàdeàpla eà àdispositio à ueàdeàlaà olo t àdeàl a tisa àdeà a ue àlaàs pa atio àe t eà

les termes de la formule. 
Cette « loi des quadrants »à s appli ueà gale e tà da sà leà asà o à lesà i s iptio sà seà situent 
verticalement dans le registre médian (voir nos 8 et 10 ci-dessus) [Pl. B, fig. 8 ; pl. 2, figg. 12-13 ; pl. 3, 
fig. 14]. Du fait de leur position sur la surface gravée, elles ne sont pas de types B2-B5 : leur 
configuration spatiale ne se localise ni dans le registre inférieur (types B2 et B4), ni davantage dans le 
sup ieu à t pesàB àetàB .àC estàdo àsp ifi ue e tàleàse sàdes lettres qui va définir la classification 
de la légende : si les caractères sont tournés e sàl i t ieu àouàl extérieur ou disposés selon un plan 
de lecture horizontal,à l i s iptio àse aà espe ti e e tàdeàt peàá ,àá àouàGA (voir nos 21 et 132 ci-
dessus) [Pl. B, fig. 10 ; pl. 14, fig. 88]. 
Toutefois, le caractère ambilisible des lettres peut parfois empêcher de statuer sur le caractère A1 ou 
A2 de la légende : 
                                                             
451 Les types A simple et E ne sont pas des types dominants uniques ; le type E, notamment, est joint dans sa 
seule occurrence dominante au type récessif A (voir n° 132 ci-dessus). 



105 
 

162. Aquileia 1996, p. 89 ; 91, n° cat. 161 [Pl. 18, fig. 121] :à o eà ousàl a o sàd j àe t ape çuà
sur un scarabée grec duàd utàdeàl po ueà lassi ueà p e ie à ua tàduàVème s. av. J.-C.), et 
sur lequel une tête barbue est jointe aux deux lettres E E (n° 70 ci-dessus) [Pl. C, fig. 14], les 
lett esà so tà pa foisà a ilisi lesà auta tà e sà l i t ieu à ueà e sà l e t ieu .à Ilà està do à
i possi leàdeàstatue à iàsu àleà a a t eà t og adeàdeàl i s iptio à ie à ueàleàse sàdeàle ture 
soit du bas vers le haut. Cette particularité se retrouve également sur un jaspe rouge de la 
fin de la République (Ier s. av. J.-C. – début du Ier s. apr. J.-C.) sur lequel est gravé une 
composition en grylloi. Dans le registre latéral, la légende H C, se lit de haut en bas mais sans 
u o àpuisseàsa oi àda sà uelleàdi e tio àso tàtou esàlesàlett es452. 

 
§2. Cetteàpa ti ula it àestà gale e tàu eàsou eàdeà o fusio àda sàlaà estitutio àglo aleàd u eàl ge deà
selo à u o àliseà etteàde i eàsu àl e p ei teàou le tampon. Ainsi, sur un jaspe sanguin inventorié à 
Kassel (voir n° 129 ci-dessus) [pl. 12, fig. 78],à l i s iptio àpeutàseàli eàAIAX (ou I X à à l e d oitàouà
XAPA de manière rétrograde, la forme de la lettre « P » étant parfois un écueil dans la lisibilité et la 
restitution de la légende. 
 
 
1.3. TYPES COMPOSITES ET NATURE COMPOSÉE 
 
§1. Il existe aussi une trentaine de pierres, regroupées en vingt occurrences typologiques différentes, 
sur lesquelles figurent des inscriptions de nature « composite », pou àles uellesàilà estàpasàpossi leà
d ta li àune classification en leur appliquant un unique type dominant. Il faut au minimum deux 
caractères pour statuer sur leur typologie épigraphique. Déjà trois exemples de ces configurations 
« composites » ont été abordés :àtoutàd a o dàleàs a a eà t us ueà etta tàe às ène les « Sept contre 
Thèbes » ai sià ueàleàdis ueà talli ueàpe fo àd Aurelius Tatianus Fortunatus (nos 44 et 91 ci-dessus, 
traités dans le cadre des types récessifs D1-D2) [Pl. 4, fig. 29 ; pl. 10, fig. 59], puis la célèbre Gemme 
Felix (n° 143 ci-dessus) [Pl. A, fig. 3].àD aut esà asà e a ua lesàpeu e tàpa àailleu sà t eà it s : 

163. AGDS II, pp. 155-156, n° 408, pl. 72 [Pl. 19, fig. 122]. AGW II, pp. 138-139, n° 1153, pl. 95 [Pl. 
115, figg. 811a-b] :àsu àlaàfa eàBàd u eà o ali eào aleàde Berlin est représenté un thème 
aphrodisiaque (sept phallus entourant un escargot) qui fait de la pierre un porte-bonheur en 
lien avec la fertilité. Une inscription en deux parties y est inscrite : de type B1 (voire B1I1) et 
disposée horizontalement au-dessus en en-dessous de la scène symbolique, MESSAL | 

CLAVDI (rétrograde) ;àetàe t eà ha u àdesàseptàphallus,àlesàlett esàtou esà e sàl e t ieu à
(type A1C), I/N/V/I/C/T/A (rétrograde). La légende se comprend comme une acclamation à 
Messali e,àfe eàdeàl e pe eu àClaudeà eà uiàaideà à o fi e àlaàdatatio àst listi ueàauà
deuxième quart du Ier s. apr. J.-C.) : Messal(ina) Claudi(i) (uxor), Invicta. La configuration 
épigraphique ne peut être classée que par deux types dominants différents (type B1 – voire 
B1I1 – et A1C). La face A, elle [Pl. 47, fig. 319],à eàpo teàpasàd i s iptio à aisàestài t essa teà
à un autre niveau : elle est ornée du motif iconographique originel de la gemme – une scène 
champêtre datant du deuxième quart du Ier s. av. J.-C., composition symbolique et augurale 
– do tàlaàfo tio àdeàtalis a àaà oti àl adjo tio àduàth eàaph odisia ueàsu àlaàfa eàBà
(voir également point 2.3.2.1. ci-dessous, §2). Une autre gemme, dont la composition 
épigraphique est complexe à déchiffrer, illustre, elle aussi de manière criante, l ajout tardif 
d u eà i s iptio à e à a geà d u à egist eà figu à p e ista t (même si le décalage 
chronologique ne doit pas dépasser un petit quart de siècle dans ce second exemple)453 – à 
l i e seàdeàlaà o ali eàdeàBe li ,àpou àle uelàl ajoutà o espo dà àl a age e tàdeàlaàfa eà
Bàdeà laàge eàpa à appo tà àu eà fa eàáàp e ista te,à ilà s agità i ià deàl adjo tio ,àsu àu eà

                                                             
452 Voir aussi n° 243 ci-dessous [Pl. 28, fig. 289]. 
453 Stylistiquement, le motif iconographique est de la première moitié du Ier s. av. J.-C.,àta disà ueàl i s iptio ,à
qui se réfère à la cité de Forum Iulii (Fréjus, Narbonnaise), ne peut être antérieure (terminus post quem) à 49 av. 
J.-C., date de sa fondation par Jules César. Voir GÉBARA, MORHANGE 2010, p. 13. 
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eàfa e,àd u eàl ge deà àu à otifài o og aphi ueà alis àa t ieu ement  : la pierre fine 
en question est une seconde cornaline, convexe, datable entre le deuxième et le troisième 
quart du Ier s. av. J.-C., sur laquelle apparaissent deux coqs, une palme (signe de victoire) ainsi 
que la légende M• / ME|TE/LLI•M | F• / POLLIA•FORVM | IVLI, M(arci) Metelli M(arci) f(ilii) Pollia 
(tribu) Forum Iuli(i) dispos eàe à uat eàlig esàe t eàleà egist eàsup ieu ,à dia àetàl e e gueà
(type B1CGH) – la partie finale IVLI i o s ite,àelle,à àl i t ieu àduà otifài o og aphi ueà type 
Θ .àΚ i s iptio àseà appo teà àu eàappellatio à o ple eà la tàdesàduo nomina, une indice 
deàfiliatio ,àai sià ueàlaà e tio àdeàl i stitutio àitali ueàdeàlaàt i uà Pollia454) et deàl eth i ueà
du porteur (originaire de Forum Iulii,à est-à-dire Fréjus en Gaule Narbonnaise). Th. 
Panofka455 – qui transcrit la légende de manière erronée M. METELLIA P. IVLI POLLIANORVM 
e àfaisa tàfiàdesàsig esàd i te po tuatio à[Pl. 116, fig. 811c] – oitàda sàl utilisatio àduà o à
de la tribu un lien étroit avec le registre figuré (racine pollus = pullus, « jeune coq » – " … àtheà
device may have been a rebus, like the o ke elsà … " selon M. Henig456) :àilàs agi aitàe àso eà
d u eàappellatio àsémantiquement liée au registre figuré et qui ferait de la pierre, par voie 
de conséquence, les « armoiries » de son porteur, M. Metellus. Le rendu et la lisibilité de 
l i s iptio àso t,àeu ,àt i utai esàde la composition iconographique sinon en interconnexion 
étroite avec cette dernière et la « contrainte de cadre » u elleài pli ue : de fait, la légende 
est « composite » (type B1CGH et J) et certains aspects de la gravure incitent à penser que, si 
le registre figuré etàl i s iptio àso tàpote tielle e tà o te po ains – la forme de la lettre 
F (que Th. Panofka avait restitué respectivement par un P et un N alors même que, 
comparativement, le P de POLLIA possède une haste fermée) est résolument républicaine457 
–,àlaàte h i ueàd i isio àdeàdi e sàaut esà a a t esàse leài di ue à ueàl e se leàdeàlaà
composition épigraphique est laà sulta teàd u àajoutà àpost io iàdeàlaà o fe tio àduà otifà
allégorique : en effet, on peut notamment remarquer la lettre R de FORVM « coupant » de 
manière maladroite la ligne de sol dans le quadrant inférieur droit (sur la pierre), ainsi que la 
voyelle V de IVLI, au centre de la composition (type J), « mordant » cette même ligne comme 
le ferait un élément en surimpression. Cette organisation quelque peu anarchique de 
l i s iptio àest vraisemblablement la résultante d u eà au aiseàa ti ipatio ,àpa àl a tisa -
graveur, de la longueur de la légende, le terme final, IVLI, ayant été placé dans le seul espace 
libre restant après que la bordu eàetàl e e gueàaie tà t à o pl te e tàutilis sà "IVLI allein in 
der 3. Zeile ist unverständlich, folglich muss man annehmen, dass der Gemmenschneider den 
Raum zwischen den Hähnen zunächst aussparte und am Schluss, als er mit dem Raum nicht 
auskam, das letzte Wort an die einzige noch freie Stelle setzte" selon E. Zwierlein-Diehl). 

164. WALTERS 1926, p. 221, n° 2131, pl. XXVI [Pl. B, fig. 9]. AGDS III, Kassel, p. 221, n° 99, pl. 97 [Pl. 
19, fig. 123] : sur deux autres pierres – dont un jaspe du British Museum à l effigieà desà
agitatores Scorpianus et Euprepes (voir n° 16 ci-dessus) –, les inscriptions sont notamment 
deàt pesàá àetàI .à“u àlaàp e i e,àdo ,àleà o àd Euprepes (EVPR) est incisé dans le quadrant 
lat al,à lesà a a t esà tou sà e sà l e t ieu à t pe A1), tandis que celui de Scorpianus 
(SCOR) est au-dessus de sa propre représentation, gravée à une échelle plus réduite que celle 
du vainqueur couronné (dont la taille a visiblement été magnifiée). Il est écrit 
horizontalement dans le quadrant supérieur droit (sur la pierre) et légèrement inséré vers 
l i t ieu àduà otifài o og aphi ueà t peàB I1) duàfaitàd u à e fo e e tàdeà eàde ie . Le 
nom du dernier aurige représenté à genoux, CEIA, se situe, lui, sous la ligne de sol (type H). 
Une autre gemme, conse eà àыassel,àp se teàu àt aite e tàdeàl i s iptio à elati e e tà
similaire. La première partie de la légende, longeant le bord du registre médian, les lettres 
tou esà e sà l e t ieu à t peà á ,à o eà leà p op i tai eà deà l i tailleà auà g itif,à FIDI 

                                                             
454 Voir LASSÈRE 2005, I, p. 118, et VALVO 2003, p. 156 ; 159 : "M.àOta iliusàM.àf.àPolliaà … àt i ùàdiàappa te e zaàdià
questo, la Pollia  … ". 
455 Voir PANOFKA 1851, p. 509, n° 45, pl. IV/45. 
456 Voir HENIG 1997, p. 48. 
457 Voir AGW II, p. 139. 
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(rétrograde). Le deuxième terme, CAD (rétrograde), est gravé horizontalement au centre de 
la composition (type I1) :àilàestà i o s itàpa àlaà ep se tatio àd u à hie àt a ua tàu àlapi  ; 
eàde ie àaàt ou à efugeàauàpiedàd u eàfalaiseàauàso etàdeàla uelle se tient un aigle qui 

lorgne également sur lui. Une aile du rapace ainsi que la queue du chien achèvent de clore 
l espa eà da sà le uelà laà l ge deà està o te ueà t peà ΘI1). Le type I1 est utilisé ici, comme 
précédemment, à titre récessif. Et non seulement le traitement est « composite », mais 
gale e tàlaà atu eàdeàl i s iptio  : si FIDI se réfère au propriétaire (Fidius)458, CAD reprend 

vraisemblablement l a iatio àdu nom du chien de chasse CAD(–) àl i sta àd u eàsa doi eà
du British Museum où est mentionné, sur une composition similaire (avec un cavalier), le nom 
des deux chiens mis en scène (XPYCIC et AYPA)459 [Pl. 130, fig. 901]. La disposition spatiale 
de la particule CAD se retrouve, pour un traitement iconographique identique (chien, aigle, 
lapin ou lièvre), sur une cornaline du British Museum : on y lit LVPERCI pour Lupercus 
(surnom du propriétaire de la gemme)460. 

165. STEFANELLI 1990, p. 45, n° 5 = VOLLENWEIDER 1972-1974, I, pp. 66-67, pl. 113/1-2 ; II, pp. 163-
166 [Pl. E, fig. 34]. UBALDELLI 2001, pp. 320-321, n° 275 = HOEY MIDDLETON 1991, p. 95, n° 155, 
ill. 155 [Pl. 19, fig. 124] : deux exemples supplémentaires font se combiner les types B3 et C. 
Dans le premier cas, sur une cornaline du Ier s. apr. J.-C issu de la collection A.G. Capponi 
etta tàe às eàÉ eàpo ta tàso àp eàá hiseàetàa o pag àd ás ag eàso àfils, deux 

inscriptions apparaissent :à laà p e i e,à deà pa tà età d aut eà deà laà ep se tatio à duà h osà
troyen (type CJ), P / A (rétrograde) – le type J se justifie par le fait que la lettre « P » est 
circonscrite dans le registre figuré ; et au-dessus de son fils, le long de la bordure du quadrant 
supérieur droit (sur la pierre), les lettres F | H (rétrograde), disposées selon un plan de lecture 
vertical avec un léger décrochement (type A1B3G, voire A1GI2 – voir n° 153 ci-dessus) par effet 
de parallélisme pour souligner le fait que les deux initiales se rapportent au personnage situé 
da sàl a eàdeàle tu e (à savoir Ascagne en-dessous – voir n° 348 et point 1.5.4.2. ci-dessous, 
§3),à l aspi atio àH pour (H)ascanius d oula tàd u àsu te fugeàduàg a eu àpou àassu e àlaà
lisibilité de laàl ge deà l i itialeàA reprenant déjà Aeneas ou Anchises)461. Cette particularité 
« composite » (type C joint à une légende dans le registre supérieur) se retrouve également 
sur une sardoine exposée aux Musées Capitolins à Rome et issu du trésor de la Via 
Alessandrina : autou à d un buste de patricien romain vue de profil – sans doute Sextus 
Pompée462 – ou tàtoutàd a o dàu eài s iptio  en deux parties gravées en arc-de-cercle (type 
B3C), EPI-CRATES. Corrélativement deux lettres, Q / Q sont inscrites de pa tàetàd aut eàduà
portrait selon un plan de lecture horizontal (type C). Le tout forme soit les tria nomina du 
possesseur, sans doute un membre de la faction des Optimates aux alentours de 40 av. J.-C., 
soit des duo nomina (Q / Q), auquel cas EPICRATES serait un qualificatif reprenant le buste 
de Sextus Pompée (voir n° 487 ci-dessous) ou de Pompée lui-même – sa ha tà u Epicrates, 
« le Puissant », était le surnom de Pompée Magnus (voir Cicéron, Atticus, II, 3). 

166. REINACH 1895, pp. 143-144, n° II/45, pl. 130 = KAGAN, NEVEROV 2000, p. 111, n° cat. 100/7 [Pl. 
N, fig. 100]. ZAHN 1972, p. 181, pl. 20/3-5 [Pl. 19, fig. 125]463 = KAGAN, NEVEROV 2000, p. 152, 
n° cat. 194/10 [Pl. O, fig. 101] : deux groupes de portraits impériaux sont aussi très 
intéressants tant au i eauà i o og aphi ueà u pig aphi ue ie à u ilsà soie tà suspe t s 
d t eà desà œu esà rinascimentali). Dans le premier cas, gravé sur une calcédoine (une 

                                                             
458 Voir HENIG 1997, p. 49. 
459 Voir WALTERS 1926, p. 220, n° 2117, pl. XXVI (XPYCICΝ|Ν[‒]), et MAFFEI 1709, pp. 116-117, pl. 71 (XPYCIC | AYPA). 
X σίς,à« en or »,àetàΑὔ α,àfo eàt a slitt eàe àg e àdeàlaàfo eà e aleàlati eàaurare, « dorer », ou, au sens 
litt alà g e à o eà lati à αὔ α/aura « quià fe dà l ai  » :à su o sà pou a tà s appli ue à à e eilleà au à deu à
chiens. 
460 Voir WALTERS 1926, p. 243, n° 2417, pl. XXVIII, et PANOFKA 1851, pp. 477-478, n° 1, pl. IV/1. 
461 ájoutàd u eàaspi ation : voir n° 348 ci-dessous, note (HOEY MIDDLETON 1991, p. 95, n° 155, note). 
462 Voir NEVEROV 1976a, pp. 68-69, n° 89, et WEISS 2009, pp. 298-299, n° 3. 
463 Voir également WARMINGTON 1981, p. 167, n. 4. 
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cornaline selon S. Reinach), sont représentés en capita opposita l e pe eu àPe ti a ,àso à
épouse Titiane et son fils Helvius Pertinax César (autrefois, au XVIIIème siècle, identifiés en tant 
que Septime Sévère, Julia Domna et Caracalla dans les catalogues du Cabinet de Crozat464 et 
duàCa i etàd O l a s465).à ‹ oisà g oupesàd i s iptio sào e tà ette gemme : toutà d a o d,à
dans le registre périphérique, derrière les bustes de Pertinax et de Titiane, IKΝ /ΝTIT (type 
A1C). Κ e pe eu àHelvius Pertinax est donc d ità o eà ί αιοςà leàΘuste àetàsa femme en 
tant que telle ( ι ια ὴ ou Titiana). Entre eux deux, un vase décoré de deux palmes fait 
f e e,àauàt a e sàdeàl i s iptio àXP uiàl o eà t peàΘ ,àau àΘeu àditsàX σά θι αà uiàseà

déroulaient à Sardes. Au-dessus et en-dessousàdeàl o jetà t peàB ,àetàsitu esàspatiale e tà
toujours entre les bustes (type récessif I2), les épithètes KA ЄT ЄI|NA, ыα ο ί α 
(Capitolina) |ΝЄ OYIA, Ἕ ο ιαà Helvia) apparaissent en trois lignes (type B1GI2) : ces dernières 
qualifient les Chrysanthina, organisés sur le modèle des Jeux Capitolins et à cause de 
l ho eu àd a oi àeuàlaàp se eàdeàl й pe eu ,àdeàsaàfe eàetàdeàso àfils466. Cette pierre, 
data tàduà g eàdeàl e pe eu àPe ti a à duà er janvier au 28 mars 193 apr. J.-C.), peut donc 
être calibrée dans une fourchette chronologique de trois mois. Toutefois, O. Neverov et J. 
Kagan, reconnaissant que " e tai sàauteu sà o sid e tà u ilàs agitàd u eàge eàa ti ueàetà
u elleàappa tie d aitàau àpie esàg a esà uiào aie tàlaà ou o eài p ialeàdu a tàlesàjeu à

à Sardes en 193 … àetà u elleàde aitàfai eàpa tieàdes cadeaux commémoratifs que recevaient 
les spectateurs au cours des jeux",à esti e tà ueà laà o fe tio à deà l i tailleà e o teà à laà
Renaissance italienne (XVIème siècle). 
Sur une autre cornaline, Othon, Néron et Poppée sont représentés en buste. En exergue, un 
se pe tà està i s à ai sià ueà lesà t tesà desà Dios u esà de i eà l o iputà d Otho .à Di e sesà
légendes précisent la composition du registre figuré, mais chacune traite son objet comme 
u àtout,àetà o à o eàu à l e tàd u à egist eàplus complexe. C estàpou uoiàilà estàpasà
o e a leà d att i ue à à laà pie eà u à t peà pig aphi ueà si ple,à aisà auà o t ai eà u eà

classification « composite ». ‹outàd a o d,àleàlo gàdeàlaà o du eàduà uad a tàsup ieu àd oità
(sur le moulage), la légende OΘ NO ΝKΧAI APO ΨΝ EBΧA TOY) (type B3) est le seul ajout 
épigraphique en relation avec la bordure de la pierre elle-même :àilàs agitài du ita le e tà
deàlaàl ge deàp i ipaleà uiàa o pag eàleà usteà uel ueàpeuà ag ifi àd Otho . Ensuite, 
autour de la chevelure de Poppée représentée dans le registre inférieur en capita opposita 
avec Néron, une « didascalie »à s appli ueà à elleà gale e t,à O AIAΝ EBA( THΨ : la 
configuration de cette dernière rappelle les légendes de type B3 (ou A1) sur les portraits 
si ples,à àlaàdiff e eàp sà u i iàle usteàfaitàpa tieàd u eà o positio àplusà o ple eàda sà
la uelleàl i s iptio àpénètre (type I). Ce traitement épigraphique en arc-de-cercle, propre à 
la figure de Poppée elle-même prise comme un tout, estàd ailleu sàpasàsa sà appele à laà
mention accompagnant le cerf de Panavidos, qui est également de type B3I (voir n° 155 ci-
dessus) [Pl. 17, fig. 113]. й fi ,àda sàl i te alleàspatialàs pa a tàlesàdeu à ustesàaff o t sàestà
incisé le nom de Néron, NEP| N, en deux lignes (type GI2). Un ultime élément épigraphique, 
la lettre A, est inscrite au-dessus des deux Dioscures, en bordure de la surface gravée, mais 
selon un plan de lecture horizontal qui pénètre da sàl a i eàdeàlaàt teàd Otho à t peàáI1). 
Cette lettre peut avoir une triple signification : soit elle reprend les deux Dioscures au travers 
d u à ualifi atifà– ἀ ϕοί), « jumeaux » –, soit elle se réfère au chiffre 1, mention de la 
p e i eàa eàduà g eàd Otho à àpa ti àduà àja ie à àap .àΘ.-C.)467, soit – età estàleàplusà
probable au vu du cas au génitif – elle se réfère au symbole età àl att i ut àdu serpent et, à 
l i sta àduàjaspeàsa gui à à l effigieàdeàPescennius Niger (n° 35 ci-dessus) [Pl. 4, fig. 23], se 
rapporte à Esculape et à Salus (Hygie) – Ἀ σ ιῷ) (ἐ ί Ὑ ι ίᾳ)  – auà t a e sà d une 

                                                             
464 Voir MARIETTE 1741, p. 18, n° 342. 
465 Voir Catalogue desàpie esàg a esàduàCa i etàdeàfeuàso àáltesseà“ issi eàMo seig eu àleàDu àd O l a s,à
Premier Prince du Sang (catalogue de vente), Barrois (quai des Augustins, n° 19), Paris, 1786, pp. 40-41, n° 427. 
466 Voir ZAHN 1972, pp. 178-179. 
467 Voir ibid., p. 176. 
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consécration ; la lettre A y est également inscrite en marge de la composition. C estàselo à
etteà ele tu eà u ilàfautài te p te àleàg itifàs appli ua tàauàpo t aitàd Otho  : combiné à la 

représentation du serpent sacré, età à l i sta à deà laà ge eà duà Ca i età desàM dailles,à ilà
renvoie à la personnification de la Salus Augusti et à une formule votive, AΧ Η ῼΨΝ ΧE IΝ
YΓIEIᾼ) OΘ NO ΝKΧAI APO ΨΝ EBΧA TOY) « À Esculape, pou àlaàsau ega deà/àlaàsa t àd Otho à
César Auguste ». Les bustes en capita iugata des Dioscures apparaissent ainsi davantage 
comme un symbole politique, u eà pe so ifi atio à deà ‘o eà età deà l й pi eà liée à 
l a e e tàdeàl e pereur. Les deux cornalines impériales ont conséquemment la même 
visée :à à l i sta àdes médaillons contorniates, elles servent à commémorer un événement 
particulier da sà ot eà as,à l a essio à d Otho à à laà ha geà i p iale . Mais comme 
précédemment pour la calcédoine de Pertinax,àetà ie à u ilsàseà f e tà à‘.à)ah àpou à uià
les deux pierres, jointes à l agateà u a eàdeàPancharios468,às i s i e tàda sàlaàfa illeàdesà
intailles et camées impériaux ayant fonction de panégyrique (voir n° 265 ci-dessous) [Pl. 33, 
fig. 219], O. Neverov et J. Kagan attribuent la confection de ce talisman à un atelie àd йu opeà
du nord du XVIIème siècle, la gemme ayant été "probablement inspirée par des esquisses 
d a ti uai esàhu a istesàdeàl po ueàduà a o ue", les inscriptions devant, elles, "ajouter de 
nouveaux traits mystiques aux écrits sur la vie de personnalités historiques célèbres". 

 
§2. En parallèle des inscriptions « composites » sur pierre gravée, il est également intéressant de se 
pencher sur la problématique des anneaux métalliques, notamment les bagues sigillaires chrétiennes 
du Bas-Empire : sur ces dernières, on peut marginalement voir apparaître une première inscription sur 
leà o tou àdeàl a eauàai sià u u àse o dà l e tà pig aphi ueàdeà atu eàdiff e te sur le chaton  
(voir §3 ci-dessous). La bague à contour décagonal de Silchester (IVème-Vème s. apr. J.-C.) en est un 
remarquable exemple (voir n° 206 ci-dessous) [Pl. 118, fig. 823]469 : sur les neufs facettes périphériques 
– o o sta tàlaàdi i eà o pos eàd u à hato à uad a gulai eàd o àd u eà"tête féminine de facture 
tout à fait celtique"470 etàdeàl i s iptio à t og adeàdeàt peàá àVE|NVS [Pl. 117, fig. 822] – se lit la 
formule SE|NI|CI|A|NE | VI|VA|S II|N͡DE, pour Seniciane vivas i{i}n de(o), « Senicianus (ou Senecianus471), 
puisses-tu vivre en Dieu ! ». Cet artefact est épigraphiquement remarquable car il combine deux 
inscriptions hétérogènes tant au point de vue idéologique que chronologique.à ‹outàd a o d,à selo à
J.M.C. Toynbee472 (reprise notamment par P. Corby Finney en 1994473), o à està e à p se eà d une 
formule chrétienne adjointe moins à une « didascalie »à selo àl auteu e à u àune dédicace païenne à 
fo tio àd e -voto : cette dernière se retrouve selon la même césure, mais en deux lignes (type G) sur 
un anneau en or trouvé près de Mayence474, VE|NVS (bijou à fonction votive portant une dédicace au 
nominatif). Dans la mouvance sociale et religieuse du Vème s. apr. J.-C., il est intéressant de noter que, 
dans le cas de la bague de Senecianus, un "chrétien portait au doigt une rep se tatio àdeàV usà … à
[ o ]àplusàassi il eàalo sà àu eàdi i it àpaïe eà aisà à laàpe so ifi atio àdeà l a ou à h tie "475. 

                                                             
468 Voir ibid., p. 180. 
469 Voir CORBY FINNEY 1994. Voir également TOYNBEE 1953, pp. 19-21, COLLINGWOOD, WRIGHT 1991, p. 18, n° 2422.14, 
et HENIG 2007, p. 186, n° 789. 
470 CULLIN-MINGAUD, DARDAINE 2011, p. 389. Le rendu physionomique du buste est extrêmement proche du type 
des monnaies de potin celtiques ; de là il est aisé de conjecturer – comme le fait P. Corby Finney – ueàl a tisa -
graveur de la bague de Silchester était également scalptor monetae. Voir CORBY FINNEY 1994, pp. 189-192. 
471 Voir OPEL IV, p. 65, « Senecianus » ; 66, « Senicianus » (cognomina .àC estàΘ.M.C.à‹o eeà uiàp oposeàlesàdeu à
orthographes. Voir TOYNBEE 1953, p. 20 : "“e i ia usà o à “e e ia usà … " ;à d ailleu s,à està pa à leà su o  
Senecianus que M. Cullin-Mi gaudàetà“.àDa dai eà estitueàl i s iptio àp iph i ueàdeàlaà ague.àVoi àCULLIN-
MINGAUD, DARDAINE 2011, p. 389 : " … àl i s iptio à“e i ia eà i asài àDeoà … "), 
472 Voir TOYNBEE 1953, pp. 20-21. 
473 Voir CORBY FINNEY 1994, p. 196. 
474 Voir HENKEL 1913, p. 10, n° 70, pl. IV (CIL XIII, n° 10024, 25 : ex-voto). Da sàleà asàdeàl a eauàdeà“il heste ,à
J.M.C. Toynbee opte plutôt pour une « didascalie » du portrait féminin incisé – (TOYNBEE 1953, p. 20 : " … àaà
female bust labelled VENVS". 
475 CULLIN-MINGAUD, DARDAINE 2011, p. 389. 
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Cette combinaison originale de deux légendes, adjointe à une effigie féminine rappelant en tout point 
le rendu des types des monnaies de potin celtiques, t oig eàd u à"syncretism of Roman paganism 
and of Christianity mixed with Celtic paganism in late Roman Britain"476. Toutefois, il est judicieux de 
convenir que cette association entre une acclamation chrétienne et une dédicace païenne sur une 
seule et unique bague est la résultante d u  décalage chronologique manifeste dans la confection des 
deux éléments principaux qui constituent le bijou – l a eauà età leà hato  quadrangulaire. Deux 
anomalies notables de la légende « de nature composée » (voir point 1.3. ci-dessous, §3) incisée sur 
l a tefa t confirment cette assertion – à savoir [1] la p se e,à espe ti e e tàl a se e, de hastes 
fléchées sur les lettres capitales du contour et du chaton qui trahit le fait que les deux inscriptions 
disti tesà o tàpasà t àg a esàdeàlaà eà ai  ;  et [2], l a se eàdeàlaàfi aleàO de la désinence 
dative de DEO impliquant que le O terminal « amuï » était visible sur un anneau originel, portant la 
fo uleàd all gea eà àlaàfoià h tie eàdeàso àpo teu ,àetàsu àl u eàdesàfa ettesàdu uelàleà hato ào à
d u eà d di a eà ouà d u eà « didascalie ») païenne a été ajouté par la suite477. Dans cette dernière 
e tualit ,àP.àCo àнi e àesti eà u u eàa al seà tallu gi ueàdesàdeu àpa tiesàpote tielle e tà

distinctes composant le bijou au aità pe isà deà soule e à l i e titudeà d u eà telleà o je tu e. Cette 
i te p tatio àestàd ailleu sàda a tageàplausible que celle soutenue par R.S.O. Tomlin, lequel suggère 
que "[t]he original ring with its pagan inscription has, apparently later, been inscribed with a Christian 
formula. This is blundered, since the repetition of the I of IN [IIN] has left no room for the O of DEO"478, 
cela malgré le recours à un nexus [N͡D] pour gagner de la place sur la dernière facette (nous y 
reviendrons – voir nos 378-379 ci-dessous). Ilàestà ide tà ueàl a tisa -graveur (vraisemblablement « les 
artisans-graveurs » à taità pasà à u eà « coquille » p sà da sà leà e duà deà l i s iptio  : outre le 
redoublement du « I » de IN uiàpeutàs e pli ue àle i ale e tàpa àlaà a ia teào thog aphi ueàd u à
dialecte vernaculaire latinisé – voir ibidem ,àl a se eàduà« O » terminal de DEO etàl h t og it àdeà
la terminaison des hastes entre la légende du contour et celle du chaton (hastes fléchées sur la 
p iph ieàdeàl a eau), on remarque gale e tàl omission de la barre supérieure du E de VE|NVS qui, 
elle,à sulteà a ifeste e tàd u eàe eu àdeàg a u e. 

 
§3. Au-delà de la simple configuration « composite »àdeàl i s iptio ,à etteàde i eàpeutà le àu eà
nature composée quant à sa teneur : le nom du graveur peut ainsi côtoyer celui du propriétaire de la 
gemme – àl i sta àdeàlaàGemme Felix (voir n° 143 ci-dessus) –, ou ce dernier se retrouve en lien avec 
une « didascalie » ou une formule dédicatoire. La disposition épigraphique ou la séparation simple de 
deu àouàplusieu sàte esàe àestà uel uefoisàl i di e,à àl e e pleàduàs a a oïdeàdeàMikês (n° 66 ci-
dessus) [Pl. B, fig. 13] qui révèle le nom de la personne représentée sur la pierre, MIKH , dans la 
bordure supérieure (type B3), ainsi que l appellatio à du graveur, E AMENO , dans la bordure 
médiane et inférieure (type A1). Un autre cas, déjà abordé (voir n° 101 ci-dessus ,àfaità e tio àd u à
complément au registre figuré représentant Héraclès (H[ERC]LE) de type A1 sur la bordure et à demi-
effacé, ainsi que des tria nomina du propriétaire, Q | Q | ƧƎ͡N͡TI (types B2C et JGI2), disséminés dans la 
partie basse de manière rétrograde entre les jambes du héros et selon un sens de lecture des plus 
aléatoires rappelant le boustrophédon [Pl. 11, fig. 65]. Le premier Q est de type B2, avec un plan de 
le tu eàpa all leà àlaà o du e,àleà a a t eàtou à e sàl i t ieu  (il y a donc clairement une rupture 
de la direction des caractères par rapport à la « didascalie ») ; le second Q est vertical, entre les jambes 
(type JI2), et le dernier terme également englobé dans le registre figuré verticalement (type JI2) et selon 
le même plan de lecture que le Q précédent (type G), bien que la disposition des caractères soit 
totalement inversée (sur le moulage, on lit IT͡N͡ES). Il est clair que la « didascalie » est prévue pour être 
lueàdi e te e tàsu àlaàpie e,àta disà ueàl i di eào o asti ueàestà t og adeàetàlaà sulta teàd u àajoutà
plus tardif (voir aussi n° 472 : inversion du plan de lecture). 

167. RICHTER 1956, pp. 84-85, n° 371, pl. XLVII : une cornaline du Metropolitan Museum (IIème-IIIème 
s. apr. J.-C.) répond approximativement à cette même contingence spatiale qui commande 

                                                             
476 CORBY-FINNEY 1994, p. 195. 
477 Voir CORBY FINNEY 1994, p. 178. 
478 Voir COLLINGWOOD, WRIGHT 1991, p. 18, n° 2422.14, note. 
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de séparer, entre les registres supérieur et inférieur (à la manière du type B1), les éléments 
de différentes natures en usant avantageusement de la ligne de sol. La gemme met en scène 
deux έσ 479 seàfaisa tàfa e,àl u eàte a tàu ài st u e tàdeà esu e,àl aut eàleàsistrum 
d Isis.àDe i eàl u eàdesàdi i it s,àleàlo gàdeàlaà o du e,àleà o àduàp op i taire court de bas 
en haut, IONYCIOY t peàá ,àta disà u e àe e gueàappa aît un ethnique, MYP (type H). 
“elo à l auteu e,à G.M.á.à ‘i hte ,à l i s iptio ,à p iseà o eà u à tout,à ep e dà u à e tai à
Dionysios de Smyrne, propriétaire du sceau (inscriptions rétrogrades). Toutefois, cette 
interprétation est sujette à caution par le fait que MYP se rapporte moins au possesseur de 
laà ge eà u auà otifà i o og aphi ueà deà etteà de i eà uià ep e dà lesà deu à d essesà
poliades de la cité ionienne ;à l eth i ueà agità o eà u eà l ge deà uià p iseà lesà
personnifications de la cité. De plus, la différence de rendu des deux sigmas (  de MYP, 
respectivement C de IONYCIOY) induit probablement un décalage chronologique entre 
l i isio àdeàlaà« didascalie »àsousàlaàlig eàdeàsolàetàl appositio àduà o àduàp op i tai eàda sà
le registre médian périphérique de la composition iconographique (voir également n° 56 ci-
dessus, et n° 400 ci-dessous).  

168. HENKEL 1913, p. 138, n° 1503, pl. LVII : une seconde cornaline allie à nouveau les éléments 
o stitutifsàd u eàl ge deàdeàt peàB àtoutàe àutilisa tà à o àes ie tàlaàs pa atio àspatiale 

entre les deux termes de la formule pour induire une modification de leur teneur respective. 
La surface gravée porte un motif iconographique dont chacun des éléments participe, par un 
effet de symétrie, d une composition très « héraldique » : deux o esà d a o da eà
fla ue tàu à adu eà uià o poseàl a eà e ti alà dia àduà egist eàfigu à e t al.àáu-dessus, 
deux lettres, F / P so tài s itesàdeàpa tàetàd aut eàd u àglo eàte est eà t peàB C). Sous la 
ligne de sol, une seconde inscription est incisée, TIMO (type H). La composition allégorique 
implique que la pierre a fonction de porte-bonheur. Du fait des attributs représentés, les 
lettres F / P reprennent certainement moins une appellation en duo nomina u u eàfo uleà
augurale. À l i sta  du prase de Caerleon (voir n° 129 ci-dessus) [Pl. 12, fig. 77], dont le motif 
allégorique ota e tàu àglo eàetàu eà o eàd abondance) était adjoint à laà e tio àd u eà
vertu, XAPA, « joie », la cornaline portant les lettres F / P doit se référer également à une 
vertu, à la personnification de cette dernière ou une divinité salutaire dont les symboles du 
registre figuré seraient les attributs : au vu de la datation de la pierre aux alentours du Ier s. 
apr. J.-C.,àilàdoitàp o a le e tàs agi àdeàF(ortuna) P(ublica) ou P(rimigenia). Quant à TIMO, il 
estàpasàu à o àg e àauàg itif,à a àlaàte i aiso àa haï ueàe à–Oà aàplusà ou tàauàIer s. 

apr. J.-C.àIlàs agitàdo àsoit d u à o àdiacritique grec translittéré en latin, soit d u àsignum 
latin (ce que confirme la graphie latine de la légende de type C) : il est soit au datif et souligne 
le nom de la personne à qui la pierre à vertu augurale a été donnée en cadeau,àsoità àl ablatif 
et impose TIMO (ablatif de Timus ou de Timos, translittéré du grec Tί ῳ) comme le dédicant 
à la Fortune etàl a eauà o eàu àe -voto – F(ortunae) P(ublicae) (ab) Timo (datus est). Une 
de i eàpossi ilit àestàd att i ue à àTIMO laà aleu àd u eàappellatio àa g eà ep e a tàleà
gentilice du propriétaire, Timo(nius)480. Pourtant, l ulti eàa eptio àdeà etteài s iptio àestà
d à oi àdesàtria nomina – les deux lettres F / P pouvant être considérées comme le prénom 
età leà ge tili eà duitsà à l i itialeà puis ueà TIMO est attesté en tant que surnom481 (voir 
également n°179 ci-dessous) 

169. AGW I, p. 152, n° 488, pl. 80 [Pl. 19, fig. 126] : une troisième cornaline, du Kunsthistorisches 
Museum  de Vienne celle-là, présente un traitement épigraphique similaire : dans le dos 
d u eà ep se tatio àd O phale,àpo ta tà assueàetà léonté, apparaît verticalement de bas 
e àhautàl appellatio à IMON, ί  t peàá à t og ade ,à ueàl auteu eàesti eà t eàleà o à
du propriétaire de la gemme (bien que le rendu graphique ainsi que la taille des lettres soient 
plut tà a a t isti uesàd u eàsig atu eàdeàg a eur ; comme nous le verrons cependant – voir 

                                                             
479 Pausanias, Description de la Grèce, VII, 5, 1. 
480 Voir SOLIN, SALOMIES 1994, p. 186. 
481 Voir OPEL IV, p. 122, « Timo ». 
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n° 480 ci-dessous –,àilàs agità aise la le e tàd u àajoutàta dif). En exergue (type H) sont 
gravées les lettres latines I D. Du fait de son caractère bilingue (grec-lati ,àl i te p tatio à à
apporter à cette configuration épigraphique « composite » est triple. Pierre romaine 
impériale (Ier s. apr. J.-C.) de tradition visiblement hellénistique, elle est vraisemblablement 
adjointe à l ide tit àd u àg a eu ài o uà IMON), ueàt ahitàlaàfi esseàetàl espa e e tàdesà
lettres, et indique les duo nomina ou le nomen abrégé du propriétaire, I D ou ID, en exergue. 
À moins que la légende principale ne reprenne, comme le pense E. Zwierlein-Diehl, le nom 
du propriétaire, en grec ; auquel cas, l i s iptio  sous la ligne de sol résulterait deàl ajout 
tardif, à postériori, des initiales d u àse o dàp op i tai e,à o ai à elui-là. En dernier lieu, il 
peutà s agi à d u eà « didascalie »à e à lie à a e à leà theà d O phale482 : (ex) i(ussu) d(ei) ou 
simplement i(ussu) d(ei)483, « su à l o d eà deà laà di i it  »,à à sa oi à ápollo à do tà l o a leà
delphique conseille à Héraclès de se mettre au service de la reine de Lydie. La restitution la 
plus tentante ainsi que la plus logique est également la plus impropre : voir dans la seconde 
partie de la légende, ID, le prolongement du nom IMON, à savoir IMON|ID(H ). Le caractère 
mixte des graphies utilisées (D latin et  grec) empêche de tendre à une telle interprétation, 
tout autant que la singularité de la bordure du registre médian gauche (sur la pierre), vierge, 
uiàau aitàpuàa ueilli àlaàsuiteàduàte eài itialàsià eàde ie àa aitàeuà esoi àd t eàp olo g . 

170. ZWIERLEIN-DIEHL 2007, p. 111 ; 407, fig. 431, pl. 94 [Pl. 19, fig. 127] : la combinaison du nom 
du g a eu àetàd u à o pl e tàauà egist eàfigu àestàattest àpa àailleu sàsu àu eàp teàdeà
e eà pe to i eà àl I stitutàa h ologi ueàd рeidel e g.àData tàduà ilieuàduàIer s. av. J.-C., 

elle est signée par Heios, HEIOY (rétrograde), dont le nom apparaît dans le registre latéral 
t peà á ,à de i eà laà u ueà d u à usteà ep se ta tà Codros, dernier roi légendaire 
d áth es.à “o à ide tit à està o fi eà pa à u eà i s iptio , rétrograde également, sur le 
bandeau qui lui ceint les cheveux : K PO Ν(mal orthographié, au lieu de KO PO ) BA I EY  
(type JI – t peàIà essifà alid àpa àleàfaità ueàl i s iptio àt a e seàleà egist eàfigu àdeà a i eà
oblique) – Κ.P.B.à “tefa elli,à seà asa tà su à l i e tai eà Paoletti,à estitueà l i s iptio à pa à
KP PO  Χ…Ψ484. 

 
 
1.4. TYPES TRANSVERSAUX 
 
Depuisà leàd utàdeà etteàPa tieà II,à ousàa o sàd j à ois à àplusieu sà ep isesà eà u ilàestà o e uà
d appeler les types transversaux : ilàs agitàd i s iptio s,à àl i sta àdesàtypes B1 et C, qui se répartissent 
entre les registres supérieur et inférieur, respectivement gauche et droite, selon un axe horizontal, 
vertical ou oblique. Si dans la plupart des cas où la légende est complexe (terme entier, appellation 
composée relativement développée, formule) cette contingence est la résultante de la « contrainte de 
cadre »485,àlesàe e plesàpou àles uelsàl i s iptio àestà duiteà àl i itialeàouà àu eàfo uleàa g eàestà
da a tageàlaà o s ue eàd une recherche d esth ti ue etàd uili eàdeàlaà o position. Ainsi, autant 
les appellations composées que les termes entiers se retrouvent scindés en deux parties selon le 
principe de symétrie axiale. 
 
1.4.1. AXE VERTICAL 
 
§1. Le TYPE B1 est le plus complexe à appréhender lo s u ilàs agitàd a iatio sàdispos esàselo àu àa eà
vertical : 

171. AGW III, pp. 142-143, n° 2163, pl. 83. WEISS 2007, p. 315, n° 654, pl. 86 [Pls. 19-20, figg. 128-
129]. VITELLOZZI 2010b, p. 167, n° 152 [Pl. S, fig. 132] : ainsi en est-ilàd u eàagateà u a eà

                                                             
482 Apollodore, Bibliothèque, II, 6, 2-3. 
483 Voir MILLER 1998, p. lx (I.D. iussu Dei). 
484 Voir STEFANELLI 2013, p. 143, n° 260, pl. « Tomo VI, cassetto 6 », ill. 260. 
485 Voir BRUNEAU, BALUT 1997, pp. 105-106 (proposition 85). 
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datant des deux premiers siècles de notre ère et figurant une palme,àetàdo tàl i s iptio àe à
trois initiales, L T | N (rétrograde), se présente en deux registres horizontaux (type B1) alors 
u u eàg a u eàe àu eàseuleà lig eàau aità o e uàtoutàauta tà o pteà te uàdeà laàsu fa eà

vierge à disposition. Cette succession de lettres hétérogènes implique nécessairement des 
tria nomina.à Κ age ement spatial et la recherche de symétrie sont les mêmes sur une 
cornaline du Vatican ainsi que sur un sceau délien que nous avons déjà abordés (voir n° 133 
ci-dessus,àa e à espe ti e e tàl i s iptio àI | X et ΘΝ|ΝH) [Pl. 14, fig. 89] à ceci près que, dans 
le second exemple, la surface de gravure en amande impose une telle disposition 
épigraphique.àMaisàl aspe tài t essa t,àda sà esàdeu àde ie sà as,à sideàda sàleàfaità ueà
lesàl ge desà ep e e tà aise la le e tàleàd utàd u àte eàe tie à–  ἰ (θύς) et –). 
Cetàusageàd utilise àleàt peàB àpou à pa ti àleàd utàd u à otàdeàpa tàetàd aut eàd u àa eà
horizontal formé par le motif iconographique est attesté à partir du Vème s. av. J.-C., 
notamment sur un scarabéoïde figurant un griffon et orné de la légende NI| T (voir n° 68 ci-
dessus) [Pl. 20, fig. 135],à ie à etteàde i eàsoitàsuspe t eàd t eàu àajoutàplusàta difà aisà
toutefois antique)486. Cette tradition de séparer un mot en deux parties distinctes entre les 
registres supérieur et inférieur se retrouve, sans confusion possible sur la nature de 
l i s iptio ,àsu àu eàsardoine du Ier s. av. J.-C. issue de la collection Guardabassi à Pérouse : 
deàpa tàetàd aut eàd u àhippo a peàseàd hiff eàl appellatio àER|OS (rétrograde – type B1I1). 
La même logique préside vraisemblablement à un onyx du Ier s. apr. J.-C., et issu de la 
collection Dressel : il est incisé de la légende HI|MA qui se rapporte donc soit auàd utàd une 
appellation, soit à des duo nomina. Toutefois, à la différence de la gemme Guardabassi, la 
seconde hypothèse paraît la plus plausible car la gemme est d u eà i o og aphieàetàd u eà
o positio àsi ilai esà àl agateà u a eàdeàVie eà palme horizontale et type épigraphique 

B1) qui, elle, reprend des tria nomina. Les deux pierres ont fonction de porte-bonheur et se 
rapproche de la tradition des strenae en ambre487.  

 
1.4.2. AXE HORIZONTAL 

 
§1. Ceàdouteàs apo eàd sà ueàl i s iptio àp e dàu eà o figu atio àt a s e saleàdeàTYPE C. Les lettres 
ta tàsu àleà eàpla àdeàle tu eà ho izo talàouào li ue ,àleà egist eàfigu à eàfaitàoffi eà ueàd a eàdeà

s t ie.àâàl i sta àduàt peàCG (voir n° 146 ci-dessus) [Pl. D, figg. 27-28 ; pl. 16, fig. 102], les termes 
entiers ou abrégés traversent, en une ligne cette fois, le motif iconographique. Certains exemples de 
type C à fonction de « didascalie » ont déjà été croisés, autant sous forme de termes entiers que 
d a iatio s.àO àpeutà ite àleà usteàdeàMatidia muni de la légende PIE/TAS (n° 20 ci-dessus) [Pl. 3, 
fig. 16], la légende A / V pour au(gur) ou va(le) deàpa tàetàd aut eàd u eà o positio àd i struments 
sacerdotaux (voir n° 156 ci-dessus) [Pl. 123, fig. 858] ouàe o eàleàs eauàdeàlaà it àd Éph seàt ou à à
Délos – etàl a eauàe ào àduàPaul J. Getty Museum – dont les initiales EΝ/ΝΦ flanque respectivement une 
effigieàdeàl á t isàpoliade et leàt peà o tai eàdeàl abeille (voir n° 13 ci-dessus) [Pl. 29, fig. 194 ; 88, 
figg. 600-600bis]. Toutefois, il existe maints autres exemples, soit en rapport avec une « didascalie », 
soit sans lien apparent avec le registre figuré et qui se rapportent au propriétaire de la gemme : 

172. WEISS 2007, p. 317, n° 663, pl. 87. AGDS III, Braunschweig, p. 19, n° 35, pl. 5 [Pl. 20, fig. 130] 
: ainsi, sur une pâte de verre de la collection Dressel représentant une divinité – sans doute 
égyptienne – avec les attributs du caducée et de la palme, une inscription court-elle 
transversalement, PR/I.à йlleà ep e dà aise la le e tà leà d utà d u à signum romain 
(Primus, Primulus,àet . ,àauà eà tit eà u o àpeutà t ou e àdesà o sàdia iti uesàe àg e à
(ʘA/M sur un moulage de T. Cades représentant un Bonus Eventus)488. Toutefois, ce type de 
légende, dont la configuration des caractères se répartit en facteur de deux pour un (deux 
lettres initiales, puis une troisième transversalement), est aussi susceptible de se référer à 

                                                             
486 Voir WEISS 2007, p. 120, n° 12, note. 
487 Voir Aquileia 1992, p.  50, nos cat. 79-80. 
488 CADES 1836, cl. 17, II, pl. G/58. 
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une formule augurale, surtout si le matériau utilisé pour la confection de la pierre est du 
jaspe (rouge notamment) et que le motif iconographique est une personnification (comme 
Fortuna ou Bonus Eventus) ou une divinité dont la fonction tutélaire suggère une vertu. Sur 
un jaspe rouge de l Herzog-Anton-Ulrich-Museum de Braunschweig (fin Ier s. apr. J.-C. – début 
IIème s. apr. J.-C.) est figuré le dieu Mars Gradivus, portant lance et tropaion. Horizontalement 
en type CI1,à l i s iptio à FO/R reprend soit une appellation sémantiquement affiliée à la 
Fortune (Fortunatus par exemple), soit la Fortune elle-même au-t a e sà d u eà so teà
d i o atio àpa àleàt u he e tàdeàl effigieà a tiale,àdieuà elli ueu à aisài ita tàauà ou ageà
et à la témérité (donc à la réussite). 

173. MAFFEI 1707-1709, IV, pp. 72-73, pl. XLVIII. FURTWÄNGLER 1896, p. 311, n° 8481, pl. 60 [Pl. 20, 
fig. 131] : il existe cependant des inscriptions de même nature, mais dont les lettres sont 
configurées en facteur un pour deux (le groupe des deux lettres compose la partie finale de 
laà l ge de,àda sà leà egist eà dia àd oit .à ‹elà està leà asàd u ào à illust àpa àá.àMaffei, 
portant la légende P/AP, etàd u eàpie eàpu li eàpa àá.àнu t ä gle àe à  (C/AI, de type CJ) 
: les deux registres figurés fo tà f e eà àu àjeu eà ph eàa àd u àglai eà u ilàtie tàpa à
le fourreau (le premier est nu, tandis que le second porte un manteau et est flanqué de son 
casque et de son bouclier, les deux posés à même le sol). La tentation est donc forte 
d i te p te à esàappellatio s autant comme des termes simples (Papius et Caius, pour ne 
reprendre que des gentilices) que comme des duo nomina (P. Appius et C. Aianius par 
e e ple ,àleàp o à ta tàusuelle e tà duità àl i itialeàe à pig aphieàlati eàetàleà egist eà
figu àfaisa tàoffi eàdeàsig eàs pa atif,àd i te po tuatio  (voir point 2.3.4.3. ci-dessous, §3, 
nos 462-465). 

 
§2. Notons que cette tradition des légendes transversales horizontales se retrouve encore à la 
Renaissance, notamment sur le sceau en bronze doré du Collegio Romano delle Arti e dei Dottori in 
Medicina (XVème si le ,àh itie àdeàl Ordo Medicorum Urbis deàl po ueà di ale,à o se àau sein 
de la collection Corvisieri489 :àl eth i ueàseà et ou eàdeàpa tàetàd aut eàd u eà ep se tatio àf i i eà
tenant une livre dans chaque main, VR/BS [Pl. Z, fig. 181]. 
 
1.4.3. AXE OBLIQUE 

 
§1. Les types transversaux englobent également les configurations obliques ou en diagonale comme 
certains TYPES AG/B3G, quelques exemples de TYPE CI (voir n° 156 ci-dessus) [Pl. 18, figg. 114-115] ainsi 
que les TYPES B1 dits « bipartites » sur lesquels je vais revenir dès à présent. 

174. HENIG 2007, p. 164, n° 586, pl. XVIII. AGW III, p. 303, n° 2744, pl. 221 : les légendes de type 
B3G ou AG seà p se te tà pa foisà selo à u eà o figu atio à o li ue.à âà l i ageà duà jaspeà auà
sa glie àpo ta tàl i s iptio àHM / C | S (voir n° 142 ci-dessus) [Pl. 15, fig. 96], le registre figuré 
impose un agencement de la légende sur la bordure latérale, entre le quadrant supérieur et 
le registre médian latéral (une sorte de type B3 excentré). Cette configuration est autant la 
résultante de la « contrainte de cadre » que due à la volonté du graveur (ou du propriétaire) 
de souligner la fonction particulière de l i s iptio .àU à aut eà e e pleà pe et de mieux 
cerner le caractère spécifique de cette dernière : sur un nicolo du Corinium Museum de 
Cirencester est figuré un cheval, la patte avant levée, et une inscription AM | L | S (type B3G). 
Le traitement de la composition iconographique (un animal vers la droite – sur le moulage) 
ainsi que la configuration épigraphique sont en tout point identiques au jaspe du 
Kunsthistorisches Museum (HM / C | S). La probabilité que AM | L | S reprenne le nom du cheval 
de course (sa position est, comme nous le verrons au n° 175 ci-dessous, caractéristique des 
he au à ai ueu s àsousàlaàfo eàd u eà o t a tio à– Am(icu)l(u)s – comme le pense M. 

Henig, est conséquemment peu probable. Les deux parallèles induisent une parenté dans la 
te eu à deà l i s iptio .à Κesà otifsà i o og aphi uesà faisa tà espe ti e e tà f e eà à laà

                                                             
489 BALBI DE CARO, BENOCCI 1998, pp. 96-97, n° 99 ; 211, fig. 99 [pl. coul.]. 
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chasse et au domaine agonistique (course montée ou attelée), les légendes reprennent 
aise la le e tàdesàappellatio sàd es la esà– espe ti e e tàр –) C(ai) s(ervus) et Am(–

) L(uci) s(ervus) – qui avaient choisis typiquement, avec la chasse et le sport, la représentation 
de leur profession ou d'une activité exercée pendant les loisirs. 

175. CADES 1836, cl. 48, IV, pl. O/22 = FURTWÄNGLER 1896, p. 305, n° 8309, pl. 60. AGDS I, 3, p. 25, 
n° 2246, pl. 197 [Pl. 20, figg. 132-133] : si auparavant, la disposition spatiale est de type 
dominant B3 – a àl i s iptio àestà i o s iteàsu àlesàdeu à uad a tsàsup ieu sà–, les types 
dits « bipartites » reprennent la configuration de type B1 tout en gardant ce caractère 
excentré impliquant une légende double en diagonale. La majorité des attestations 
« bipartites » est en rapport avec les scènes agonistiques impliquant des chevaux, soit seuls, 
soit intégrés dans un attelage (voir Partie III, tabl. 2.6.1., n° 1)490. Dans les deux premiers cas, 
un moulage de T. Cades et une sardoine conservée à Munich, le motif iconographique 
reprend le thème du cheval vainqueur, la patte avant levée :àsaàfo tio àd a i alàdeà ou seà
està alid eàpa àlesàatt i utsà uiàl a o pag e t.àDa sàleàp e ie à as,àilàs agitàde deux ferrades 
e àfo eàdeàpal eàetàdeà ou o eàdeàlau ie àsu àlesàfla sàdeàl uid  (marques apposées 
pa àleàp op i tai eàpou àpo te à ha eàpe da tàleà o ou s ,àetàda sàleàse o d,àd u eàpal eà
d ess eàda sàleà egist eà dia àlat al.àΚ i t tài iàest avant tout la disposition des légendes 
« bipartites »àselo àu àa eào li ueà u i poseàlaà o figu atio àduà egist eàfigu .àDa sàu à as,à
CRETV-ϟ |ΝREVOC•VENΝ(rétrograde), Cretus, revoc(atus factionis) Ven(etae), « Cretus, (cheval 
de la faction) bleue (ayant gagné) par revocatio »491, pour lequel le premier terme, CRETV-ϟ, 
est placé au-dessusàdeàl a teàdo saleàdeàl a i al,àda sàleà uad a tàsup ieu àd oità su àlaà
pierre), et le reste dans le registre inférieur et latéral gauche par rapport à la ligne de sol 
(type B1H) – voir également point 1.5.4.3. ci-dessous, §4 (ressaut, asymétrie).àΚ a eàg alà
est clairement oblique. Tout comme da sàl aut eà as492, où le nom du cheval est à nouveau 
incisé au-dessus de lui, en deux lignes (type B3G), AIΘA| HC493, et un monogramme reprenant 
le sigle du dominus factionis g a àt a s e sale e tàsousà laàpatteà le eàdeà l a i alà t peà
général B1GI). Un dernier exemple, dont la configuration épigraphique « composite » est 
éminemment complexe, ne déroge pas à la règle : il met en scène un quadrige autour duquel 
sont gravées deux inscriptions distinctes,à dispos esà l u eàpa à appo tà à l aut eàdeàpa tàetà
d aut eà duà egist eà figu à selo à u à a eà o li ue [Pl. B, fig. 11]. Elles reprennent 
respectivement le nom de l agitator (cocher), N-IKAΝ|Ν IO|K |H|C (type B3AG), et celui de son 
cheval ΘIN O| ЄIANƱ (type B2GH – voir n° 33 ci-dessus) – notons au passage que la 
disposition de la première partie de la légende (N-IKAΝ |Ν IO|K |H|C) se retrouve sur une 
sardoine la Staatliche Münzsammlung de Munich (vers 200 apr. J.-C.)494 figurant un portrait 
masculin joint, dans le registre inférieur cette fois (type B2AG), à l i s iptio àΘЄO| O|C-IC, 

ο όσιςà o à as uli  o u àda sàl pig aphieà hrétienne495 – il signifie littéralement 
« don de Dieu ») [Pl. 113, fig. 792]. 
Toutefois, cette dispositio à t a s e saleà està pasà u à a a t eà sp ifi ueà au à th esà
agonistiques. La « contrainte de cadre » imposée par un registre figuré donné (un perroquet 

                                                             
490 Voir AUBRY 2011a, p. 655, n. 87 ; 662, n. 115 ; 667-668. 
491 Voir ibid., pp. 660-661, n. 106-109. 
492 Voir ibid., pp. 656-657, fig. 4. 
493 Voir ibid., p. 657, n. 95 :ào à et ou eàlaà eàdispositio ài o og aphi ueà ep se tatio àd u à he alàa e à
ferrade du dominus factionis etàl ge deàda sàleà egist eàsup ieu àsu àdiff e tsàpa eau àd u àpa e e tàdeà
Bizerte (Sidi Abdallah) exposé au musée du Bardo à Tunis. Voir également DARDER LISSÓN 1996, pp. 57-58, 
« Alcides » ; 296, doc. 16 ; pl. IV, figg. 1-2 ; X : nom du cheval en deux lignes et ferrade sur la croupe. 
Co s ue e t,à eàsiào o asti ue e tàilà estàpasàattest àda sàlesà e ueilsàe àta tà u appellatio àd a i alà
(voir LGPN II, p. 14 ; III, A, p. 18, « Aἰθά ς »), la mention AIΘA| HC ep e dà à e àpasàdoute àleà o àduà ou sie à
représenté. 
494 AGDS I, 3, p. 105, n° 2799, pl. 264. 
495 Voir http://iospe.kcl.ac.uk/5.274.html. Voir également SOLIN 2003, p. 74 ( ο όσιςà =à ο όσιος = 
Theodosius), et LGPN IV, p. 163 ; V, A, p. 212 ; V, B, p. 193. 

http://iospe.kcl.ac.uk/5.274.html
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da sà leà asàd u eàsa do àdeàVie eàdata tàduà ilieuàduà Ier s. av. J.-C.) peut forcer une 
appellation en tria nomina (C E | C) à adopter une configuration « bipartite » (type B1G) [Pl. 
20, fig. 134]496. 

 
 
1.5. TYPES MARGINAUX 
 
En lien étroit avec la place prise pa àl i s iptio àpa à appo tàauà egist eàfigu ,àil existe par ailleurs trois 
types marginaux, pour lesquels le registre figuré prend une dimension particulière en concomitance 
avec la « contrainte de cadre », ainsi que divers exemples extrêmement rares qu ilà o ie tàdeàt aite à
da sàlaàpe spe ti eàd u eà ita leàfo tio à« héraldique » des motifs gravés. 
 
1.5.1. TYPES « ENTRE LES PATTES » 

 
§1. En connexion directe avec les types transversaux, on peut citer une configuration de type B1J que 
l o à et ou eàp es ue e lusi e e tà a e àdesà ep se tatio sàd a i au àetà uià i duità u u eàdesà
lett esà ouàu eàpa tieàdeàl i s iptio àsoità i o s iteàe t eàlesàpattesàdeàl a i alàa e à t peàΘ àouàsa sà
t peàI àlaàp se eàd u eàlig eàdeàsol. Cette disposition épigraphique a déjà été rencontrée au travers 
desàe e plesàd u às a a oïdeàg e à lassi ueàpo ta tàl i s iptio àdeàt peàB J OTA|NEA, d u àjaspeà
jaune de Gaule romaine précisant les tria nomina du possesseur (type JB1), L S | M (voir n° 159 ci-dessus) 
[Pl. 7, fig. 41 ; pl. 18, fig. 118] etàd u àaut eàs a a oïdeài di ua tàl appellatio àNI| T, de type B1I1 (voir 
nos 68 et 171 ci-dessus) [Pl. 20, fig. 135]. 

176. DEONNA 1925, p. 98, n° 88, pl. 18 : un premier parallèle reprend presque en tout point le jaspe 
jaune figurant un lion et mentionnant des tria nomina.àIlàs agità gale e tàd u àjaspe,à ougeà
etteàfois,à uià ep e dàleà otifàduàlio à o eàall go ieàduà ou age,àetàdo tàl inscription PΝ Ν

| O se rapporte à des tria nomina transcrits en caractères grecs. Les lettres initiales se plaçant 
au-dessus du dos du fauve, et le O final étant circonscrit par les pattes, le type épigraphique 
est B1J. 

177. HENIG 1975, p. 53, n° 212, pl. 13 = TOYNBEE 1948, p. 36, pl. X, fig. 28 = IMHOOF-BLUMER, KELLER 
1889, p. 121, n° 49, pl. XIX. ZWIERLEIN-DIEHL 1986, pp. 186-187, n° 477, pl. 84 [Pl. 21, fig. 136] 
: à la différence du cheval joint à l i s iptio à OTA|NEA, qui reprend le nom de la 
p op i tai e,ào àt ou eàsu àu à i oloàdeàlaà olle tio àΚe isàlaà ep se tatio àd u àsa glie à
accompagné de la mention CER|TVS (type B1I1), également au nominatif. Or, J.M.C. 
Toynbee497 estime que lorsque sur une gemme un nom apparaît au nominatif en association 
avec un registre figuré auquel il ne peut visiblement pas se référer, alors il s'agit sans doute 
du nom du possesseur de la gemme. Cependant, pour CER|TVS (littéralement, « sûr, ferme, 
décidé, déterminé »), le nom sous forme de qualificatif pourrait se référer à l'animal ou à une 
vertu, inhérente au sanglier, que le porteur de la gemme se prévaut de posséder498. En effet, 
le type « entre les pattes » ne fait pas toujours strictement référence au nom du propriétaire 
ou à une « didascalie »àsousàlaàfo eàd u eàfo uleàouàd u à ualifi atif.à“u àu eàp teàdeà e eà
deàWü z u g,à laà ep se tatio àd u à a alie à – sans doute un desultor – est jointe à une 
inscription rétrograde de type B1I1 – à l i sta àdeà l appellatio àNI| T – mais sous la forme 
d u eàa la atio  : R-OTHE | VA, Rothe va(le), « Vive Rothus ! »499. Certes, la légende est une 
« didascalie », mais la forme acclamative est inédite. 

178. CADES, 1836, cl. 14, II, pl. B/176 [Pl. 27, fig. 180]. BOARDMAN 1970, p. 208 ; 294, n° 617, ill. 617 
[Pl. 21, fig. 137] : toutefois,à laà p ope sio à à i s e à u eà lett eà e t eà lesà pattesà d u eà
ep se tatio àa i aleà estàpasàl apa ageàe lusifàdesài s iptio sà o pos esàdeàt peàB .à

                                                             
496 AGW III, p. 303, n° 2744, pl. 221. 
497 TOYNBEE 1948, p. 36. 
498 Voir HENIG 1997, p. 46. 
499 Voir BIVILLE 1996, p. 314 :à estàai sià ueàl auteu eà estitueàl a la atio àvale. 
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Pour certaines occurrences – o eàl aàd j àe e plifi à laàl ge deàXAIPE entre les pattes 
d u eàchimère (nos 63 et 154 ci-dessus) [Pl. 7, fig. 38] –,àl i s iptio àseàsitueàe lusi e e tà
dans le registre inférieur (type B2I1 ou B2J selo à laà p se eà ouà o à d u eà lig eà deà sol .à
Conséquemment, dans la plupart des cas, la formule est courte, abrégée ou, le plus souvent, 
duiteà àl i itiale.à‹elàestàleà asàd u às a a oïde grec classique du milieu du IVème s. av. J.-

C., figurant un griffon et sous les pattes antérieures duquel est apposé un .à Ilàs agitàsa sà
douteà oi sàdeàl i itialeàduàp op i tai eà ueàd u àsigleàd appa te a e ou d « armoiries »à 
la manière des gemmes archaïques (notamment le groupe des Cyprus Lions ou les marques 
deàt aditio àa h ideàsu àlesàpie esàg e uesàdeàΚ die àsu àl u eàdes uellesàlaà a ueà
apparaît également sous les pattes [Pl. 21, fig. 138]500. Le traitement de la légende est 
similaire sur un moulage de T. Cades mettant en scène Éros rete a tàl attelageàd u à ige : 
entre les pattes postérieures des chevaux, le corps de la divinité et la ligne de sol (type JB2), 
est placée la lettre I. 

 
§2. Dans quelques très rares cas, le type « entre les pattes »à eàs appli ueàpasà àlaà o figu atio àdeà
type B1 usuelle, mais à un type périphérique (A1 ou A2) : 

179. BOARDMAN, WAGNER 2003, p. 66, n° 486, pl. 67 [Pl. 104, fig. 720] : en atteste une mention 
quelque peu sibylline autou àd u eà ep se tatio àdeà h eàsu àu eà o ali eàduàIer s. apr. 
J.-C. conservée au Fonds Beazley à Oxford (type A1CEJ). Κ appellatio , restituée en duo nomina 
C•ANTIMO par J. Boardman et C. Wagner (en lien potentiel avec une forme translittérée du 
grec Ἄ θι ος501), se lit davantage C•A/N͡T•/T/IM/O (sic) et, de fait, reprend les tria nomina C. 
Ant(ius /-istius /-onius) Timo502 (voire la forme contracte des surnoms Timocles, Timocrates 
ou Timotheus étant donné que le gentilice est aussi abrégé)503. Spatialement, la forme 
composée est disséminée tout autour du registre figuré selon un ordonnancement quelque 
peu aléatoire, les lettres des registres supérieur et inférieur formant un type A1CJ (particule 
MI entre les pattes, caractères tournés vers le bas), les éléments typographiques latéraux 
(nexus N͡T• et finale O) parallèles à la ligne de sol engendrant une discontinuité du plan de 
lecture (type récessif E) agissant, entre la terminaison N͡T• de Ant(… àet l initiale T de Timo(… , 
comme une césure distinguant le gentilice du surnom. Un second cas, davantage lisible, 
exemplifie davantage le lien unissant la configuration « entre les pattes » avec un 
agencement périphériqueàdeàl i s iptio  : en effet, sur une sardonyx du Kunsthistorisches 
Museum de Vienne datant du IIème s. apr. J.-C., la représentation d u àg iffo àlaàpatteàpos eà
sur la roue, attribut de Némésis, est adjointe à l appellatio àM-A-PIƱ-N (type A2CJ) [Pl. 65, fig. 
442] (voir n° 416 ci-dessous)504. Cette configuration singulière découle principalement du fait 
que la place sous la ligne de sol eàpe etàpasàd ài s e àu eàlett e,à elaà àlaàdiff e e,àpa à
exemple, du jaspe rouge de Hanovre figurant une scène de lion attaquant un cerf et en 
exergue de laquelle apparaît la lettre L l u eàdesà o posa tesàdeàl i s iptio à t og adeàV 

/ N / L – voir n° 148 ci-dessus [Pl. 16, fig. 104]).  
 

1.5.2. TYPES « EN BARRES » 
 
§1. Les légendes « entre les pattes »à seà et ou e tà gale e tà e à o latio à a e à d autres types 
épigraphiques, en particulier les types A2/B2 pour lesquels u eài s iptio àd u àseulàte eàpeut être 
disséminée sousàl a i al : 

180. CADES 1834, Centuria IV, p. 125, n° 43 [pl. 21, fig. 140]. HENIG, MCGREGOR 2004, pp. 79-80, n° 
cat. 7.29, ill. 7.29 [Pl. 120, fig. 835]: àl i sta àduàs eauàdeàBryêsis (n° 69 ci-dessus) [Pl. 21, fig. 

                                                             
500 Voir BOARDMAN 1970, pp. 152-153, fig. 193 ; 180, n° 292, ill. 292 ; 185-186, n° 390, ill. 390. 
501 Voir LGPN II, p. 32 ; III, A, p. 41. 
502 Voir OPEL IV, p. 122, « Timo ». Voir également n° 168 ci-dessus (F / P | TIMO). 
503 Voir ibidem. 
504 Voir AGW III, pp. 79-80, n° 1758, pl. 26. 



118 
 

139] do tà laàse o deàpa tieàdeà l appellatio à t og ade àestà i s eàsousà lesàpattesàd u à
bélier (type B2CI1 o eàilà àaàpasàdeàlig eàdeàsol , la légende I/V/CV-NDI procède du même 
principe, à la différence près que les lettres initiales I/V/CV sont véritablement disséminées 
e t eàlesàpattesàetàlaàt teàd u eà ule montée par un silène (I/V cloisonné en type J avec la 
ligne de sol, CV de type B2CI). Κ i s iptio àestà o lati e e tàdeàt peàB CJ (voire A2CJ étant 
donné que la particule -NDI passe au-dessus de la ligne de démarcation médiane de la 
composition). On retrouve le même agencement épigraphique sur un jaspe noir de 
l Ashmolean Museum d O fo dà Ier s. apr. J.-C. àsu àle uelàestàfigu àlaà ep se tatio àd u à
cavalier casqué tenant une lance et un long bouclier de type celtique : entre les pattes, la 
queue du cheval et la base de la hasta se trouve disséminées quatre lettres, B/A/C/I, formant 
probable e tà leà d utà d u à te eà g e à βασι ὺς o eà l a a e tà M.à рe igà età р.à
M G ego àouàd u eàappellation latine (cognomen Bacinus)505. 

 
§2. Cet agencement spécifique de la légende préside à un nouveau type épigraphique particulier : celui 
dit « en barres », qui ne nécessite pas que le motif iconographique soit un animal : 

181. BOARDMAN 1970, p. 198 ; 289, n° 492, ill. 492 [Pl. 7, fig. 42]. STEFANELLI 1990, p. 50, n° 17 [Pl. 
F, fig. 36] : laàdispositio àdeàl i s iptio àestàe ti e e tàt i utai eàd u à egist eàfigu  qui 
induit une « contrainte de cadre ».àΚ age e e tàdesà l e tsài o og aphi uesàestà e ti alà
etàaàpou à o s ue eàu à loiso e e tàdeàl espa eàda sàleà egist eàsup ieu àouài f ieu à
à l i sta à desà pattesà deà l a i alà pou à leà t peà uà p de e t .à Cela impose donc un 

a a ge e tà desà l e tsà pig aphi uesà à l ho izontale (types B1-B3 et C). À titre 
d e e plifi atio ,àl appellatio à / / /[O]Ν– ou Γ/ / /[O] selon A. Furtwängler506 –,àtelleà u elleà
appa aîtàsu àu às a a oïdeàg e àd po ueà lassi ueà oi à ° 68 ci-dessus), est disséminée 
entre trois axes verticaux (trois « barres ») formés par les pattes de deux hérons et la tige 
d u eàpla teàdeàsilphiu  (type CI1J) – la même configuration épigraphique se retrouvant sur 
un moulage de T. Cades507 figurant Hector (H/KT/ƱP) [Pl. 124, fig. 864] (voir Partie III, tabl. 
2.3., n° 2). Le nom du p op i tai eàd u eà o ali eà plut tàu àjaspe) du IIème s. apr. J.-C., issu 
du trésor de la Via Alessandrina à Rome, présente une disposition transversale similaire, mais 
de type B1CI1J. Au-dessusàetàe t eàlesàpiedsàd u eàpetiteàta leàsu àla uelleàseàtapitàu eàsou is,à
on lit S/A/R/T|VC,à selo à l auteu e ;à pou à aàpa t,à j à oisàda a tageàS/A/R/I|VC ou, mieux, 
l a iatio àpotentielle d u àge tili eàplusàd elopp , comme Sariucus ou Sartucus (non-
attestés). En effet, étant donné que les lettres initiale (S) et finale (C) ne peuvent être en 
même temps un « S »,àellesàso tàleàsig eàsoitàd u eàappellatio àplusàlongue,àsoitàd u eàe eu à
deàg a u eàdeàl a tisa ,àsa sàdouteàd o igi eàg e ue,àa a tà alàt a slitt àlesà a a t esà
g e sàe àlati ,à aiso àpou àla uelleàilà aàpasàadopt àlaà eàfo eàpou àleà« S » initial (σ) et 
le « S » final (ς). Le gentilice Sarius est toutefois attesté508. Nous y reviendrons (voir point 
2.3.3.4. ci-dessous). 

 
1.5.3. TYPES « EN ÉTOILE » 

 
§1. Da sàleàp olo ge e tàdeàlaà eàlogi ueà uiài poseà ueàl i s iptio àsoitàseg e t eàpa à appo tà
au registre figuré, un dernier type marginal peut être défini :à ilà s appli ueà au à i s iptio sà
périphériques de type A1-A2 et, conséquemment, est dit « en étoile ». Les pierres à facettes (voir nos 
7 et 58 ci-dessus) pourraient être cataloguées da sà etteà at go ie,à à elaàp sà ueà eà estàpasàleà
registre figuré mais bien la forme de la pierre elle-même qui disjointàl i s iptio .à“u àlesài tailles,àla 
cornaline de Berlin consacrée à Messaline (voir n° 163 ci-dessus) [Pl. 19, fig. 122] en est un premier 
exemple, bien que paradoxalement leà hoi àduàt peàdeàl i s iptio à e t ale,à I/N/V/I/C/T/A (type A1), 

                                                             
505 Voir OPEL I, p. 107, « Bacinus ». 
506 Voir FURTWÄNGLER 1900, II, p. 276, n° 39, pl. LXI. 
507 Voir CADES 1836, cl. 29, III, pl. E/104. 
508 Voir SOLIN, SALOMIES 1994, p. 162, et OPEL IV, p. 49, « Sarius ». 
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soit manifeste e tà issuàdeà laà olo t à eàduàg a eu àd appli ue à etteà o figu atio à auà th eà
allégorique de la pierre. 

182. ZAZOFF 1968, p. 95, n° 182, pl. 36 [Pl. 21, fig. 141] : le précurseur de ce style « en étoile » est 
indubitablement un scarabée étrusque du milieu du IVème s. av. J.-C. mettant en scène le 

theàd I io .à‘ie à eàseàp teà ieu à àu à o pa ti e tageàdeàlaàl ge deàp iph i ueà ueà
le symbole de la roue en feu sur laquelle le Lapithe est enchaîné. La « didascalie » qui se 
réfère à lui, I/X/ϟI/V/N, Ichsiun, est de type ACE, car le plan de lecture de certaines lettres est 
aléatoire – notamment le N final. Maisà està toujou sà leà eà p i ipeà uià p sideà à laà
séparation des caractères de la légende. Cette disposition spatiale est vraisemblablement la 
sulta teàdeàlaàte h i ueàdeàg a u eàsp ifi ueàdeàl i s iptio ,à àdessei àdeàl a tisa , sur la 

table de travail ("Κ is izio eà àstataàp o a il e teà ealizzataà uota do laàge aà … àsulà
banco da lavoro")509. 

183. RICHTER 1971, p. 74, n° 352, ill. 352 [Pl. 22, fig. 142] = BABELON 1899, pp. 57-58, n° 160, pl. IX. 
FURTWÄNGLER 1896, p. 85, n° 1437, pl. 16 = PANOFKA 1851, p. 391, n° 4, pl. I/IV [Pl. 133, fig. 
931] : cette caractéristique se retrouve notamment sur deux intailles. La première, une 
sardoine, représente un Géant,àte a tàu eà assueàetàs e fo ça tàda sàleàsol,àsesàja esà
d j àp isesàjus u au àge ou àda sàlesàa eau àdeàdeu àse pe tsà a i au à hto ie s .à‹out 
autour du motif iconographique, dans les registres médian et supérieur, sont disséminées 
cinq lettres ueàl o àlitàdeàd oiteà àgau heàI/G/R/A/C : elles forment soit les duo nomina I(unius) 
Grac(ius)510 par exemple, soit l appellatio àG/R/A/C/I (type A2C), auquel cas le I final est placé 
maladroitement juste avant le G initial, ce qui révèle une mauvaise anticipation par le graveur 
de la place nécessaire à la légende. La seconde intaille est un anneau en argent mettant en 
scène un squelette, une main sur laàha he,àl aut eàte a tàu à to àd o àpe dàu àa alle.à
Sur le côté une amphore au-dessusàdeàla uelleà i e olteàu àpapillo ,às oleàdeàl e.àΚaà
légende périphérique, P/O/L/I/O (type A2C), fait clairement référence au surnom du 
possesseur. Κ i o og aphie ainsi que le matériau utilisé sont fidèles à la lettre du discours que 
le Trimalchion de Pétrone (XXXIV, 10) récite après que l'on a porté sur sa table un squelette 
d'argent, et incitant ses convives à profiter de la vie au constat du caractère éphémère de 
cette dernière. 

 
§2. Différents exemples annexes démontrent que les trois types particuliers dont je viens de parler ont 
tous un point commun :à eluiàd t eàt i utai eàdeàl age e e tàspatialàduà egist eàfigu .àáussiàilà està
pas rare que ces configuratio sà pig aphi uesàs e t e le t : 

184. BERRY 1968, p. 96, n° 174 [Pl. 22, fig. 143]. BOARDMAN, WAGNER 2003, p. 59, n° 411, pl. 57 [Pl. 
103, fig. 715]: sur une cornaline de la collection B.Y. Berry est figuré un sanglier se tenant 
devant un arbre, les pattes é a t esà sa sàdouteàs t ille-t-il contre le tronc qui se prolonge 
sous lui, dans un effet de perspective, jus u àlaàlig eàdeàsol . Une appellation au nominatif 
entoure le motif iconographique, une lettre sous la ligne de sol (type H), une seconde entre 
les pattes antérieures et la hure (type I),àetàleà esteàautou àdesà a hesàdeàl a e : P/R/IMV/S 
(type A2CHI ou A2CH). À la différence de la particule -CV de I/V/CV-NDI (n° 180 ci-dessus) [Pl. 
21, fig. 140], qui se situe également entre les pattes antérieures et la tête de la mule mais 
dont le plan de lecture évite le registre figuré, la lettre R de P/R/IMV/S, du fait de la 
« contrainte de cadre », pénètre nettement plus dans l i age :à estàpou uoiàelleàestàdeàt peà
I. Ainsi, sur une seule et même pierre, les types « entre les pattes » et « en étoile » coexistent-
ils. Ilàe àestàdeà eàd u àjaspeà oi àconservé au Fonds Beazley à Oxford (Ier s. av. J.-C. – Ier 
s. apr. J.-C. àsu àle uelàlaàfigu eàd u àjeu eà a alie às atta ua tà àu àsa glie àestà i onscrite 
de la mention rétrograde X/Y/S/T/V/S (type A2CJ ou A2CI) interprétable soit par un qualificatif 

                                                             
509 Voir AMBROSINI 2011, p. 106. Voir également n° 92 ci-dessus (Tarchnas). 
510 Pour le prénom Iunius, voir SALOMIES 1987, p. 75, n° 19. Pour le gentilice Gracius, voir SOLIN, SALOMIES 1994, p. 
89. 
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à fonction de « didascalie » – selo àlesàauteu sàduà atalogueàd O fo d,à"an exercice area"511 
–  soit,à à l i sta à de LVPVS sur une sardonyx de Berlin présentant une composition 
iconographique similaire (voir n° 134 ci-dessus [Pl. 14, fig. 90]), par une appellation 
aise la le e tàd o igi eàse ile512 (surnom latin dérivé du grec σ ός)513. La validité de 
eà o statà està d ailleu sà ta eà pa à l e iste eà d u eà t oisi eà ge e,à u à i oloà duà

Kunsthistorisches Museum de Vienne (IIème s. apr. J.-C.), dont la composition iconographique 
et la dimension épigraphique sont similaires [Pl. 103, fig. 718]514 : une scène de chasse (au 
lièvre) età u eà d o i atio à d es la e, AV|LV|S / SI|RI (type B1CG), « Aulus, (esclave) de 
Sirius »515. Aulus est certes un prénom romain, mais qui peut aussià a oi à laà aleu à d u à
surnom ; et e àta tà u appellatio àd es la e,àil représente une translittération du grec Aὖ οςà
/ Ὦ ος516. Quant à Siri,à estàleàgénitif du cognomen Sirus ou du gentilice abrégé Sirius517. Ces 
trois exemples de pierres gravées devaient être, selon E. Zwierlein-Diehl qui commente le 
nicolo de Vienne, les s eau àd es la esà ui,àdeà a i eàsig ifi ati e,àa aie tà hoisià o eà
th eài o og aphi ueàlaà ep se tatio àd u eàa ti it àag a leàe e eàpe da tàleurs loisirs 
("Siegel eines Sklaven, der mit der {Hasen}Jagd die Darstellung einer angenehmen 
Freihzeitbeschäftigung wählte")518. 

 
1.5.4. PLACE DE L INSCRIPTION SUR LE SUPPORT GRAVÉ (SYMÉTRIE, RESSAUT, « CONTRAINTE DE CADRE » ET 

« HÉRALDIQUE ») 
 
§ .àй à a geàdesàt oisàt pesà a gi au à ueà ousà e o sàd a o de ,àilàe isteàu àpetità ha tillo ageà
de gemmes dont la configuration épigraphique est également tributaire de la place prise par le registre 
figuré. On peut classer ces inscriptions en trois sous- at go iesàselo à u ellesàd pe de t,àd u eàpa t,à
d u eà e he heà« héraldique »àdeàs t ieàetàd uili eàe t eàla légende et le thème iconographique 
résultant du dessein du graveur ou simplement de la « contrainte de cadre »519 ;àd aut eàpa t,àd u eà
au aiseà a ti ipatio à pa à l a tisa à deà laà lo gueu à deà l i s iptio à a a tà pa ado ale e tà pou à

résultante un déséquilibre da sàleàt aite e tàdeàl i s iptio àouàu àph o eàdeà essaut. 
 

1.5.4.1. Symétrie et « contrainte de cadre » 
§1. ‹outàd a o d,àlaà« contrainte de cadre » induit une dispersion des lettres tout autour du registre 
figuré qui peut être soit imposée par ce dernier, soit optimisée calligraphiquementà pa à l a tisa -
graveur. Ainsi, sur un jaspe noir du British Museum520 o àd u àth eàall go i ueà grylloi aviforme à 
t teàd áth aà as u e ,àleàsu o àduàp op i tai e,àCharito (ou nom diacritique féminin translittéré du 
grec Xα ι ώàselo à‹h.àPa ofka 521 est dispersé en quatre parties CHA-R-IT-O tout autour du registre 
figu àselo àlaàpla eà u ilà àa aità àdispositio àpou àl appose à t peàá C) [Pl. 99, fig. 686]. De fait, selon 
leà th eà t ait à età laà lo gueu à deà l appellatio ,à le t aite e tà spatialà deà l i s iptio à diff e aà e à
conséquence comme en attestent deux légendes ornant un motif iconographique identique (à savoir 
une amphore richement ornée de rubans en taenia) :àsu àl u e,àune cornaline p o e a tà àl o igi eàdesà

                                                             
511 Xystus, du g e à σ ός qui signifie « po ti ueà ou e tàd u àg aseào às e e çaie tà lesàathl tes,àa e àu eà
su fa eàsoig euse e tàapla ieàpou àlesàe e i esàd hi e  » ou, chez les Romains, « promenade » (dictionnaires 
Gaffiot et Bailly). 
512 Voir SOLIN 1996, p. 396, et SOLIN 2003, p. 157, « Lupus » ; 733-734, « Xystus ». 
513 Voir LGPN III, A, p. 338 : C. Pomponius Xystus (CIL X 3695-3695a / IIème s. apr. J.-C.). 
514 Voir ZWIERLEIN-DIEHL 2007, p. 449, fig. 714, pl. 157. 
515 Voir WEISS, AUBRY 2016, pt. I.B.2.e). 
516 Voir SALOMIES 1987, p. 24. 
517 Voir SOLIN, SALOMIES 1994, p. 172, et OPEL IV, p. 85, « Sirus ». 
518 Voir ZWIERLEIN-DIEHL 2007, p. 191. 
519 Voir BRUNEAU, BALUT 1997, pp. 105-106 (proposition 85). 
520 WALTERS 1926, p. 248, n° 2484, pl. XXVIII. 
521 Voir PANOFKA 1851, p. 487, n° 12, pl. IV/12. Pour la forme latine Charito, voir OPEL II, p. 53, « Charito ». 
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Königliche Museen zu Berlin et publiée par Th. Panofka [Pl. 99, fig. 687]522, la panse est ornée de 
guirlandes etàleàpiedàfla u ,àdeàpa tàetàd aut e,àdesàduo nomina L•V/EG• (L•VEC• pour J.J. Winckelmann 
et A. Furtwängler), L(ucius) Veg(ius) ou Vec(ius)523, respectant – certes pas forcément à dessein – un 

uili eàpa faità deà laà o positio à e à o pta tà lesà sig esà t pog aphi uesàd i te po tuatio ,ào à
trouve trois caractères de chaque côté) ;àsu àl aut eàe e pleà epe da t,àu à oulageàdeà‹.àCades524 sur 
lequel l a pho eà ep se t eàestà aise la le e tàpa ath aï ueà su àlaàpa seàestàfigu àu à ige  
[Pl. 99, fig. 688], le nom du propriétaire apparaît sous la forme de tria nomina T / •CV͡R•Ν/ΝIV• dont la 
partie principale (nomen et cognomen) est disposée, comme précédemment, de chaque côté du pied 
deà laà a i ue,à aisà do tà l i itialeà duà p o à està pla eà da sà leà egist eà sup ieu à pa à sou ià
d uili eàdeàlaà o positio  (type B1C voire B1CI1).àйtà ie à ueàl effetàdeàs t ieàsoità oi sà ussià
que sur la cornaline de Berlin (malgré le recours à un nexus pour raccourcir le gentilice), la position de 
l i itialeàT t oig eà àtoutàleà oi sàd u eàp te tio àduàg a eu à àu à elatifàesth tis eàda sàl i isio à
deàlaàl ge de.àйtà està ie ài ià ueàleà tà lesseà a ,àda sàde rares cas, cette quête calligraphique nuit 
à laà lisi ilit à deà l i s iptio  : ainsi, sur une cornaline de La Haye, publiée par Th. Panofka, la 
ep se tatio àall go i ueàd u à adu eàfla u àdeàdeu à pisàest-elle adjointe à une inscription en 

quatre parties, donc chaque syllabe est disposée symétriquement dans les quadrants de la bordure, 
HO / RO / PA / ME [Pl. 100, fig. 689]525. O ,à l auteu à estitueà l i s iptio àpa à l appellatio à féminine 
translittérée Homeropa (sémantiquement dérivée du grec Ὅ ος mais non-attesté 
onomastiquement), ce qui implique que nous avons ici affaire à une configuration spatiale composite 
mêlant deux types B distincts : dans le registre supérieur, un type B3C pour lequel les syllabes sont 
interverties dans le sens de lecture (ME / HO au lieu de HO / ME) ; et, dans le registre inférieur, un type 
B4C standard (RO / PA). En outre, Th. Panofka estime que, combinée à la thématique pacifique du 
caducée, la racine étymologique du nom, "die auf Geiseln sieht526, als Synonym von Waffenstillstand 
sehr wohl übereinstimmt und die beiden Ähren auf den Seegen des Friedens hinweisend damit nicht in 
Widerspruch stehen",às i t g eàpa faite e tà àlaàth ati ueàall go i ueàduà egist eàfigu . Dans ce 
dernier cas, la recher heàesth ti ueàdeàs t ieàetàd uili eàdeàlaà o positio ,àalli eà àlaà o latio à
sémantique lia tàleà egist eàfigu à àl i s iptio ,à igeà aise la le e tà etteà o ali eàauà a gàdeà
d « armoiries » de la personne à laquelle elle appartient527 ; elle s i s ità do à da sà u eà e tai eà
tradition « héraldique » ueàl o à et ou eà gale e tàda sàleà asàdes inscriptions de type C (voir nos 
203, 247 et 341 ci-dessous).   
 
§2. La disposition spatiale de la légende HO/ME/RO/PA, dont chaque syllabe est parallèle à la bordure 
incurvée de la gemme, se retrouve plus spécifiquement sur les pierres gravées dont le contour est 
angulaire. Or, sià lesà l ge desà p iph i uesà desà pie esà à fa ettesà peu e t,à da sà l a solu,à t eà
cataloguées dans la catégorie des types « en étoile » (voir point 1.5.3. ci-dessus,à§ ,àilà e àestàpasàdeà

eàdesàge esào togo alesà ui,àduàfaitàdeàl a gula it àdeàlaà o du eàdeàlaàpie eàg a e,ài duisent 
oi sàu eàdispe sio àdesà a a t esàdeàlaàl ge deà u u àphénomène de décrochement du sens de 

lecture par effet de parallélisme des lettres par rapport aux arêtes du polygone. Ainsi, si la contrainte 
de cadre implique fatalement des arrangements corrélativement à la longueur de la légende, la 
recherche de symétrie y est toujours visuellement tangible. En attestent notamment différents jaspes 
rouges confectionnés entre la fin du IIème et le IVème s. apr. J.-C. (ce matériau, par un effet de mode, 

                                                             
522 Voir PANOFKA 1851, p. 463, n° 93, pl. II/44 = FURTWÄNGLER 1896, p. 265, n° 7103, pl. 53. 
523 Voir SOLIN, SALOMIES 1994, p. 199. 
524 CADES 1836, cl. 44, IV, pl. H/9. 
525 Voir PANOFKA 1851, pp. 498-499, n° 28, pl. IV/28. 
526 Κ adje tifàὅ ο  signifie « otage » ou « gage ».à“ a ti ue e t,àl appellatio àagità o eàu àgageàdeàlaàpai à
et de la prospérité signifiés par le caducée et les épis. 
527 Voir point 1.1. de la Partie I (fonction de sceau) : les sceaux portant les inscriptions MVS et CORNVF pour 
lesquelles le motif iconographique (respectivement un rat et un bélier) se réfère directement à la racine 
li guisti ueàdeàl appellatio  et caractérise un emblème qui fait office d « armoiries ». 



122 
 

permettant u eàtailleàe àpol go eà àl i sta àduà i oloà[Pl. Q, fig. 121]528 et du béryl – voir point 1.3.1. 
de l I t odu tio , §4 [Pl. A, fig. 5]).à‹outàd a o dàu eài taille du IIIème s. apr. J.-C, issu de la collection 
du Kunsthistorisches Museum de Vienne529, et sur lequel deux personnages en pied se faisant face, 
Esculape et Salus (Hygie), sont circonscrits par la formule augurale ЄYTYX-I MA-KAPI (type A1C), scindée 
en trois parties entre les registres latéraux et supérieur [Pl. 100, fig. 690]. Par effet de parallélisme 
donc, on dénote un léger décrochement du sens de lecture, d à àl a gleàdeàlaàge e,àe t eàЄY et TYX, 
tandis que les lettres initiale et finale de la formule – respectivement ЄΝet I – sont, elles, incisées dans 
le même plan de lecture que les caractères auxquels elles sont rattachées. Ce détail trahit, de la part 
duàg a eu ,à oi sàu eà e he heàdeàs t ieàdeàlaà o positio à u u eà olo t àdeàlisi ilit àopti aleà
deàl i s iptio à alg àlesà o ti ge esàdeàlaà« contrainte de cadre » ; ce que confirme également la 
répartition inégale des lettres autour du registre figuré – ta tàdo à u ilà àaàdouzeà a a t es,à le 
lapicide aurait pu opter pour un agencement en trois parties de quatre lettres (4-4-4) plutôt que pour 
un rapport 5-3-4. Sans doute par effet de mode, ces caractéristiques épigraphiques (« contrainte de 
cadre », symétrie, parallélisme,àd s uili eàda sàl age e e tàdesàg oupesàdeàlett es) se retrouvent 
également sur deux autres intailles (jaspes rouges),àl u eà à ou eauàduàKunsthistorisches Museum de 
Vienne (troisième quart du IIème s. apr. J.-C.)530, l aut eàdeàl Ashmolean Museum d O fo d531 datant du 
IIIème s. apr. J.-C. Dans le premier cas, leà o àduàpossesseu àauàg itifàd appa te a e,àΦOPT-OYNAT-

OY (type B3C, voire A1B3C), est disposé de manière symétrique, en trois groupes de lettres à nouveau, 
au-dessusàd u à otifài o og aphi ueàe àcapita opposita mixte, mais selon un ordonnancement inégal 
des caractères (rapport 4-5-2) – voir n° 255 ci-dessous [Pl. 32, fig. 212] ; le second exemple, lui, voit la 
figu eà d р a lès étranglant le lion de Némée circonscrite de la mention rétrograde du nom du 
propriétaire au génitif, M-A-PA-I-N-OY (type A1C) pou àMα ί οςà/àMα ῖ ος532, Marinus533 [Pl. 100, fig. 
691], mais selon un ordonnancement des lettres plus dispersé (et avec une altération phonétique du 
I/EI en AI – voir point 2.3.3.1. ci-dessous, §2). Toutefois, out eàl age e e tàspatialàsp ifi ueàdeàces 
intailles,à estàaussiàl i te p tatio àdeàlaàl ge de du premier exemple qui est intéressante : en effet, 
le terme MAKAPI peut être autant considéré comme un nom propre translittéré du grec (Macarius, 
Mα ά ιος)534, dont Hygie et Esculape seraient les divinités tutélaires (selon E. Zwierlein-Diehl535), que 
comme un adjectif qualificatif ou un complément de manière substantivé (qualité, vertu – α ά ιος 
signifiant « heureux, bienheureux ») ; conséquemment, le souhait ὐ ύ ιàMα ά ι (ou α ά ι) est 
susceptible de se traduire autant par « Bonne chance, Macarius ! » que par « Bonne chance et sois 
bienheureux ! » – voir n° 246 et 268 ci-dessous)536. 
Mais outre les trois cas cités ci-dessus, il existe quand même quelques rares exemples pour lesquels 
l age e e tàp iph i ueàdeàlaàl ge de,àpa all le e tàau àa tesàdeàlaàpie e,àoff eàu eàs t ieàetà
u à uili eàdeàl e se leà uasi-pa faits,à ta tàauà i eauàd i s iptio sàde type B3C (comme ΦOPT-

                                                             
528 Voir BARATTE, LANG, LE NIECE, METZGER 2002, p. 76, fig. 82 ; 85-86, pl. II, fig. h.t. 5 (pl. coul.) ; 89 (datation), et 
NAGY 2011, p. 76, pl. 2 : intaille octogonale mettant en scène Isis Pelagia accompagnée de la formule augurale 
rétrograde N VI-G  FELIX (type B3C / IVème s. apr. J.-C. .à“elo àO.M.àDalto ,à ilàs agitàd u à i olo,àta disà ueàC.à
Metzge ,àelle,àd itàl i tailleà o eàu eàagateàg isà leut .àVoi à gale e tàDALTON 1901, p. 39, n° 247. Toutefois, 
la forme naviga felix està gale e tàsus epti leàd t e,àda sàsaàfo eàlitt ale,àlaàt a s iptio àlati eàdeàl u eàdesà
épithètes de la divinité, Eὔ οια, et consister conséquemment en une « didascalie » bien que ce chaton de bague 
fût potentiellement usité comme sceau. Voir BRICAULT 2006, p. 63, fig. 25, n. 29 ; 101-102. 
529 AGW II, p. 153, n° 1200, pl. 103 = ZWIERLEIN-DIEHL 2007, p. 191 ; 450, fig. 715, pl. 158. 
530 AGW III, pp. 75-76, n° 1734, pl. 21 = ZWIERLEIN-DIEHL 2007, p. 448, n° 699, pl. 155 
531 HENIG, MCGREGOR 2004, p. 105, n° cat. 10.30, ill. 10.30. 
532 Voir LGPN II, pp. 297-298. 
533 Voir OPEL III, p. 58, « Marinus ». 
534 Voir LGPN III, A, p. 286 (IVème s. apr. J.-C.). 
535 Voir ZWIERLEIN-DIEHL 2007, p. 191 : "Der Gruppe von Salus und Aesculap ist ein Glückwunsch an den Träger des 
Ringes beigeschrieben ; er gehörte einem Kultverein mit Namen Macarii an, der offenbar die beiden Heilgötter zu 
Schutzpatronen hatte". 
536 Voir également DIEHL 1907, p. 412 ; 416 : au sujet de Macarius,à àl i sta àdeàAmelius, Gelasius, Hilarius,àl auteu à
esti eà u ilàs agitàdeà"griechischen Adjektiven auf -ιος" qui correspondent à des signa. 
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OYNAT-OY) que carrément périphériques (A1C – M-A-PA-I-N-OY). Ainsi en est-il des deux jaspes rouges 
suppl e tai es,àl u àp o e a tàdeàlaà olle tio àΚe isàauàCorpus Christi College de Cambridge (IIème s. 
apr. J.-C.) [Pl. 100, fig. 692]537,à l aut eàpublié pa àй.н.à ΚeàBla tà à pa ti à d u eàge eàdeà saàp op eà
collection538 – voir n° 203 ci-dessous [Pl. 100, fig. 693]. Sur la gemme britannique, une nouvelle 
ep se tatio àd йs ulapeàetàр gieàest,à etteàfois,àa o pag eàduà o àduàp op i tai e, ce dernier 

scindé toujours en trois parties distinctes àl i sta àdeàlaàfo uleàЄYTYX-I MA-KAPI, disposé entre les 
bordures latérales et supérieure), mais selon une répartition davantage équilibrée (rapport 3-4-3) : 
A E- AN -PƱC (type B3C, voir A1B3C). Κeàjaspeàdeàlaà olle tio àΚeàBla t,àlui,àestào àdeàlaàfigu eàd u e 
Victoire debout tenant une couronne et dont la légende périphérique, la formule augurale BIKTOPI / 

ЄYTYXƱC, suit scrupuleusement les arêtes de la pierre en respectant, à chaque angle, un léger 
décrochement du sens de lecture par souci de parallélisme avec la bordure polygonale ; on peut 
toutefoisà o de à u ilà àaàu àl ge àtasse e tàdesàdeu àde i esàlett esàdeàl appellatio àauàdatifà PI) 
dû moins à une mauvaise appréciation de la longueur deàl i s iptio  pa àl a tisa  (voir point 1.5.4.3. 
ci-dessous, §4 à u àlaà« contrainte de cadre » imposée par le bras tenant la couronne, empêchant que 
la lettre I eàsoitài is eàda sàl a gleàsup ieu àd oitàdeàlaàge e.àΚ i s iptio ,à ueàl o àpeutàtranscrire 
par « Bonne fortune à Victor ! » (voir n° 203 ci-dessous), se rapporte au nom de la personne à qui le 
bijou a vraisemblablement été offert et pour qui la divinité représentée, liée sémantiquement au nom 
du récipiendaire, agit comme divinité tutélaire et protectrice (comme pour ЄYTYX-I MA-KAPI); E.F. Le 
Blant avance toutefois l h poth seà u ilàs agit des « armoiries » de Victor,à eà u i fi ent le caractère 
non-rétrograde de la légende ainsi que sa portée augurale. 
 
1.5.4.2. Ressaut et « contrainte de cadre » 
Ceàd o he e tà olo tai e,àd àsoità àu eà e he heàd esth tis eàetàd uili eàdeàlaà o positio ,à
soità à u eà o ti ge eà sulta tà deà l e iguït à ouà deà laà fo eà duà suppo tà g a ,à t ou eà so à
prolongement dans le phénomène du ressaut. 
 
§ .à Κ utilisatio à duà essautà està i duiteà toutà d a o dà pa à laà « contrainte de cadre » inhérente à 
l i suffisa eàdeàpla eà àdispositio àe à a geàdeàlaàsu fa eào eàduà otifài o og aphi ue.àCelaàimpose 
u eà o figu atio à spatialeàdeà l i s iptio àpa foisà al atoi e : en atteste notamment le scarabée de 
Têlephos (voir n° 96 ci-dessus [Pl. 10, fig. 63] àpou àle uelàlaàl ge de,à e ta tàlaàfo eàd u àajoutà à
postériori, a dû se satisfaire des espaces laissés libre par le registre figuré, induisant non seulement un 
ressaut (un « à-la-ligne » àdeàl appellatio àe àdeu àpa tiesàdisti tesà TH| EΦO ), mais également une 
inversion du sens de lecture à la manière du boustrophédon (voir n° 300 ci-dessous). 
 
§ .à“o àdeu i eàusage,àda a tageàda sàleàdessei àdeàl a tisa -graveur, est à fonction de distinction 
desàdi e sà l e tsà o posa tàl i s iptio  :àilàpeutàs agi àd u eàdifférentiation entre un nom et une 
forme verbale – àl i sta àdeàlaàfo uleàd i te pellatio ào atoi eà PO IΧNEΨΝ|ΝLI-BE, ο ί à ίβ , 
« D a o dà ois,àpuisà e se une libation ! » sur une cornaline italique du Kunsthistorisches Museum de 
Vienne (voir n° 111 ci-dessus [Pl. 101, fig. 699]) – ouàd u eàs pa atio àdesàdiff e tesàte esàd une 
appellation. Dans ce dernier cas, on peut citer une agate rubanée du British Museum, publiée par Th. 
Panofka539,àsu àla uelleàlaà ep se tatio àd u àsat eàassisà a essa tàu à ou à u eà h eàselo àр.B.à
Walters) est jointe à l i s iptio àSA OC-T (voir n° 469 ci-dessous [Pl. 77, fig. 527]) : or, dans le cas de 
cette gemme londonienne, et bien que ni la « contrainte de cadre », ni une bordure angulaire ne 
l i poseà oi àpoi tà . . . .à i-dessus, §2), la légende subit un décrochement du sens de lecture (type 
E) entre la syllabe SA et OC-T (la position du T, non signalé par H.B. Walters dans son catalogue, 
dérivant, elle, explicitement de ladite « contrainte de cadre ») de manière à distinguer les deux 
composantes de duo nomina « seconde manière », alliant nomen et cognomen (vraisemblablement 

                                                             
537 HENIG 1975, p. 28, n° 82, pl. 6. 
538 Voir LE BLANT 1896, p. 35, n° 75, pl. I. 
539 Voir PANOFKA 1851, pp. 493-494, n° 21, pl. IV/21 = WALTERS 1926, p. 172, n° 1583. 
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Satyrius Octavus /-ianus par analogie sémantique avec le registre figuré selon Th. Panofka – voir n° 469 
ci-dessous). 
 
§3. Κeà essautà peutà aussià sulte à d u eà e he heà esth ti ueà isa tà à fa ilite à l i te p tatio à deà
l i s iptio àe àlaà etta tàe àlie à t oitàa e àleà otifài o og aphi ue (effet de parallélisme – voir n° 
153 ci-dessus : •Q•C•E [Pl. 17, fig. 110] à o eà estàd ailleu sàleà asàsu àla cornaline italique de Vienne 
(§2 ci-dessus) etàsu àla uelleàl i s iptio à PO IΧNEΨΝ|ΝLI-BE se rapporte directement, de par son lien 
supposé avec le vin (« Bois ! ») et le décrochement de LI-BE, au motif figurant Bacchus). Ainsi en est-il 
notamment des initiales F | H e glo eàda sàleà uad a tàsup ieu àd oitàd u eàcornaline du Ier s. apr. 
J.-C issue de la collection A.G. Capponi (voir n° 165 ci-dessus et n° 348 ci-dessous) : les deux caractères, 
reprenant potentiellement filius Hascanius (pour Ascanius), sont disposés verticalement au-dessus du 
pe so ageà u ellesàd te i e t (type A1B3G, voire A1GI2), ce dernier étant situé dans un axe de lecture 
du bas vers le haut impliquant une interconnexion spatiale entre Ascagne et les lettres F | H (type 
récessif I2) [Pl. 19, fig. 124]. Ce lien présumé porte autant sur la fonction de « didascalie » des deux 
initiales (filius Hascanius) que sur le potentiel lien sémantique e t eàleàpe so ageàd ás ag eàetàlesà
lettres F et H reprenant les duo nomina du propriétaire – surnom (H)ascanius.  
 
§4. On retrouve ce décrochement de deux initiales dans un même axe de lecture sur une pâte de verre 
du IVème s. apr. J.-C. provenant du Martin-von-Wagner-Museum deàl U i e sit àdeàWü z u g (voir n° 
238 ci-dessous [Pl. 27, fig. 183] à à e iàp sà ueà estàlaà« contrainte de cadre », non le dessein de 
l a tisa à àp op e e tàpa le ,à uiàestàlaà auseàdeà eà essaut.àIl paraît évident que, dans le processus de 
gravure, les initiales ont été incisées après la création du portrait, mais pas nécessairement après 
l adjo tio ,àde a tàleà isageàduàpe so age,àd u eà a heàdeàlau ie à isa tà àp ise àsa qualité de 
poète (s oleà d ápollo ,à leà lau ie à està o sa à à laà i toi e,à aisà gale e tà au à ha tsà età au à
poèmes). Conséquemment, autant ce symbole allégorique que les initiales ont pour fonction de 
préciser l ide tit àduà usteàet,àpa àe te sio ,àseà o pl te t.àIlàestàfo tàp o a leà ueàl a tisa àaitàtoutà
d a o dàopt àpou àleàs olis eàduàlau ie àafi àdeà a a t ise àleà usteàe àta tà ueàpo t aitàd рo a eà
a a tàd àajoute ,àpa àsou iàdeàlisi ilit ,àlesàlett esàH et F selon un ordonnancement spatial tributaire 
de la « contrainte de cadre ».  
Mais dans la plupart des cas, ce ressaut dénote une mauvaise anticipation par le graveur de la longueur 
ou de la place prise par la légende par rapport au registre figuré. Sur u eàp teàdeà e eàd po ueà
classique publiée par Th. Panofka (voir n° 190 ci-dessous [Pl. 23, fig. 149]), la légende AM -A IA  est 
incisée verticalement e à a geà d u eà ep se tatio à de Castor avec bouclier et torche (le terme 
α α ίας agissant soit comme « didascalie »540, soit comme appellation sémantiquement liée au 

registre figuré541). Or, bien que ce soit à nouveau un détail symbolique de la composition 
iconographique – le flambeau – uiàp o o ueàu àd o he e tàdeàlaàl ge deà e sàl e t ieu à t peà
A1E),ào à eàpeutàs e p he àd esti e à ue leàlapi ideàaàfaità o t e,àda sàlaà alisatio àdeàl i s iptio ,à
d u eà e tai eà alad esse,à à oi eà u ilà a aità d id à d ajoute à laà to heà ap sà a oi à o e à
l i isio àdeàlaàl ge de ( AM ). Mais au vu des exemples cités auparavant (voir §3 ci-dessus), il est 
gale e tà fo tà p o a leà u ilà aità euà à dessei à de souligner une interconnexion entre la mention 
α α ίας (assimilable au α α οῦ ος,à« porteur de flambeau » selon M. Guarducci) et le symbole 

de la torche. Sur une autre intaille, cependant, une sardoine à fonction magique du Museo 
Archeologico Nazionale de Naples (MANN) [Pl. R, fig. 125a]542, on retrouve la même disposition 
épigraphique selon un plan de lecture horizontal (voir également point 1.5.4.3. ci-dessous, §4) :àilàs agità
aise la le e tàd une intaille antique, figurant une Victoire conduisant un bige, qui fut réutilisée à 

post io ià o eàa uletteàpa àl adjo tio àdeàt oisàvoces sur la face B de la gemme et de la formule 
NIXAPO - H  (anagramme de ῆ ο à ά ι ,à "incita / sprona il favore"543, est-à-dire « inciter la 

                                                             
540 Voir GUARDUCCI 1967-1978, III, p. 525. 
541 Voir LGPN III, A, p. 267 :à α α ίαςà Corfou / époque impériale). 
542 Voir MASTROCINQUE 2008, p. 94, n° cat. Na 22, pl. XXVII. 
543 Voir MASTROCINQUE 2003, pp. 106-107, et MASTROCINQUE 2008, p. 15, n° cat. Aq 8, pl. II (pl. coul.). 
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faveur, la bienveillance, les bonnes dispositions », comme elle apparaît sur un jaspe noir publié par A. 
Delatte et Ph. Derchain ( H ONΝXAPI – type A1)544. Bien que cette vox accompagne usuellement les 
rep se tatio sàd á ou àetàPsychè, du dieu solaire léontocéphale, deàl a guip deà àt teàdeà o  ou – 
surtout – d Osi is a e àpa foisàlaà e tuàd u eàdefixio en lien avec la divinité ayant pouvoir sur les lieux 
infernaux)545, il faut vraisemblablement la comprendre, dans le cas de la repr se tatio àd u àattelage,à
comme une incitation à la sympathie, aux marques de faveur et aux applaudissements. Ilàestàd ailleu sà
à supputer que la formule NIXAPO - H  a été choisie par analogie au registre figuré et à la tradition 
deà l a la atio à NIKA / NICHA / NICA sur les gemmes à figurations agonistiques546 (notamment 
l a la atio à IKAΝ IOK HC sur une autre cornaline du MANN (voir n° 33 ci-dessus [Pl. B, fig. 11]). De 
fait,àl i p atifà ί α547 se rapporte le plus souvent à des appellations au nominatif ou au vocatif (ce à 
quoi la particule PO H  peutà t eà ague e tàassi il e ,à o eàda sàleà asàd a la atio sàdo ,à
ou,àplusàsp ifi ue e tàda sàleàdo ai eàdeàl utilisatio àdesàa ulettesàouàdesàtalis a s,àda sàleà ad eà
d i o atio sà à laà di i it à à l i sta à des nombreuses formules dédiées à Sérapis (voir n° 232 ci-
dessous)548,à pe da tà lagideà deà l Osi isà g ptie à juste e t.àMais cette relecture de la composition 
d e se leà està ala leà u à o ditio à ueàlaàpie eàetàl i s iptio àsoie tà o te po ai sà(ce dont U. 
Pannuti doute549) : la technique de gravure de la face B [Pl. R, fig. 125b] se retrouve sur une sardonyx 
en camée « problématique » ["Problematische Stücke"] de la première moitié du Ier s. apr. J.-C., issue 
de la collection Merz, et toutefois potentiellement incisée à postériori (voir n° 353 ci-dessous [Pl. 52, 
fig. 356b]). En définitive, peut-être faut-il y voir une mauvaise compréhension de la portée magique 
de la vox ou une réattribution lexicalement erronée (confusion NIXA-invocation versus NIKA-
acclamation),à i di eàd u àajoutà ta dif550 (ce que renforcent la rectilignité et la rudesse spatiale de 
l i s iptio ,àsu àlesàdeu àfa es,àd u eàte h i ueàd i isio àrelativement peu antique – voir nos 490-
492 et 498 ci-dessous).  

-  
1.5.4.3. Mauvaise anticipation duàt aite e tàspatialàdeàl i s iptio  (dissymétrie) 
Co eà ousà l a o sà uà plusà hautà oi à poi tà . . . .à i-dessus), la « contrainte de cadre » est 
sus epti leàd alle àdeàpai àa e àu eà e he heàd esth ti ue,àdeàs t ie,à o s ue e tàd uili eà
global de la composition iconographique et épigraphique.à “ ilà s agit,à da sà laà plupa tà desà as,à deà
légendes périphériques (type A1/A2 et B1), ces dernières, dans des configurations plus ténues, 
recèlent également des spécificités épigraphiques masquant ou trahissant ladite « contrainte de 
cadre » :à leà essautà poi tà . . . ,à aisà gale e tà leà pa ti ula is eà o ollai eà d u eà elati eà
diss t ieà deà l l e tà pig aphi ueà sulta tà d u eà lo gueu à e essi eà deà l i s iptio à età
constituant un autre indice de mauvaise anticipation de la longueur de cette dernière. 
 
§1. Les légendes de type B2C – voire B2CH – en sont les meilleurs exemples, qui allient un traitement 
spatialàdeàl i s iptio àta t tà aît is ,àta t tà elati e e tàa a hi ue selon la place à disposition pour 
l i isio àdesàlett es,à àl i sta àdesàdeu à oulagesàdeà‹.àCades à thème amphorique (voir point 1.5.4.1. 
ci-dessus, §1) [Pl. 99, figg. 687-688]. En effet, à la différence des types périphériques pour lesquelles 

                                                             
544 Voir DELATTE, DERCHAIN 1964, p. 237, n° 326 :à ep se tatio àd É osàte a tàdesào jetsài disti ts. 
545 Cette vox apparaît même en lien avec un tropaion,à s oleà duà pou oi à solai eà d ap sà “.àMi hel,à ouà u à
gorgoneion, métaphore de la maladie vaincue selon H. Philipp. Voir MICHEL 2001, pp. 155-156, n° 252, pl. 36 (IIIème 
s. apr. J.-C.), et PHILIPP 1986, p. 46, n° 38, pl. 10 (IIème s. apr. J.-C.). 
546 Voir AUBRY 2011a, pp. 651-653. 
547 Voir ibid., p. 652, n. 62. 
548 Voir MICHEL 2001, p. 23, n° 37, pl. 5 = LE BLANT 1896, pp. 82-83, n° 217 (NIKA | O CEP|A ICΝ/ΝTONΝΦ|ΘONO|N, 
« “ apis,à ai sàleà au aisàœil ! »). Voir aussi MASTROCINQUE 2003, p. 182, n° 51 ( ANT-A NIKA O CAP-A IC). 
549 Voir PANNUTI 1994, pp. 205-207, n° 272 : "Κ i taglio,à dià uo aà fattu a,à se aà piùà a ti oà delleà is izio ià
gnostiche appostevi" (p. 206).  
550 P o l ati ueà ueàl o à et ou eàda sàlaàt oisi eàh poth seàd i te p tatio àfaiteàpa àM.-L. Vollenweider du 
camée en sardonyx de la collection Merz (voir n° 353 ci-dessous [Pl. 52, fig. 356b]). Voir VOLLENWEIDER 1984, p. 
292 : "Es müsste also die Bildseite samt den Lettern Θ und X vorher geschnitten und die Inschrift auf der Rückseite 
ad hoc später beigefügt worden sein". 
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l i s iptio àestàsus epti leàd t eàlitt ale e tàdiss i eàtoutàautou àduà egist eàfigu à[Pl.à ,àfig.à
687 : CHA-R-IT-O), les légendes du registre inférieur répondent à un certain cloisonnement délibéré, à 
une délimitation spatiale voulue par le lapicide, pour laquelle les errata deàlaà o eptio àetàdeàl i isio à
se font jour de manière plus manifeste su toutàlo s u ilà àaàp se eàd u eàlig eàdeàsol . Ainsi, àl i sta à
de CHA-R-IT-O, ouvertement de type A2, la mention du nomen DE-METRI-V/M sur une cornaline blonde 
du Kestner-Museum de Hanovre (voir n° 149 ci-dessus) [Pl. 16, fig. 106] répond, elle également, à un 
agencement spatialàdispe s àa e àtoutefoisàp se eàd u eàlig eàdeàsolà t peàá CH), ce qui accentue la 
dissymétrie.  
Les inscriptions les plus intéressantes sont ainsi ellesà ueà l o à peutà o ti ge te à à l e e gueà à
l e e pleà desà duo nomina L•FLAVI en marge de la représe tatio à d u eà sou isà età deà laà clava 
herculéenne (massue) sur une sardoine du Ier s. av. J.-C. provenant de la collection Guardabassi [Pl. R, 
fig. 126]551, ou encore le nomen / cognomen552 ϟALVIVϟ (rétrograde) sur une sardoine de la Staatliche 
Münzsammlung de Munich (IIème-Ier s. av. J.-C.) figurant une panthère et un thyrse (voir point 2.3.3.4. 
ci-dessous, §17) [Pl. R, fig. 127]553. “iàlaàpla eà àdispositio àsousàlaàlig eàdeàsolà estàpasàsuffisa te,ào à
peut pallier la forme tronquée des caractères des extrémités (le ϟ final de ϟALVIVϟ en est un exemple) 
par à nouveau une recherche de symétrie au-delà de la ligne de sol, mais selon une démarche préalable 
(anticipation réussie) :à ai si,à laà lo gueu à deà l appellatio à A|NΘIMO|Y, Ἄ θι ος554, « (Sceau) de 
Anthimos », sur une cornaline du Metropolitan Museum of Art (IIème-IVème s. apr. J.-C. – voir n° 98 ci-
dessus)555 est-elle contrebalancée par le positionne e tà deà l i itialeà A et de la finale Y dans un 
alignement discontinu (plan de lecture différent – type E) par rapport au reste de la dénomination 
grecque en exergue, au-dessusàdeàlaàlig eàdeàsol,àdeàpa tàetàd aut eàdesàdeu àdivinités constituant le 
motif iconographique, Esculape et Hygie (type B2CGH) [Pl. 111, fig. 774]. 
 
§2. Mais cet ultime exemple est une exception, la plupart des artisans-g a eu sà ta tàpasàe à esu eà
d a ti ipe à deà a i eà allig aphi ueà laà dispositio à spatialeà de l i s iptio , o eà l e e plifie tà
deu à asà sp ifi ues.àDa sà laàp e i eào u e e,à à l i sta àdeà laà o ali eàdeàΠe -York mais de 
a i eà ette e tàplusà alad oite,àl appellatio àseàd eloppeàsousàlaàlig eàdeàsol,àe àe e gueàd u eà

représentation de Diomède tenant Palladion et épée sur une sardoine publiée par J.-M. 
Moret556 (Auktion Sternberg) : SEX S/ER (type B2CH) – voir n° 151 ci-dessus [Pl. 17, fig. 107]. On 
e a ueà d e l eà laà alad esseà a e à la uelleà leà lapi ideà aà pa à t opà espa à lesà t oisà premiers 

caractères (SEX), induisant un débordement des deux lettres  finales deàlaàse o deàpa tieàd appellatio à
au-delà de la ligne de sol selo àu àpla àdeàle tu eàdeàt peàá à àl i e seàdeàA|NΘIMO|Y pour lequel les 
lettres spatialement excédentaires étaient disposées selon un plan de lecture horizontal). On peut 
toutefoisà e o aît eàl effo tàdeàl a tisa àpou àassu e àu eàlisi ilit àopti ale,àlesàdeu àte esàa g sà
ta tàdisti gu sàl u àdeàl aut eàpa àu eàdi e ge eàda sàleàpositio e e tà e ti alàdeàla finale X (de 

SEX), pe h eà e sàlaàgau he,àetàdeàl i itialeàS (de SER), inclinée en contre-balancement vers la droite 
(sur le moulage). Un second exemple, une cornaline du milieu du Ier s. av. J.-C. provenant du 
Kunsthistorisches Museum de Vienne [Pl. 101, fig. 702]557, fait se combiner une représentation 
champêtre (une chèvre et un arbre) à des tria nomina disposés dans le registre inférieur (type B2H) : 
L•LIC•EROS, L. Lic(inius) Eros vraisemblablement.àO ,à àl i sta àdeàlaàsa doi eàSternberg,àl appellatio  
d o deàsu àl u àdesà t sàdeàlaàlig eàdeàsol – ce dernière ne chapeautant que les lettres L•LIC•E … à–, 
p o o ua tàu àd s uili eà a ifesteàdeàlaà o positio àd e se le,à e tesà o t e ala àpa àleàfaità
que la gemme est vraisemblablement sertie de travers dans la monture moderne, pour compenser le 

                                                             
551 VITELLOZZI 2010b, p. 180, n° 174. 
552 Voir SOLIN, SALOMIES 1994, p. 161 (gentilice) ; 396 (surnom), et OPEL IV, pp. 45-46, « Salvius » (C / N). 
553 AGDS I, 2, p. 61, n° 909, pl. 104 = OVERBECK, OVERBECK 2005, pp. 70-71, fig. 55 (pl. coul.). 
554 Voir LGPN II, p. 32 ; III, A, p. 41. 
555 RICHTER 1956, pp. 79-80, n° 341, pl. XLV. 
556 Voir MORET 1997, pp. 129-130, n° 197, pl. 39. 
557 AGW I, p. 128, n° 384, pl. 65. 
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décalage ; la ligne de sol est toutefois visiblement disposée de manière légèrement oblique afin de 
centrer la légende selon un axe de symétrie vertical. 
 
§3. Cette mauvaise anticipation de la place prise par l i s iptio à su à leà suppo tà g a à seà t aduità
également, dans de rares cas, par un tassement ou un resserrement des caractères. En atteste un 
camée à texte de la collection Content p o e a tàd ásieàMineure (IIIème s. apr. J.-C.)558 sur lequel la 
forme verbale est complète (particularisme phonétique de la koinè grecque – voir n° 246 ci-dessous, 
note) et jointe à un complément de manière au datif dont la terminaison a été amuïe du fait de la 
« contrainte de cadre » : ЄYTYXЄIΝ|ΝЄN Є ЄXI, ὐ ύ ι ἑ ῖ, « Puisses-tu avoir de la chance de 
manière continuelle », "May you have good fortune, always!" [Pl. 88, fig. 606].àMaisàl aspe tài po ta tà
réside surtout dans une gravure plus tassée des quatre dernières lettres [ ЄXI],àattestatio às ilàe àest 
deàlaà au aiseà aluatio àpa àl a tisa àdeàlaàlo gueu àduà otàp opo tio elle e tà àlaàpla eàsu àleà
support à graver. 
 
§4. En conclusion à cette partie sur la place prise par l l e t épigraphique sur la surface gravée 
(ressaut, dissymétrie, « héraldique »), il est utile de citer un exemple marginal de pierre gravée sur 
le uelà appa aisse tà plusieu sà deà esà pa ti ula is esà t oig a tà d u eà au aiseà a ti ipatio à deà
l i isio à deà l i s iptio à pa à leà lapi ide.à à Ilà s agità d u eà sardoine conservée à la Staatliche 
Münzsammlung de Munich (Ier s. av. J.-C.)559 su àla uelleàappa aîtàleàt peàduà he alà ai ueu àd u eà
ou seà patteàa a tàle eàe àdi e tio àd u eàpal eàd ess eàde a tàlui dans le registre médian latéral 
– voir n° 175 ci-dessus [Pl. 20, fig. 133]).àO ,àl inscription « bipartite » (voir ibidem) qui le définit en tant 
que coursier de la faction des Bleus ayant gagné par revocatio560, CRETV-ϟ | REVO-C•VEN (rétrograde), 
allieàdeu àpa ti ula is esà pig aphi uesà ueà ousà e o sàdeà e o t e .à‹outàd a o dàleàph o eà
du ressaut dans le cas du premier terme placé au-dessusàdeàl a teàdo saleàdeàl a i al,àCRETV-ϟ, et qui 
voit la lettre finale ϟ « angulaire » (voir point 2.3.3.4. ci-dessous, §17) être incisée en décalage vertical 
vers le haut, au niveau des oreilles du cheval, par rapport au reste deàlaàd o i atio àdeàl uid  ; 
cette similitude spatiale est identique à celle singularisant la formule NIXAPO - H  – voir point 1.5.4.2. 
ci-dessus, §4 – à e iàp sà u i i,àda sà leà asàdeàCRETV-ϟ,ào à eàpeutà te i àg iefàauàg a eu àd a oi à
essa à deà o ige à l a gleà d i isio à ho izo talà desà a a t esà i itiau à CR par un traitement 
épigraphique en oblique pour éviter, sans succès toutefois, que la fin du mot ne soit décalée (tout à 
l i e seàdeàlaà igidit àetàde la rectilignité horizontale de la formule ésotérique su àl i tailleàdeàΠaples . 
Ensuite, en second lieu, on peut mettre en exergue le particularisme de la dissymétrie du traitement 
de la seconde partie de la légende sous la ligne de sol, REVO-C•VEN,à sulta teà d u eà au aiseà
a ti ipatio àpa àleàg a eu àdeàl espa eà essai eà àl i isio àdeà ha u eàdesàdeu àa iatio s : en 
témoigne de manière criante le décalage de la lettre finale C (de REVO-C) au-delà de la limite de la 
lig eàdeàsolàet,àpa ta t,àlaà essit àdeàl utilisatio àd u àsig eàt pog aphi ueàd i te po tuatio àpou à
s pa e à eà a a t eàesseul àdeàl adje tifàVEN (pour venetae). Il aurait été plus logique de placer REVOC 
entièrement sous la ligne de sol, et VEN dans le registre médian latéral, le registre figuré agissant 
comme signe séparatif (voir point 2.3.4.4. ci-dessous, §3). Mais, à nouveau, on peut reconnaître à 
l a tisa -graveur un dessein spécifique en convenant que cette césure originale – et maladroite au 
premier abord – po dàe àfaità àu eà olo t àd uili eàdeàlaà o positio à ui,àau-del àdeàl effetàdeà
miroir voulu par le type « bipartite »àdeàl i s iptio à laàpa tieàCRETV-ϟ dans le quadrant supérieur droit 
faisant écho à REVO-C•VEN dans le quadrant inférieur gauche, selon un angle de quarante-cinq 
degrés), scinde la seconde partie de la légende en deux groupes distincts formés de quatre caractères 
chacun (nonobstant le signe séparatif). 
 

                                                             
558 HENIG 1990, p. 18, n° 32, pl. I (pl. coul.). 
559 AGDS I, 3, p. 25, n° 2246, pl. 197. 
560 Voir AUBRY 2011a, pp. 660-661, n. 106-109. 
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§5. La présentation générale des différentes configurations épigraphiques sur les pierres est à présent 
a i eà à so à te e.à Κeà se o dà oletà deà l a al seà desà i s iptio sà aà t aite à ai te a tà desà
particularismes inhérents aux légendes sur pierre gravée. 

 
 

***** 
 
 
2. PARTICULARISMES ÉPIGRAPHIQUES 

 
Dans ce chapitre seront traités les cas grammaticaux qui président aux inscriptions (nominatif, 
accusatif, datif, génitif, ablatif et vocatif), la forme syntaxique des légendes (initiales, abréviations, 
termes, formules, crases, contractions, nexus, monogrammes), la morphologie des caractères (lettres 
corrompues ou trompeuses, dittographies, redoublement, absence des lettres initiales ou finales, 
formes selon les époques, espacement, inversion, interversion) et la fonction de l i te po tuatio à
sig esàs pa atifsàouàa iatifs,às olesàd o atifs,ài di esàd u àajoutàta dif . 

 
 
2.1. CAS  
 
Toutes les inscriptions sur pierre gravée sont régies par un des cas grammaticaux usuels grecs ou latins. 
Ainsi leur fonction peut être mieux cernée en rapport ou en complément du registre figuré. 
 
2.1.1. NOMINATIF 
 
§1. Le nominatif préside aux noms de propriétaires, aux compléments au registre figuré 
(« didascalies ») et aux noms de graveur. On le retrouve autant pour les appellations en latin que pour 
celles en grec, et indifféremment pour les femmes autant que pour les hommes (tria nomina, duo 
nomina, noms diacritiques, surnoms, signa) : 

185. DEMBSKI 2005, p. 163, n° cat. 1118, pl. 115. AGW III, p. 78, n° 1750, pl. 24 [Pl. 22, fig. 144] : à 
l i sta àdeàl appellatio à latine translittérée en grec ANNIA•CЄBACTH (n° 103 ci-dessus), des 
tria nomina C•IVLIVS•GE/MI-NVS (n° 105 ci-dessus) [Pl. 11, figg. 67-68] et du surnom P/R/IMV/S 

(n° 184 ci-dessus) [Pl. 22, fig. 143], les dénominations au nominatif reprennent le propriétaire 
ou le possesseur de la gemme,à elaàd sàl po ueàg e ueàa haï ueà(voir n° 61 ci-dessus : 
MAN P N|A ) ainsi queàsu àlesàs a a esà t us uesàd sàl aube du Vème s. av. J.-C. (voir n° 92 
ci-dessus : ME-TNA). Mais au lieu d utilise à leàg itifàd appa te a e,à l i s iptio àsoulig eà
da a tageàl iconographie de pierre etàs atta heàà l aspe tà« héraldique » de cette dernière. 
Le nominatif est plus formel car il soulig eàleàsujet,àl o igi eàduà a het,àlo s ueàlaàs oli ueà
ne suffit pas – comme le capricorne pour Auguste ou la déesse Vénus pour la gens Iulia – et 
se traduit par l asse tio à « Θeà suisà… ». Corrélativement, leà g itifà s atta heà davantage à 
soulig e àl appa tenance matérielle de la pierre en sous-entendant « La pierre / le sceau de 
… ». À titre de parallèle, les légendes monétaires des empereurs romains sont au nominatif. 
Ainsi, le nominatif fait davantage référence au porteur de la pierre lui-même et la fonction 
sigillai eà e àestà ueàplusà e e t eàsu àleàsig ataire proprement dit que sur le tampon. Une 
pierre à texte (sans motif iconographique) portant une dénomination au nominatif et incisée 
de manière rétrograde (sur la gemme), ne fera que renforcer cet office :àl appellatio àIVLIA 
sur un jaspe de Carnuntum en est un exemple. En parallèle, les bustes portant des 
appellations au nominatif font usuellement référence au porteur portraituré, même si 
l i s iptio à estàpasà t og adeàetàagitàda a tageà o eàu eà« didascalie »à à l e e pleà
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d u àaut eàjaspe,àduàt oisi e quart du IIème s. apr. J.-C., portant la dénomination féminine 
A E AN -PA (type A1 « hagiographique »)561. 

186. RICHTER 1956, p. 64, n° 251, pl. XXXVII = LIMC VIII, « Zeus/Iuppiter », 1, p. 441, n° 228 ; 2, p. 
289 [Pl. 69, fig. 471] : toutefois, les inscriptions relatives aux propriétaires des gemmes 
peu e tà sulte àd u àajoutàta dif.àái siàe àest-ilàd u eà o ali eàfigu a tà)eusàetàFortuna, 
dont le type iconographique remonte au IVème s. av. J.-C.,à o fe tio eà à l po ueà
augustéenne. La légende A O| O / POC, Ἀ ο ό ος562 (type B3A1CG), du fait de la forme 
de certains lettres (notamment les lettres O et C quadrangulaires), a été incisée, elles, aux 
alentours du début du IIIème s. apr. J.-C. (voir n° 435 ci-dessous). 

187. LE BLANT 1896, p. 155, n° 471. WEISS 2007, p. 315, n° 656, pl. 86 [Pl. 22, fig. 145] : les tria 
nomina sont parfois munis de surnoms finissant par -O qui pourrait faire penser à un usage 
deàl a latifàou du datif siàlesàte esàp de tsà taie tàpasà lai e e tàauà o i atif comme 
estàleà asàsu àu eà o ali eàdeàlaà olle tio àdeàMo tig à L•VOLVSIVS•SECVNDIO) ainsi que 

sur une sardoine de la collection Dressel (P CORN|ELIVS FR|ONTO). Κ a al seàestàtoutefoisà
o ple ifi eàda sàlesào u e esàdeàsi plesàsu o s,à àl i sta  deàl a eauàe àa ge tàduà

Metropolitan Museum portant la légende P/O/L/I/O (voir n° 183 ci-dessus) [Pl. 22, fig. 142] ou 
e o eàd u eàsa doi eàdeàl Antiquarium de Berlin (deuxième moitié du IIème s. av. J.-C.) sur 
laquelle le portrait d u à athl teà – à oi sà u ilà eà s agisseà deà Θugu thaà – est joint à 
l appellatio àSTRATO563 (type B2A2). Da sàlesàdeu à as,àl o o asti ueàpe etàdeà alide à ueà
la forme sémantique est régie par le nominatif (Strato) ou, à tout le moins, est la forme 
abrégée d u àsu o àplusàd elopp à Stratonicus, Stratonius)564. 

 
Le nominatif est susceptible également de reprendre le nom du graveur,à à sa oi à l a tisa à uiàaà
o fe tio à l e se leà deà laà pie eà tailleà deà laà ge e,à g a u eà duà otifà i o og aphi ue,à

signature) : 
188. VOLLENWEIDER, AVISSEAU-BROUSTET 2003, pp. 16-17, n° 2, pl. 7 (pl. coul.) ; 34 [Pl. F, fig. 37] = 

ZWIERLEIN-DIEHL 2007, p. 108 ; 407, fig. 427, pl. 94 : un superbe grenat datant du premier tiers 
du IIème s. av. J.-C.àestào àduàpo t aitàd u àpat i ie à o ain, sans doute Titus Quinctius 
Flamininus (voir n° 492 ci-dessous).àDe i eàl o iput,àdeàhautàe à asà t peàá àestài is àleà
nom du graveur présumé, AI A OC,àauà o i atif,à àl i sta àdesàœu es d po ueà lassi ueà
de Dexamenos (voir n° 64 ci-dessus) ou du portrait hellénistique de Nikias (n° 19 ci-dessus) 
[Pl. 22, fig. 146]. 

189. ZWIERLEIN-DIEHL 2007, p. 380, fig. 238, pl. 69 = VOLLENWEIDER 1966, p. 23 ; 95-96 ; 141, pl. 12, 
fig. 1 ; 13, fig. 1 [Pl. 22, fig. 147] :àl adjo tio àd u  verbe impliquant que le nom du graveur 
e àsoitàleàsujetà o fi eàl utilisatio àduà o i atifàpou àlesàappellatio sàdesàa tisa s. Comme 
dit précédemment, cet usage remonte déjà au graveur Dexamenos (voir n° 64 ci-dessus) et 
se retrouve notamment sur le grenat signé Gelôn (n° 144 ci-dessus) [Pl. D. fig. 26] et sur un 
a eàdeà l po ueàaugust e eà sig  Prôtarchos (dont E. Zwierlein-Diehl place plutôt la 

confection à la fin du IIème s. apr. J.-C.)565. Sur ce dernier, conservé au Museo Archeologico  de 
Florence, est représenté Éros sur un lion ; en exergue (type H) apparaît la signature du 
graveur, P TAPXO  E OE[I]. La même marque apparaît également sur une autre de ses 
œu es,àun camée monochrome en onyx provenant de la collection du Museum of Fine Arts 
de Boston mettant en scène Aphrodite et Éros (type A1G). 

 

                                                             
561 Voir point 1.2. ci-dessus (« Types tangents »). 
562 Voir IG I3, n° 1032 ; 1322bis ; II2, n° 791 ; 1011 ; 1299 ; 1335 : ὄ ο αàattest àsu toutàe àátti ueàetà à‘o eà à
l po ueài p ialeà oi àSOLIN 2003, pp. 24-25). Voir également LGPN II, p. 42-44 ; III, A, pp. 49-50. 
563 FURTWÄNGLER 1896, p. 98, n° 1890, pl. 18 = VOLLENWEIDER 1972-1974, I, p. 36, pl. 50/7 ; II, p. 78, n. 22. 
564 Voir SOLIN, SALOMIES 1994, p. 380, « Pol(l)io », et OPEL IV, p. 95, « Strato ». 
565 Voir ZWIERLEIN-DIEHL 2007, p. 68. 
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En dernier lieu, la plupart des « didascalies », qui se rapportent directement au motif 
iconographique, sont au nominatif. Cela est valable autant pour les pierres grecques que pour les 
gemmes étrusques et romaines : 
190. VOLLENWEIDER 1995, pp. 223-224, n° 253, pl. 113 = LANG 2012, p. 56 ;  151, n° cat. G Ep5, pl. 3, 

fig. 22 [Pl. 23, fig. 148]. FURTWÄNGLER 1900, II, p. 62, n° 1, pl. XIII = PANOFKA 1851, pp. 487-488, 
n° 13, pl. IV/13 [Pl. 23, fig. 149] :à à l i sta àdeàlaà ep se tatio àdesàDios u esàjoua tàau à
osselets (voir n° 74 ci-dessus) [Pl. 8, fig. 48] data tà deà l po ueà lassi ue,à lesà ge esà
grecques portent des compléments au registre figuré au nominatif. En témoignent un 
portrait hellénisti ueàd Épi u eà -30 av. J.-C.), sur le quadrant latéral duquel est inscrit 
Є IKOYPOC t peàá ,àai sià u u eàp teàdeà e eàd po ueà lassi ueà ep se ta tàCasto à
avec bouclier, torche et la légende AM -A IA . Selon M. Guarducci566,à α α ίαςàse leà
devoir s i te p te à pa à leà te eà ui ale tà α α οῦ ος,à est-à-dire « porteur de 
flambeau »,à ie à u ilàpuisseàtoutàaussià ie às agi àd u eàappellatio 567 sémantiquement liée 
au registre figuré (voir nos 254 et 363 ci-dessous) à fonction d « armoiries » (voir point 1.5.4.1. 
ci-dessus, §1 : HO/ME|RO/PA). 

191. ZWIERLEIN-DIEHL 2007, pp. 387-388, fig. 317, pl. 76 ; 388, fig. 321, pl. 77. ZAZOFF 1968, pp. 43-
45, n° 45, pl. 14 = MAASKANT-KLEIBRINK 1997, p. 31, fig. 13 [Pl. 23, figg. 150-151] : les scarabées 
étrusques ne dérogent pas à cette tradition, en atteste notamment les représentations 
mythologiques en rapport avec les cycles thébain et troyen (n° 91 ci-dessus)  [Pl. 10, figg. 59-
60]. Il existe cependant moult autres exemples, mettant en scène des héros mythologiques 
ou des divinités. On peut citer les représentations du héros argien Tydée, que définit la 
légende TVTE, et qui tient un strigile [Pl. 1, fig. 3], de Persée (rétrograde Φ/EP/ϟ/E), tenant la 
tête de la Gorgone et la gouge, ou de la déesse Aphrodite, portée par son fils Énée, et définie 
par son nom étrusque (rétrograde)TVP/AN (type B3C). 

192. BERRY  1968, p. 75, n° 139 [Pl. 122, fig. 848]. BOARDMAN, SCARISBRICK, WAGNER, ZWIERLEIN-DIEHL 
2009, p. 88, n° 141. VOLLENWEIDER, AVISSEAU-BROUSTET 2003, pp. 91-92, n° 98, pl. 71. 
VOLLENWEIDER 1967-1983, II, pp. 33-34, n° 32, pl. 13/2 [Pl. 23, figg. 152-154]. WÜNSCHE, 
STEINHART 2010, p. 84, n° 68 [Pl. F, fig. 38] : l ha tillo ageàdesàe e plesàsu àlesàpie esà
romaines est encore plus vaste, autant sur les intailles que sur les camées. On y trouve des 
personnifications, des divinités, des héros et autant de personnages historiques. Sur une 
cornaline de la collection Berry est représenté le dieu-fleuve Méandre, allongé sur une 
amphore-source et a o pag àd u àdauphi àetàd u eàpe so ifi atio àassiseà– l afflue tà
Eudonos – tenant deux branches ou deux épis (allégorie de la prospérité) ; en exergue (type 
H), la légende MAIAN POC reprend le motif iconographique (voir point 2.2. de la Partie II). 
De même, su à leà oulageàd u eà cornaline de la collection Marlborough est illustré Mars 
Ultor,àdeà fa e,àa àd u eà la e,àd u à ou lie àetàd u à as ueà à i ie  : il est flanqué de 
l i s iptio à e à deu à pa tiesàM RSΝ /Ν VLTOR (type A2). On retrouve aussi le héros Achille 
pleurant son ami Patrocle sur un jaspe rouge ayant appartenu à H. Hansmann : il est assis en 
fa eàd u àpilie àauàpiedàdu uelàestàpos eàu eàpal eà off a de ,àetàso à o àestài s itàda sà
les registres inférieur et médian, de i eàlui,àlesàlett esàtou esà e sàl i t ieu  (rétrograde), 
AXI/ ЄYC (type B2CH .à Co eà ousà l a o sà uà p de e t,à lesà po t aitsà eu -aussi 
portent des légendes au nominatif (voir n° 185 ci-dessus) [Pl. 22, fig. 144]. Toutefois le lien 
e t eàl i s iptio àetàleàpe so ageàpo t aitu à e àestà ueàplusàfa ile e tàd ela leàsià eà
dernier est un personnage historique :àsu àdeu à a es,àl u àauàMus eàd a tàetàd histoi eàdeà
Genève, datant de la fin du IVème s. apr. J.-C., etàl aut eàauàCa i etàdesàM dailles (37-68 apr. 
J.-C.), sont représentés respectivement le poète Horace – ORAT/[I]VS pour (H)oratius (voir n° 
384 ci-dessous) en type A1B3C – et l e pe eu àCaligulaà– avec la légende •CALIGVLA•Νdans le 
registre médian (type A1) – do tà laà ep se tatio àdesà t oisàsœu sà Agrippine, Drusilla et 

                                                             
566 Voir GUARDUCCI 1967-1978, III, p. 525. 
567 Voir LGPN III, A, p. 267 : α α ίαςà Corfou / époque impériale). 
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Julia) orne le registre inférieur (chacune désignée par son initiale, A, D et I). Κ authe ti it àdeà
ce dernier camée est sujette à caution. Nous y reviendrons (voir n° 484 ci-dessous). 

193. SPIER 2007, p. 117, n° 695, pl. 99 [Pl. 23, fig. 155] ; 97, n° 575, pl. 72 = SPIER 2011, p. 203, pl. 
56 [Pl. F, fig. 39] : au Bas-й pi eàetàauàd utàdeàl po ueàpal o h tie e,àlesà f e esàauà
egist eà figu à s a e tuent davantage en fonction de l i o og aphie et des symboles 

chrétiens (anges, Saints, symbole du poisson IXΘYC568 ou référence au Christ avec la légende 
EIHCOYC XPEICTOC)569. Ainsi, la représentation très s h atis eàdeàl a ha geà“ai tàMichel 
sur une pierre byzantine des VIème-VIIème s. apr. J.-C. (cristal de roche) est-elle accompagnée 
de la légende AΓIO-CΝ MIXAH[ ] (type A1C). Une autre représentation sur un lapis-lazuli 
byzantin contemporain met en scène une composition réunissant Saint Paul et Saint Pierre 
flanquant la croix. Dans leà egist eàsup ieu ,àl i s iptio à t peàB C), ЄMMA-NOYH , est une 
épithète de Jésus-Christ et se rapporte au portrait de ce dernier, de face, qui agit comme 
pivot entre les deux parties de la légende. 

 
2.1.2. ACCUSATIF 
 
§1. G a ati ale e t,àlaàl ge deà àl a usatifàseàp se teà o eàu à o pl e tàd o jetàdi e t.àIlà
est introduit soit par un sujet implicite, soit par un verbe, soit par une préposition. Ce cas apparaît 
p i ipale e tàda sàleà ad eàd i s iptio sàt aduisant une fonction votive, sous-entendant la plupart 
du temps la formule « Θeàsouhaiteà… » et impliquant en tant que sujet de la proposition celui qui offre 
la pierre (ces gemmes sont le plus souvent des cadeaux entre amis ou des présents de courtoisie) :  

194. FURTWÄNGLER 1896, p. 244, n° 6654, pl. 47. LE BLANT 1896, p. 31, n° 54 :à àl i sta àdeàlaàge eà
e à istalà deà o heà o ua tà u à œuà deà o eà a eà ad ess à à l e pe eu à Co ode, 
FELI[CIΝIMP]ERA[TORI]ΝΝANNVMΝN[OVVM]ΝFA[VSTVMΝFELIC]EM• (voir n° 14 ci-dessus) [Pl. 3, fig. 
15],  il existe un petit nom eàdeàpie esàg a esàdo tàlaàl ge deàfaità f e eà àu à œu,à à
l a usatif.àái siàe àest-ilà ota e tàd u eà o ali eàdeàBe li ,ào àlaàl ge deàdeàt peàB ,à
[F]IDEM•FELICITATEM, « (Je souhaite) fidélité et bonheur » – da sà leà ad eàd u à a iage,à
d u eà u ion –, està a o pag eà d u eà o positio à all go i ueà la tà leà s oleà deà laà
dextrarum iunctio (la concorde) avec des thèmes de bon augure tels que des palmes et des 
épis de blé (réussite et prospérité). On peut citer également une seconde gemme, dont fait 
mention E.F. Le Blant, et qui porte la légende en deux lignes (type G), BONAM | VITAM. 

195. HENKEL 1913, pp. 16-17, nos 100-103, pl. VI. TÓTH 1985, pp. 19-20, ill. 6 ; 48, 57, pl. 11, fig. 
b [Pl. 86, figg. 594a-b] ; pl. 13, fig. a [Pl. 87, fig. 595] : l i s iptio àFIDEM / CONSTANTINO, 
« Θ a o de à fid lit à à l e pe eu à Co sta ti  » apparaît sur quatre anneaux en or de 
Rhénanie, quatre provenant de Sirmium, et un neuvième issu de la collection Ferrell (voir n° 
26 ci-dessus) ; il en existe cependant plusàd u eà i gtai eà uiào tà t à isàauàjou ,à ueà eàsoità
en Gaule, en Germanie, en Pannonie ou dans le bassin du Danube.àΚ i s iptio ,àdisséminée 
entre le chaton quadrangulai eàetàleà o tou àdeàl a eau,àp iseàl usageà uià taitàfaitàdeà eà
type de bague qui tenait lieu de récompense pour la fidélité que son porteur, 
vraisemblablement un officier570, a aitàa o d à àl e pe eu àCo sta ti àIer (306-337 apr. J.-
C.) du a tàlesàt ou lesà uiàa e e tà eàde ie à às e pa e àduàt eài p ialà e àPa o ie,à
esàp se tsàfo tàsuiteà àl a tago is eàe t eàCo sta ti àetàΚi i ius . Un anneau du même 

type, trouvé en Croatie (Va aždi ),àpo teàu àgageàdeàfid lit à àl e pe eu àValens (364-378 
apr. J.-C.), de part età d aut eà d u à hato à à otifà a hite to i ueà su à lesà paulesà deà
l a eau  : VALENTI / AVG FIDEM, Valenti Aug(usto) fidem. 

 

                                                             
568 Voir SPIER 2007, p. 24, n° 152, pl. 21. 
569 Voir AGDS IV, Hannover, pp. 301-302, n° 1648, pl. 218 : ЄIHCO[YCΝXPЄIC]TOC a e à leà s oleà deà l a eà
flanqué de poissons. 
570 Voir SPIER 2010, p. 62 : " … à i gsàofàthisàt peà … à e eàp ese tedàtoà ilita àoffi e sàasàpa tàofàthei àa ualà
bonus payments". 
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Κaà p se eà duà e eà da sà laà p opositio à la ifieà laà fo tio à duà o pl e tà d o jetà di e tà à
l accusatif : 
196. HENKEL 1913, p. 118, n° 1296, pl. XLIX ; 149, n° 1638, fig. 99, pl. LX. PLATZ-HORSTER 1984, pp. 

49-50, n° 33, pl. 8 [Pl. 23, fig. 156] :àleàp e ie àe e pleàestàu eàfo uleàd appelàauàsou e i à
su à leà o tou à d u à a eauà e à o zeà duà British Museum, publié par F. Henkel, ESCIPE 

MEMORIAM, « Préserve le souvenir ! ». On retrouve cette même formule verbale sur une 
bague en jais, mise au jour à Cologne, et sur le chaton strié (Zwillingsring) de laquelle se lit 
en quatre lignes successives la devise galante ESCIPE | SI AMAS | PIGNVS | AMANTIS, « Prends 
/ Recueille, si tu aimes, le gage des amoureux ! ». Le terme pignus est un accusatif de la 
uat i eàd li aiso .àCepe da t,àd aut esà e esàp side tà à l a usatifàsu àlesàge es,à

notamment sur une calcédoine du Rheinisches Landesmuseum de Bonn datant du IIIème s. apr. 
J.-C. :àtoutàautou àd u eà ep se tatio àdeàΘupite àassis,àte a tàs ept eàetàpat e,àetàde a tà
les jambes duquel se tient un aigle, est inscrite la légende IOVEM•FORMANVM•COLΧLΨEGIΧVMΨΝ
RESTITVIT (type A2), "Das Collegium (die Behörde) hat den Jupiter in Formiae 
wiederhergestellt",à est-à-dire « Le Collegium (à savoir les autorités) de Formiae a rétabli 
Jupiter ». Cette inscription fait vraisemblablement référence au culte ou à une statue de 
Jupiter à Formiae, mais probablement pas à un sanctuaire ou à un temple étant donné que 
celui de Jupiter Anxur se situe à Terracina, à moins de vingt-cinq kilomètres plus au nord. 

 
Κ a usatifà peut également être introduit par une préposition. Tel est le cas sur deux légendes 
grecques de pierres gravées romaines : 
197. MASTROCINQUE 2003, p.  186, n° 60 [Pl. 24, fig. 157]. VOLLENWEIDER, AVISSEAU-BROUSTET 2003, 

pp. 179-180, n° 228, pl. 23 (pl. coul.) ; 120 [Pl. A, fig. 4] : sur une cornaline semi-sphérique, 
anciennement de la collection Caylus, est mise en scène une triade de divinités en pied. Au 
centre, magnifié, se présente Sérapis tenant un sceptre ; sur sa gauche, réduite de moitié en 
taille, Aphrodite nue, et, à droite, à une échelle de deux tiers, un Genius tenant un rameau 
de palme et une situle (?). Tout autour de la composition iconographique, scindée en quatre 
parties distinctes, court la légende KATA X-PHM-ATI-CMON (type A1CG), littéralement α ὰ 

α ισ ό  « Selon la réponse (des dieux) ».  Ilàs agitàp o a le e tàd u eàge eàfaisa tà
offi eàd ex-voto, et dédiée à la divinité pour obéir à un oracle. Le second cas, un camée en 
sa do à àt oisà ou hes,à etàe às eàl e pe eu à“epti eà“ vère, cuirassé, accompagné 
de ses deux fils, Caracalla et Géta, chacun des deux couronné par une Victoire ailée. En 
exergue, une dédicace fragmentaire à fonction commémorative [–]Ν NЄIKHNΝ TƱNΝ KYPIƱNΝ
CЄBΧACTƱNΨ, « [Pour la] victoire des Seigneurs Augustes ». En lien avec une réussite militaire, 
etteàpi eàp o la eà l i estitu eàdeàsesàdeu àfilsàpa à l e pe eu àe à appo tàa e à laàpai à
o lueà à laà fi à deà l année 209 apr. J.-C. (Caracalla proclamé Britannicus ou Britannicus 

Maximus etàG taà e e a tàleàtit eàd Augustus .àΚ aspe tài t essa tà sideà epe da tàda sàlaà
restitution de la partie initiale manquante de la légende : E. Babelon, dans son catalogue des 
camées de la Bibliothèque Nationale571, comble la lacune par [Y ЄP THN], « [й àl ho eu àdeà
la] victoire de nos Seigneurs les Empereurs ». Cette interprétation est intéressante, voire 
s duisa te,à à elaàp sà u elleà estàattest eà ulleàpa tàailleu sàe à pig aphieàg e ueà à aà
connaissance). En effet, la forme THNΝNΧЄΨIKHN – avec la forme du iota long sans recours au 
particularisme linguistique de la diphtongue assez commun au Bas-Empire – se retrouve 
davantage introduite par les préposition ἐ ί572 ouà ός573 e s,à e à ueà de… , présidant 
gale e tà àl a usatif. Quoi u ilàe àsoit,àduàfaitàdeàlaàpla eà àdisposition dans la lacune de 

laà l ge deà deà i à à si à lett es à età duà se sà à do e à à laà d di a e,à laà p se eà d u eà
préposition introduisant un accusatif est nécessaire. 

 

                                                             
571 Voir BABELON 1897, p. 157, n° 301, pl. XXXIV. 
572 Voir IG II2, n° 1612 : forme NIKHN. 
573 Voir ibid., n° 1421 : forme NIKHN. 
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§2. Ilàestàu à asàpa ti ulie à ueàl o à e o t eàsu àlesàge es,à àsa oi àdesà o sàp op esà appellations 
simples ou composées) ou des substantifs d li sà àl a usatifàsa sà u ilàsoitàfaità e tio àd u àaut eà
élément grammatical. Sur une agate rubanée du British Museum que nous avons déjà traité 
allusivement (voir n° 136 ci-dessus) est représenté Dionysos, de profil, tenant le thyrse et un canthare 
libatoire [Pl. 13, fig. 81]. Tout autour du registre figuré court une inscription qui reprend les tria nomina 
du possesseur, L•Ν/ΝVOLCEIV/M•P-AVLVM. Cetteàtou u eà àl a usatif se retrouve également sur une 
cornaline du Kestner-Museum de Hanovre (voir n° 149 ci-dessus) [Pl. 16, fig. 106] sur laquelle apparaît 
l appellatio àDE-METRI-V/M autou àdeà laà ep se tatio àd u eà saute elle. La solution à ce dilemme 
grammatical est fournie par deux amulettes en pâte de verre du IVème s. apr. J.-C. montées en pendentif 
mises au jour en Hongrie (Keszthely-Dobogó) dans les années 1960574 : elles mettent en scène toutes 
deux une grenouille jointe à l i s iptio àZO/HN (type A1C), accusatif de ό  (ionien), « Vie » [Pl. 104, 
fig. 725]. Symbole de fertilité, le batracien est, pourrait-on dire, « garant » de la vie (il la « protège » 
selon R. Gordon)575 et autorise à déchiffrer le bijou comme un tout (registre figuré et inscription) 
formant une sentence idéographique incluant un logogramme : « [La grenouille] (garantit / protège) 
la vie ».  Κ élément iconographique est conséquemment la clé du cas grammatical. Comme la 
grenouille, la sauterelle de la cornaline de Hanovre a une vertu prophylactique, une fonction 
d apotropaion,à età l a usatifà soulig eà l utilisatio à d u eà p positio à ouà d u  verbe sous-entendu à 
l i sta àd u eàagate de la collection Caylus [Pl. 24, figg. 158a-b]576, avec une formule protectrice que 
l auteu àaà alà estitu eà: AKPI ΝЄXЄΝ OIPΝZY TEΝKPATOY au lieu de AKPI ΝЄXЄΝ OIP TI IKPATOY( ), 
ἀ ίς,àἔ à οὶ à‹ισι ά ο ς (‹ισι ά ς au nominatif – troisième déclinaison). Cet énoncé à fonction 
apotropaïque est transcrit par le latin locusta serva penem Tisicratis par C.W. King577, alors que F. 
Imhoof-Blumer et O. Keller optent pour inguen (le bas-ventre). Κeàsu sta tifà àl a usatifà οὶ  (pour 
οι ὶ )578 est une forme abâtardie tardive de ὶ  (équivalent de ὸ αἰ οῖο 579 avec la variation 

phonétique du - - en -οι- due à la iotisation passée en langue (la voyelle longue et la diphtongue se 
prononcent de la même manière). La signification globale de la légende est toutefois claire : « La 
sauterelle tient (ou plutôt sert) le pénis – ou les testicules – de Tisicratès »,à àsa oi à ueàl i secte soigne 
les affections génitales. La sculpture en marbre de la collection Caylus exemplifie cette fonction 
protectrice en adjoignant à la représentation de la sauterelle en ronde-bosse la légende sur sa base 
autou àdeàlaàfigu eàd u àl za d.àCeàde ie àrenforce le rôle médicinal de la pierre par sa symbolique 
régénératrice intrinsèque (selon O. Keller, qui étaye son argumentaire par le fait que la queue du 
batracien repousse si on la sectionne)580. Ilà pa aîtà o s ue e tà se s à d estimer que la 
représentation de la sauterelle sur la gemme de Hanovre répond à la même contingence :àl appellatio à
àl a usatifài pli ueàu à e eàsous-entendu comme le grec ἔ  ou le latin servare (tenir, garder, donc 

protéger) et le registre figuré reprend la fonction du sujet sousà laà fo eàd u à logog a e – « [La 
sauterelle] (protège) DEMETRIVM ». Pa à e te sio ,à eà aiso e e tà s appli ueà gale e tà à
L•VOLCEIV/M•PAVLVM, o à est Dionysos qui le « garde » sous son égide, la scène de libation 
représentée valant symboliquement comme un gage du porteur à la divinité. La dénomination à 
l a usatifàpeutà epe da tà t eàtoutàaussià ie àd te i eàpa àu eàp positio ,à àl i sta àdesàcas déjà 
mentionnés (voir n° 197 ci-dessus) : dans l e e pleà uià ousào upe, on pourrait opter pour erga, 
« e e s,àauà fi eàdeà… », qui lie le motif iconographique salutaire (et protecteur) avec la personne 
à sauvegarder,à etàdo tà l ide tit à està o eàpa à laà l ge deà à l a usatifàqui orne la pierre. Cette 
logique protectrice se retrouve donc avant tout sur les amulettes et les talismans, avec ou sans terme 
sous-entendu, mais en lien étroit avec la composition iconographique (voir point 1.1.1. ci-dessus, §1 : 

                                                             
574 Voir GRADVOHL 2012, pp. 440-443, figg. 1-2. 
575 Voir GORDON 2007, p. 133. 
576 Voir CAYLUS 1764, pp. 136-138, pl. XLI, figg. IV-V. Voir également IMHOOF-BLUMER, KELLER 1889, p. 142, n° 31, pl. 
XXIII, note. 
577 KING 1887, pp. 212-213, n° 8, n. 1. 
578 Voir ESTIENNE 1829, p. 1055 ; 1329 : [ οι ὶ . V. ὶ ]. 
579 Voir ADLER 1971, p. 127, n° 1536. 
580 Voir KELLER 1913, II, pp. 273-274. 
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AB ANAΘANA BA ΦV A ONΝ PƱMANAN, « La divinité – e à l o u e eà р ateà età рa po ateà – 
protège Romana »). 

198. MASTROCINQUE 2008, p. 67, n° cat. Fi 84, pl. XIX [Pl. F, fig. 40] : l i te p tatio , à une subtilité 
près cependant, està ide ti ueà pou à laà l ge deà d u à jaspeà ougeà de Florence à fonction 
d a ulette.àΚeà otifà i o og aphi ueà ep se teàр ate tricéphale, tenant un fouet et un 
flambeau abaissé. Une inscription à l a usatif,à ЄKAT/H/N, parcourt transversalement le 
personnage (type CG). Toutefois, cetteà de i eà seà appo teà oi sà à laà di i it à u à laà
propriétaire de cette gemme magique, dont le nom est sémantique e tà l ho o eà
d р ateà ЄKATH). La formule sous-entendue est à nouveau une sorte de composition 
idéographique incluant un logogramme (ou idéogramme) – « Hécate » (protège) ЄKATHN, 
est-à-dire « [Hécate] (protège) Hécate » – età s i s ità a essoi e e tà da sà la tradition 

dittographique ou dittologique581 des gemmes ésotériques (ptérygôma). Celle-ci se définit 
comme la p titio àdeàte esà àl ide ti ue,àdo tàleàd eloppe e tàorthographique se fait 
en mode croissant ou décroissant, et qui est très prisée sur les amulettes pour renforcer leur 
vertu protectrice582.  

 
Toutefois une autre interprétation est envisageable :à o eàleàsoulig eàM.àMa e àOli ,àl utilisatio à
deàl a usatifàpeutà po d eà àlaà essit ,àpou àleàp op i tai eàdeàlaàge e,àdeàsoulig e àlaàfo tio à
deàs eauàpou àle uelàleà egist eàfigu àfe aitàoffi eàd e l eà e o aissa le,àd  « armoiries » – dans 
le cas de DEMETRIVM, [locusta] (significas) Demetrium, « [La sauterelle] (représente) Demetrius ». 

 
§3. Κaà otio àdeà e eài pli iteàappela tà àu à o pl e tàd o jetàdi e tàseà et ou eà gale e tàsu à
le jaspe rouge de la collection Herbert Cahn583 (voir n° 9 ci-dessus) sur lequel la représentation de 
Némésis et Hécate est combinée à la légende KAI TO-N K|Y-P-IONΝHM|ƱNΝ|ΝOY, joint à PANON sur le 
biseau. Dans ce cas-là, l i s iptio  reprend bel et bien le registre figuré et non une appellation 
quelconque se rapportant au possesseur de la gemme. Selon H. Seyrig, la dédicace lisible sous-entend 
"u à e eàapp op i ,àgou e a tàl a usatif,àpa àe e pleàὁ ί ωà Ἑ ά à αὶ Νέ σι à αὶ ὸ à ύ ιο à
ἡ ῶ àΟὐ α ό ", « Je prête serment aux noms d Hécate, Némésis et notre seigneur le Ciel ».  
 
2.1.3. DATIF 
 
§1. âàl i sta àduà asàp de t,àlesàp opositio sà giesàpa àleàdatifàso tàt i utai esàdeàp positio sàouà
deàlaà atu eàdeàl i s iptio  :àleàdatifàd di atoi eàsig aleàlaàfo tio àdeà adeauàouàd off a de,àmais aussi 
u eàfo tio à oti eàd te i eàpa àlaàst u tu eàdeàlaàp opositio àetàleàsujetàdeàl i s iptio .àй àp e ie à
lieu, une préposition figurant dans la structure de la légende peut appeler un datif : 

199. ROSTOVTZEFF 1933, p. 26, n° 1, pl. IV/1 [Pl. 24, fig. 159] :à àl i sta àdeàdeu àsceaux de fonction 
déliens (voir n° 31 ci-dessus) [Pl. 4, fig. 21],à do tà l i s iptio à E IME HTOYΝ |Ν ENΝ H I 
(respectivement E IME H|TOYΝ ENΝ H I pour le second cachet) reprend la charge 
d pi l te (type D1), une bulla conse eà à l Ashmolean Museum d O fo d présente le 
usteàd u à o a ueàs leu ideàe àápollo à ouà i eà e sa àetàestàf app eàd u àl ge deàdeà

type D1 également, initiée par une génitif soulignant la formule « Κeà s eauà deà … », 
Φ Ν|ΝENΝ OI  : elle se rapporte à la fonction de chréophylax d Orchoi. Cette 

charge équivaut à une sorte de notaire :àilàs agitàd u eà at go ieàdeà agist atsàfi a ie sàetà
fiscaux, royaux et non municipaux, et responsables du recouvrement des dettes et du calcul 

                                                             
581 Voir MCLEAN 2002, p. 17. 
582 Voir MICHEL 2001, p. 243, n° 383, pl. V (pl. coul.) ; 56. 
583 Catalogue de vente : Geschnittene Steine der Antike, Sonderliste K, Münzen und Medaillen A.G., Bâle, 
décembre 1968, p. 61, n° cat. 146 ; 59, n° 146. 
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deàl i p t584. Κ aspe tài t essa tàdeà esàdi e sàe e plesàestàl utilisatio àdeàlaàp positio àἐ  
pour marquer l i di eàg og aphi ueàauàdatifàplut tà u auàg itifà )585. 

  
‹outefois,àlaàfo tio àp i ipaleàduàdatifàestàdeàsoulig e àl usageà otifàdeàlaàge eàouàdeàl a eauà
métallique sur lequel figure la légende. Cette fonction peut être introduite autant par le substantif 
ad hoc que par un souhait ou une tournure nominatif-datif impliquant les noms de deux fiancés ou 
deàdeu à e esàd u eà eàfa illeà: 
200. LE BLANT 1896, pp. 66-67. SCARISBRICK, WAGNER, BOARDMAN 2016, p. 203, n° cat. 197 [Pl. X, fig. 

167] : les noms accouplés sur les pierres gravées ou sur les disques du Bas-Empire, reprenant 
une femme et un homme en terme ou en image, sont souvent le signe de ce que E.F. Le Blant 
appelait les "a eau àdeàfia sàouàd pou "586. Ilsà a ue tàl allia eàdeàdeu à t esà uiàso tà
appelés à vivre ensemble sous le signe de la concorde ; raison pour laquelle est parfois joint 
aux portraits ou au motif de la dextrarum iunctio (ce dernier souvent sur des petits camées) 
la légende tant grecque que latine soulignant cette union consentie, OMONOIA, ὁ ό οια [Pl. 
63, fig. 434] ou CONCORDIA [Pl. 13, fig. 86]587. Les appellations accouplées sont parfois au 
nominatif, en latin (AIAX | OPTATA sur un nicolo « à texte » – type G – du Rijksmuseum G.M. 
Kam de Nimègue datant du IIIème s. apr. J.-C.588) ou en grec (ZƱTIKOCΝ|ΝTЄPTY A, sur une 
sardoine du British Museum, les deux appellations incluses dans une couronne de laurier et 
séparées par une palme589).à“ig alo sàd ailleu sàu à asàpa ti ulie àd i s iptio à uiàappa aîtà
su àlaàfa eài te eàdeàl a eau :àilàs agitàd u eà agueà o ai eàduàIVème s. apr. J.-C. issue de la 
olle tio àGu àΚad i eà àPa is,àse tieàd u àsaphi ,àetàsu àla uelleàseàlità+FAVSTINA+AGAPIVS 
a e àdesà oi à o eàsig eàd i te po tuatio àt oig a tàdeàl all gea eàdesàdeu àfia sà

à la foi chrétienne). Mais dans la majorité des cas, la mention conjuguée du nom des deux 
parties consiste en une asso iatio àd u àte eàauà o i atifàavec un a e àu àse o dàd u àcas 
différent – à savoir le datif (voir nos 216-217 ci-dessous) et non le génitif, sauf exception (voir 
n° 202 ci-dessous) avec le plus souvent une altération ou un amuïssement de la terminaison 
–, qui indique ueàlaà agueàestàu àdo à u u à pou àouàu àfia à àfaità àso à o joi t (ou 
inversément). Ainsi en est-ilàd u àa eauàd o àpo ta tàlaàl ge deàQVINTVS MARTINE (pour la 
fiancée, MARTINAE)590 ouà d i taillesà uià ep se te tà leà s oleà deà laà dextrarum iunctio 
(signe de concorde) adjoint aux inscriptions IVSTINA ASCLEPIADE (pour le fiancé, 
Ἀσ ια ῇ) ou PROTEROS VGIAE (pour HYGIAE). 

201. HENKEL 1913, p. 11, n° 72, fig. 2, pl. IV : cette formulation adjoignant un datif à un nominatif, 
et soulignant la fonction de don, se retrouve également sur un anneau en or mis au jour à 
Darmstadt et datant de la première moitié du IIIème s. apr. J.-C.àΚ i s iptio àestàs i d eàe à
trois termes répartis sur le chaton – entre deux lignes décoratives en cordeaux (type I1) – et 
les épaules du bijou : EMERITA / IANVARIO / PARENTI.àCetteàde i eàfaità f e eà àl a eauà
lui-même, offert en cadeau par une certaine Emerita à son père Ianuarius.  

202. GRAMATOPOL 1974, p. 42, n° 44, pl. III. RICHTER 1971, p. 81, nos 404-405, ill. 404-405 [Pl. 24, fig. 
160] :à àl i sta àdeàl a eauàe ào àhell isti ueàpo ta tàlaàl ge deàK EITAIΝ PON (voir n° 79 
ci-dessus) [Pl. C, fig. 15], la fonction de don peut être simplement signifiée par le substantif 
ad hoc.à ‹elà està leà asà ota e tàd u eà sa doi eà d po ueà impériale du British Museum 

                                                             
584 Voir LERICHE 2011, p. 25, et ARNAUD 1986, p. 150. 
585 ROSTOVTZEFF 1933, p. 23, n° 43, pl. VII/4. 
586 Voir LE BLANT 1896, p. 65. 
587 Voir ZWIERLEIN-DIEHL 2007, p. 208 ; 457, fig. 769, pl. 169 [OMONOIA], et SPIER 2007, p. 22, n° 36, pl. 7 
[CONCORDIA]. 
588 MAASKANT-KLEIBRINK 1986, pp. 69-70, n° 135 : "The names Aiax and Optata probably indicate the names of a 
man and a woman, perhaps a married couple". Voir également n° 412 ci-dessous. 
589 WALTERS 1926, p. 263, n° 2686, pl. XXIX. Voir également LGPN II, p. 199 [)ο ι ός] ; 426 [‹έ α]. Ces noms 
correspondent au latin Zoticus (voir ibid., III, A, p. 191) et Tertulla (voir OPEL IV, p. 116, « Tertullus » ; 191, 
« Zoticus ») et sont attestés comme appellations translittérées (voir LGPN V, A, p. 428 : [‹ ] ίαà‹έ [α]). 
590 Voir également HENKEL 1913, p. 10, n° 68, pl. IV. 
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portant la légende en trois lignes (type GE), KOPI K|Ʊ ƱPO|И, « Cadeau à Koriskos », ou 
d u e sardoine hellénistique mettant en scène Aphrodite nue ;àtoutàautou àd elleà t peàá C), 
la légende K ЄITAΝPIOΝ ƱPON, « Cleita, présent à Pius », reprend la même appellation que 
su à l a eauàd o àp de e tà it à toutàe àadopta tà laà fo eàg a ati aleàduà adeauà
d Emerita à son père (voir supra). De nombreux autres exemples existent, qui font mention 
du don ῶ ο ,à aisàe às ad essa t à l t eàai à sousà laà fo eàd u à ualifi atif ouàd u à
substantif de portée générale au datif (terminaison amuïe) : un camée à texte en nicolo du 
British Museum,àai sià u u à o ali e-onyx de la collection Guardabassi à Pérouse (IIIème-
IVème s. apr. J.-C.)591, portent sur trois lignes l i s iptio  TH KA| HΝTOΝ |ƱPON (type G), ῇ 
α ῇ ὸ ῶ ο , « Le présent à la belle », circonscrite dans une couronne de laurier (type JG) ; 

en outre, une autre intaille à texte de Pérouse, bombée et en quartz hyalin (IIème-IIIème s. apr. 
J.-C.), est ornée, elle, de la mention KYPIAΝ|Ν ƱPON (type G) pour ίᾳ ῶ ο , « Cadeau à 
(ma) dame » ("dono alla (mia) signora")592. Toutefois la mention ƱPON peut également être 
i t oduiteàpa àu àg itifàsoulig a tàleà o àduàdo ateu ,à àl e e pleàdeàΓЄNЄCIO-YΝ ƱP-ON 
(rétrograde), « Don de Genesius593 » (type A2C), sur une cornaline du IIème siècle apr. J.-C. 
figurant un capricorne, anciennement de la collection Content (voir également n° 220 ci-
dessous)594 ;àl a i al,à ep e a tà aise la le e tàleàsig eàzodia alàduàdesti atai e,àestà à
vertu augurale [Pl. T, fig. 140]. 

 
Les fo ulesà deà souhaits,à o eà ellesà giesà pa à l a usatif,à so tà gale e tà t i utai esà da sà
e tai sà asàdeàl a o dàd u à e eà o jugu àouàd u eà o st u tio àg a ati aleànon-acclamative 
i posa tàl usageàduàdatif : 
203. EICHLER, KRIS 1927, p. 86, n° 98, pl. 17 = HENIG 2007, p. 181, n° 742, note ; 197, Appendix n° 

30, note. LE BLANT 1896, p. 35, n° 74 [Pl. 100, fig. 693] ; 76. KAGAN, NEVEROV 2000, p. 60, n° 
cat. 9/7 [Pl. N, fig. 99] : ilàe isteàdiff e tsàe e plesàd appellations au datif suivant l ad e e 
ЄYTYXƱC, ὐ ῶς (pendant grec du latin feliciter)595. O à peutà ite à toutà d a o dà desà
appellations grecques avec la déclinaison en -ῳ de la seconde déclinaison comme 
A Є AN PINƱΝ ЄYTYXƱC, « Bonne fortune à Alexandrinos »,à su à u à p i eà d e audeà
référencé par E.F. Le Blant. Les appellations latines sont cependant parfois translittérées en 
grec. Conséquemment les noms sont accordés selon la déclinaison grecque ou latine ad 
hoc (suivant la désinence de la déclinaison latine) : seconde déclinaison dans le cas de 
ЄYTYXƱCΝ IOYCTƱ (pour Iustus) sur une sardoine de la collection Pereisc, ou ЄYTYXƱC | 

ΦAYCTI|NIANƱ (type G), "Chance à Faustinien !", sur une cornaline « à texte » du Ier s. apr. J.-
C.à issue,à à l o igi e,à deà laà olle tio à нul ioàO si ià i o po eà pa à laà suiteà à elleà duàDu à
d O l a s  ; troisième déclinaison BIKTOPIΝЄYTYXƱC sur un jaspe rouge octogonal àl effigieà
de la Victoire. Dans ce dernier cas, l appellatio àVictor est donc sémantiquement connectée 
avec le registre figuré, ce qui en fait vraisemblablement moins les « armoiries »596 de son 
porteur que la représentation de sa divinité tutélaire et protectrice (ce que renforce la 
formule augurale). On trouve également une autre inscription translittérée régie par la 
troisième déclinaison sur un camée du Kunsthistorisches Museum de Vienne : OYA ЄNTIΝ
ЄYTYXƱC, « Bonne fortune à Valens ». 

                                                             
591 Voir VITELLOZZI 2010b, p. 377, n° 473. 
592 Voir ibid., p. 375, n° 469. 
593 Voir SOLIN 2003, pp. 1013-1014. 
594 Voir http://medusa-art.com/antiquities-gallery/roman/roman-carnelian-intaglio-with-a-capricorn.html. 
Medusa Ancient Art, item n° M6212. © 2014 MEDUSA ANCIENT ART, INC. All rights reserved. 
595 Voir YANGAKI 2009, p. 249. 
596 Voi àpoi tà . .àdeàl I t odu tio à fo tio àdeàs eau  : les sceaux portant les inscriptions MVS et CORNVF, pour 
lesquelles le motif iconographique (respectivement un rat et un bélier) se réfère directement à la racine 
li guisti ueàdeàl appellatio , sont rétrogrades et caractérisent un emblème qui fait offi eàd « armoiries ». 

http://medusa-art.com/antiquities-gallery/roman/roman-carnelian-intaglio-with-a-capricorn.html
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204. AGDS IV, Hannover, p. 217, n° 1095, pl. 148. MAASKANT-KLEIBRINK 1978, p. 206, n° 468, pl. 
88 [Pl. 24, figg. 161-162] :àl appellatio àpeutàaussià t eài t oduiteàpa àle terme VITA. Mais ce 
dernier p sideàauta tàauàdatifà u auà o atif.àй àattesteàdeu àe e ples,à l u àdeàΚaàрa e,à
l aut eàdeàрa o e.à“u àu àplas aàduàRoyal Coin Cabinet datant stylistiquement du Ier s. av. 
J.-C.,àleàpo t aitàd u àpat i ie à o ai à a uàestàa o pag eàd u eài s iptio àf ag e tai eà
de type A1E, COИ[–]IO VITA. « Longue vie à Con[–]ius ». Étant donné la longueur de la lacune 
et en conjectu a t,àe àseà asa tàsu àu àdouteà aiso a le,à ueàl i s iptio àsuitàlaà o du eà
du registre supérieur sans interruption, il doit manquer entre six à sept lettres : une 
restitution par Con[stantin]ius ou Con[gonnet]ius pourrait convenir597. La formulation 
associant une appellation au datif à la formule VITA est attestée par ailleurs sur une cornaline 
référencée à Milan par E.F. Le Blant : on y lit en deux lignes de type A1B1, PARENTI|O VITA, 
« Longue vie à Parentius » – ce surnom est assez rare598 pour ne pas être confondu avec une 
forme bâtarde dérivée de parens, parentis. La forme VITA peutà epe da tàs i s e àda sàu eà
a la atio à età s a o de à a e à leà o atif.à й à attesteà u eà o ali eà lo deà conservée au 
Kestner-Museum de Hanovre, datant de la première moitié du Ier s. apr. J.-C., et sur laquelle 
leàpo t aitàd u à oupleàe àcapita opposita est jointe à la légende PHOBE•IVVE•V-ITA (type 
A2C). Si la forme IVVE est abrégée, elle reprend le nom de la femme étant donné que le sens 
deà le tu eà deà laà l ge deà o espo dà à l o do a e e tà duà egist eà figu à PHOBE, 
appellation entière, commence derrière le buste masculin : le canon épigraphique des capita 
opposita impose donc que le terme lui corresponde)599. Conséquemment, PHOBE reprend le 
cognomen Phoebus au vocatif, et IVVE, Iuvencula, Iuvenilia, Iuvenna ou Iuventilla600. La 
légende se comprend donc ainsi : « Pho(e)bus, Iuve(nna), longue vie ! ». 

 
Le datif préside à la majeure partie des dédicaces et des ex-voto. Ces derniers se rapportent 
majoritairement aux divinités, aux mortels divinisés et aux acteurs de la vie publique : 
205. WALTERS 1926, p. 148, n° 1305, pl. XVIII :à lesàp e ie sàe e plesàfo tà o t eàd u eàsi pleà

dédicace à la divinité sans pour autant impliquer que la gemme fut utilisée comme ex-voto 
(bien que Th. Panofka en soit convaincu)601. La légende dédicatoire apparaît en corrélation 
a e à u à egist eà figu à u elleà o pl te et officie conséquemment comme une 
« didascalie » : tel est le cas du grenat du Kunsthistorisches Museum deàVie e,à àl effigieàdeà
Vénus Victrix a o pag àdeàl i s iptio àauàdatifàAΦPO ЄITHΝ|ΝTHΝANЄIKHTƱ (Ἀϕ ο ί ῃ 
ῇ ἀ ι ή ῳ) / VENERI | VICTRICI (voir n° 144 ci-dessus) [Pl. 15, fig. 99]. Un autre cas peut 

être cité sur une agate rubéfiée du British Museum : la déesse Déméter y est représentée 
avec un s ept eàetàdeu à pisàdeà l à u elleàtie tàda sàlaà ai .àáutou àd elle,àe àt oisàpa ties,à
la légende CE-R/ERI, « À Cérès ».  Quoi u ilàe àsoit,àlaàfo tio àdeàsesàdeu àpie esà estàpasà
clairement établie : soit elles décoraient les statues cultuelles de marbre de ces déesses602, 
soit elles avaient pour fonction de rappeler au donneur leàsou e i àd u eà o s atio ,àsoit 
ellesàfo aie t,àseulesàouàa e àd aut esào jetsàp ieu ,àu àe -voto à Aphrodite Ἀ ί οςàouà
Déméter (voir Partie III, tableau 2.1., nos 1-2 et 15).  

                                                             
597 Voir SOLIN, SALOMIES 1994, pp. 59-60 (nomina) ; 317-318 (cognomina). 
598 Voir CHAMBON 2005, p. 434, pt. 3 ; 436, pt. (6). 
599 Sur plusieurs exemples qui font correspondre un couple en capita opposita avec une légende reprenant leurs 
noms respectifs, la dénomination masculine commence toujours derrière le buste qui lui correspond. Voir SPIER 
2007, p. 18, n° 1, pl. 1 [EYTYXIΝ ANXAPIΝMETAΝTHCΝKYPIACΝBACI ICCHCΝKAIΝ AY INAC, Pancharios] ; 22-23, n° 
35 [SEPTIMI ELIA, Septimius] ; 40 [CRESCENTINE APVLE, Crescentinus] ; 43, pl. 7-8 [LVCIANE AVGVSTA, Lucianus]. 
600 Voir OPEL II, p. 211, « Iuve.. » ; III, p. 140, « Phoebus ». 
601 Voir PANOFKA 1851, p. 503, n° 34. 
602 Voir LE BLANT 1896, pp. 3-4 : "Les idoles aussi avaient leur part des anneaux et des pierres précieuses dont les 
a ie sàai aie tà à seà fai eàp se tà … .àU eà statueà d Isisàa aità auàpetità doigtà deu à aguesà a e àdia a ts,à à
l a ulai eàu eàaut eà agueàa e à e audeàetàpe les,àauàdoigtàduà ilieuàu eà agueàa e à e aude.àU eàt oisi eà
idole [Vénus] a aità eçuàu àa eauào àd u eàpie eàdeà hoi à[CIΚàII, n° 2326 : ANNVLVM•AVREVM• 
GEMMA•MELIORE]". Voir également CIL II, n° 3386. 
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206. CIL XIII, n° 10024, 20 = DEPPERT-LIPPITZ 1985, p. 32, n° cat. 145, pl. 51 = HENKEL 1913, p. 12, n° 
78, pl. IV [Pl. 75, figg. 511-512] ; 44, n° 310, pl. XVI. COLLINGWOOD, WRIGHT 1991, p. 20, n° 
2422.21 : lesà a eau à e à talà po ta tà leà o à d u eà di i it à auà datifà sont, dans une 
écrasante majorité, des ex-voto, destiné à orner des idoles ou les statues cultuelles 
proprement dites. Quelques exemples sont ornés de légendes complètes au datif 
dédicatoire : citons, entre autres, un anneau en or (deuxième moitié du IIème s. apr. J.-C.) mis 
au jour à Mayence portant une inscription en trois lignes, MIN|ERV| E✱ – motif floral à quatre 
pétales (voir point 2.3.4.1. ci-dessous) –, « (consacré) à Minerve », qui devait, selon F. Henkel, 
t eàp d te i à ào e àleàdoigtàd u eàstatuette en bronze de la divinité. La dédicace peut 

aussi être davantage développée et inclure une épiclèse ou un préfixe : sur leà o tou àd un 
anneau à facettes en argent, de section octogonale, se lit la légende I|O|V|I | O|P|T͡I|M(O), 
« (consacré) à Jupiter le Très-bon » ; sur une autre bague en argent, de conformation 
identique et trouvée à York (Eboracum ,àl i s iptio àestà i o s iteàe àdeu àlig esàsu àu eà
des facettes quadrangulaires, DEO | SVCEL(L)O, et se rapporte au dieu celte gaulois Sucellus 
etteà agueàestàl u i ueàattestatio à pig aphi ueàdeà etteàdi i it àe àB etag eà o ai e . 

207. HENKEL 1913, p. 45, n° 314, pl. XVI ; 49, nos 354-358 ; 50, n° 367, pl. XVIII [Pl. 24, fig. 163] = 
PFAHL 2012 (ILGIL), p. 149, n° cat. 21, pl. 2. GUIRAUD 1988, p. 192, n° 929 = CIL XIII, n° 10024, 
24. TÓTH 1985, pp. 49-50 ; 56, pl. 9, fig. b [Pl. 87, fig. 596] ; 23-24, ill. 7, pl. 11, fig. a [Pl. 87, 
figg. 597a-b/haut]: parfois, la légende estàa o pag eàd u à e eà uiàsoulig eàlaàfo tio à
d off a de joint au nom du dédicant àl e e pleàd u eà o ali eàfracturée, retrouvée dans 
u àto eàd e fa tàduàIVème s. apr. J.-C. de l áis eàetàpubliée notamment par H. Guiraud, mais 
dont la confection remonte davantage au IIème s. apr. J.-C. : on y lit, en deux lignes, 
V•ALEXAN[–]Ν|ΝVOTO•P[–], restitué V. Alexan[der ex] voto p[osuit] par J. Pilloy603 – l i itialeàV 
reprenant un gentilice (probablement Ulpius ou Valerius). Au vu du surnom de racine 
étymologique g e ue,à ilà s agità aise la le e tà d u à aff a hià a a tà o sa à etteà
gemme votive ;àleà a a t eàa g àdeàlaàfo eà e aleà està epe da tàd à u àlaàf a tu eà
deàl i taille età o à àu eà olo t àdeàl a tisa -graveur de raccourcir la formule.àCeà uià està
pasàleà asàd un anneau métallique en argent trouvé près de Mayence, à nouveau de section 
octogonale, mais à facettes crénelées en forme de losange cette fois-ci, sur le contour duquel 
se répartit la dédicace IO|[V]|INAΝ|•M|IN|ER|VE|•D•, Iovina Minerv(a)e dat, « Iovina a consacré 
(la bague) à Minerve ». Selon une forte probabilité, cette formule incite à penser que le bijou 
taitàdesti à àu eàstatue.àΚ utilisatio àd u à e eàa g à(D pour dat, ou D•D voire DD pour 

donum dat / dono dedit – voir n° 52 ci-dessus et n° 280 ci-dessous) permet de compléter des 
d di a esà eau oupà oi sàd elopp esà àl e e pleàdeàl i s iptio àI.O.V.C (sic) apparaissant 
su àleà hato à e ta gulai eàd u eà agueàe àa ge tà iseàauàjou àp sàdeàWies ade  (IIIème s. 
apr. J.-C.) : elle se restitue par I(ovi) O(ptimo) v(oti) c(ompos)604, « Celuiàdo tà leà œuàs està
réalisé (consacre cet anneau) à Jupiter le Très-bon ». Corrélativement aux verbes réduits à 
l i itiale, les inscriptions exprimant des noms de divinités sont, dans la plupart des cas, 
également abrégées. Aussi est- eàlaàt aditio àdesàa eau à talli uesà àfo tio àd e -voto, 
présentant une légende sans motif iconographique, qui autorise à déduire une déclinaison 
au datif. Les exemples d a eau àe àa ge tàouàe à o zeà sont nombreux, qui nomment 
l o jetàduà ulteàpa àun mot entier ou une abréviation : IOVI, APOL pour Apol(lini), M T ou 
MATRS (monogramme) pour Mat(ribus), « Aux Déesses-Mères ! » – voir aussi n° 55 ci-dessus, 
MATB –, MAR pour Mar(ti), MIN – voire MI|NE – pour Min(ervae), MER – voire ME|RC – pour 

                                                             
603 Voir PILLOY 1895, p. 269, pl. 19, n° 27. La formule ex voto posuit est attestée épigraphiquement. Voir LAZZARO 
1993, pp. 134-135, n° 101 (CIL XIII, n° 5476) : … àCarantillus serv(us) | actor ex voto | posuit, | v(otum) s(olvit) 
l(ibens) m(erito). 
604 Voir CIL VI, n° 402, et BRICAULT 2005, pp. 538-539, réf. n° 501/018 : I(ovi) O(ptimo) M(aximo) SOLI SERAPIDI | 

SCIPIO ORFITVS V(ir) C(larissimus) | AVGVR | VOTI COMPOS REDDITVS, « À Jupiter Très Bon Très Grand Soleil 
Sarapis, Scipion Orfitus,à la issi e,àaugu e,àdo tàleà œuàs estàe au  ». 
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Merc(urio) ou encore IVN pour Iun(oni)605. Il existe même quelques rares cas pour lesquels le 
nom du dédicant apparaît (voir ci-dessus), notamment un anneau en or de Pannonie au 
contour polygonal, consacré à Silvanus (IVème s. apr. J.-C. ,à uiàs i s itàchronologiquement 
da sàlesàde ie sàsou esautsàdesà ultesàpaïe sà àu eà po ueào àleàCh istia is eàs i pla taità
pa toutà da sà l й pi eà d O ide t : sur chacune des douze facettes se lit la dédicace 
S|S|S|V|R|S|I|N|I|V|I|M (sic) S(ancto) S(ilvano) s(acrum)606 Ursini(us) v(otum) l(ibens) m(erito 
solvit)607, « Consacré à Saint Silvanus, Ursinius s estàa uitt àdeàso à œuàde bonne grâce et à 
juste titre »608. Les trois derniers caractères do tà l i isio à alad oiteà duà se o d,à pa à
comparaison au I,às appa e teàda a tageà àu àL a e àl a o eàd u àt aitào li ueà e sàleà as , 
qui peuvent certes consister en un supernomen commençant par Vim(–), se rapproche 
da a tageàdesàd di a esà ueàl o à et ou eàsu à eàt peàdeà aguesà oti esàd di esà àSilvanus, 
à l i sta à d u à se o dà a eauà e à or contemporain sur lequel se déchiffre la formule 

V|O|T|V|M|S|I|L|V| |N|O (sic), votum Silvano, « Offrande à Silvanus » [Pl. 87, fig. 597b/bas]609. 
D ailleu sà estàselo à etteà ele tu eàd di atoi eà ueà l auteu à ep e dà l a eauàd Ursinius, 
ainsi que différents autres ex-voto sous forme de bijoux et de bullae, dans un article paru en 
1989 consacré à Silvanus Viator610. 

 
Les dédicaces peuvent également se rapporter aux mortels divinisés – le plus souvent des 
empereurs – sous la forme de consécrations ou de simples appels au souvenir ;à à oi sà u ellesàseà
réfèrent aux exploits sportifs des auriges et des gladiateurs ou au culte des ancêtres au sein de clans 
familiaux : 
208. WALTERS 1926, p. 261, n° 2666, pl. XXIX [Pl. C, fig. 20]. Aquileia 1992, p. 61, n° 129 : comme 

ousàl a o sàd j à uàa e àleà a eà àl effigieàdeàClaudeàIIàleàGothi ueàpo ta tàlaàd di a eà
DIVO CLAVDIO IMPERATO(RI), « Au divin empereur Claude » (voir n° 24 ci-dessus), les 
gemmes peuvent valoir,à à l i sta à desà o aies, comme instrument appelant à la 
commémoration (Constantin le Grand, dans notre cas, se réclamait le descendant direct de 
son illustre prédécesseur, vainqueur des Goths. Raison pour laquelle il fit frapper des folles 
vers 317-318 apr. J.-C. portant la légende DIVO CLAVDIO)611. En parallèle, les victoires lors 
des jeux du cirque, deàl a phith t e ouà àl o asio àdeà o ou sàspo tifs, pouvaient valoir à 
leurs auteurs non seulement les éloges et les vociférations du public, mais également un 

ita leà ulteàdeàl i ageàauàt a e sàdeàl e tio àdeàstatuesàet,à ota e t,àdeàlaàp odu tio à
de gemmes portant des acclamations et des dédicaces (voir nos 33 et 175 ci-dessus) [Pl. B, 
fig. 11]. Ainsi une cornaline du British Museum (deuxième moitié du Ier s. av. J.-C.)612 se réfère, 
sousàlaàfo eàd u eàd di a e,àauà o àd u àes la eàa a tà e po t àu eà p eu eàspo ti e,à
o eà leà laisseàsuppose à laà ep se tatio àd u eà ai à te a tàu eàpal e.àΚaà l gende au 

datif, STEFA͡N-O | T͡•HATILI•TI•S (type D1C), Stefano, T. Hatili Ti(–) s(ervo), « À Stefanus613, 

                                                             
605 Voir également PFAHL 2012 (ILGIL), pp. 149-50 et 160-161, nos cat. 22-23 et 150, pls. 2 et 13 [IVN] ; 27 [MII – 
voir n° 378 ci-dessous] ; 28-31 et 154 [MER] ; 32 [ME|RC] ; 155 [ME(R)C] ; 33-36 et 156-160 [MIN] ; 37 [MI|NE] ; 149 
[IOVI]. 
606 Voir CIL III, nos 10846, 11176, 11308, 13985, 14970 ; XI, 6945, et AE, 1939, n° 176.  
607 AE, 1979, n° 478. Voir LASSÈRE 2005, II, p. 1097 : la dédicace est abrégée V•L•M•S e àte psà o al.à“u àl a eauà
d Ursinius, le S de solvit se confond avec les trois autres S S S de S(ancto) S(ilvano) s(acrum). 
608 Voir ibid., I, pp. 544-544. Transcription en hongrois par E. Tóth : "A szent Silvanusnak Ursinius". 
609 AE, 1979, n° 477. 
610 Voir TÓTH 1989, p. 15, ill. 1, fig.4 ; 118, n° 4, et HAINZMAN, VIZY 1991, pp. 57-59 (extrait). 
611 RIC, V/1, Claudius Gothicus, p. 203, pt. 3 ; VII, Rome, pp. 310-312, n° 106 ; 109 ; 112 ; 116 ; 119 ; 122 ; 125, pl. 
7. 
612 La pierre est toutefois datée entre le Ier et le IIIème s. apr. J.-C. sur le site en ligne des collections du British 
Museum. Voir http://collection.britishmuseum.org/id/object/GAA34264.  
613 Stephanus/Stefanus estàu à o àattest àd es la eàou/etàd aff a hi.àVoi àSOLIN 1996, pp. 548-550, et SOLIN 
2003, pp. 1267-1272. On retrouve Stephanus dans une formulation au datif sur une inscription sépulcrale (CIL VI, 
n° 38932a) : D•ε•STEPHχστ | δ•χσTτσI•SIδτσIS | PRIετ [patère] PILARIS | SER-VO | CONS-ERVI | FECERVNT. Quant 

http://collection.britishmuseum.org/id/object/GAA34264
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esclave de T. Hatilius Ti(–) », est vraisemblablement le cadeau fait par son maître à un esclave 
pour lui avoir fait honneur ilàs agitàpote tielle e tàd u àau ige,à a àu àStefanus est attesté 
en tant que tel dans la seconde moitié du IVème s. apr. J.-C.)614. La même iconographie, jointe 
à une appellation apparemment au datif, se retrouve également sur une sardoine du milieu 
du Ier s. av. J.-C., issue de la collection Guardabassi à Pérouse615 (main tenant une palme avec 
inscription périphérique rétrograde dans le registre latéral, LVCRIO). Or ici, à la différence de 
Stefanus pou àle uelàilà estào o asti ue e tàpasàattest àdeàfo e Stefano au nominatif, le 
surnom Lucrio,à d o i atio à d es la eà età d aff a hià t sà pa due616, adopte cette 
terminaison en –o au nominatif (datif Lucrioni) alors que, paradoxalement, Lucrius (qui 
donnerait le datif Lucrio) est exclusivement un gentilice de citoyen romain et en aucune 
manière le nom auquel répondrait une personne de basse extraction. Il convient donc de 
concéder que, au cas par cas, la sémantique etàl o o asti ueà ousà e seig e tàsu àleà asà
grammatical à appliquer à une inscription, surtout si cette dernière adopte la configuration 
d u àseulàte eà o àp op e . U àde ie à asà a gi alàpeutà t eàt ait àpou à lo eàl utilisatio à
du datif au sein des inscriptions sur pierre gravée :à ilà s agità d u à jaspeà ougeà p o e a tà
d á uil eà IIème-IIIème s. apr. J.-C.) sur lequel se lit, en deux lignes (type G), le surnom Servianus 
au datif pluriel, SERVI|ANIS, « Aux Serviani ». Cette attestation du cognomen Servianus617 au 
plu ielàseà appo teà àl usage,àauàBas-Empire, du signum, commun aux différents membres 
d u à eà la à ha u à ta tàsi gula is àpa àu à o àdia iti ue 618.àй àl o u e e,àda sà
leà asà deà laà ge eà a uil e e,à ilà s agità d u eà d di a eà (ex-voto) se rapportant 
vraisemblablement au culte des ancêtres. 

 
2.1.4. GÉNITIF 
 
§1. Le génitif préside avant tout aux noms de propriétaires ou de possesseurs car il souligne 
l appa te a e :àde a tàl appellatio àestàsous-entendu le terme signum ou σϕ α ίς619, « Le sceau de 
… ».àΚesàd o i atio sàauàg itifàsu àlesàge esàseà appo te tàauta tàau àho esà u au àfe es,à
mais gale e tàau ài di esàdeàfiliatio ,à àl o igine ethnique ou géographique, au statut social de leur 
porteur (affranchi, esclave) ai sià u à leur appartenance religieuse – XPIC|TOY, sur une intaille « à 
texte » du IIIème s. apr. J.-C., sous-entend « (serviteur) du Christ »620 (voir n° 222 ci-dessous) ; et de façon 
extrêmement marginale, également à la fonction de don (voir n° 202 ci-dessus). âà l i sta àdesà asà
précédents (accusatif, datif), le génitif peut être aussi impliqué par une préposition dans le cas de 
formules plus complexes qui complètent le registre figuré (« didascalies »). Et en dernier lieu, les noms 

                                                             
àl o thog apheàStefanus/Stefano, elle est attestée sur diverses inscriptions (CIL VI, nos 22490 ; 26840 ; 26842 ; 

28532 ; 37351 [Stefanus] ; nos 20275 ; 28532 [Stefano]. 
614 Voir HORSMANN 1998, p. 292, n° 200, SOLIN 2003, p. 1271, et AUBRY 2011a, p. 670. 
615 Vitellozzi 2010b, pp. 192-193, n° 196. 
616 Bien que Lucrius, respectivement Lucrio, soient attestés en tant que nomen et cognomen (voir SOLIN, SALOMIES 
1994, 107 ; 354, et OPEL III, p. 37), I. Kajanto estime que les cognomina d i sà d adje tifsà a a tà aleu à deà
compléments de circonstance ou de qualité ["Cognomina relating to circumstances"], et notamment ceux 
t aduisa tàl id eàdeà«à ha eu  » (Faustus, Felix), « agréable » (Acceptus, Blandus, Suavis), « fameux » (Clarus, 
Nobilis) et surtout « utile » ou « en forme » ["fit"] (Aptus, Habilis, Lucrio, Utilis) se rapportent la plupart du temps 
à des esclaves ou des affranchis (voir KAJANTO 1982, pp. 71-73 ; 285, « Lucrio », "gainful", profitable). Voir 
également SOLIN 1996, pp. 66-67, « Lucrio », et CIL X, n° 8056, 192b = ILLRP, II, p. 352, n° 1230 : timbre 
ampho i ueà o à d u eà t teà deàMe u eà età deà l i s iptio à δ↑ωRIτ•R↑δ[δI•]ST•S, Lucrio Rulli St(ati) s(ervus) 
d ap sàá.àDeg assi. 
617 Voir OPEL IV, p. 73, « Servianus ». 
618 Voir AUBRY 2011b, p. 243, n. 80-82 : sur une cornaline du IVème s. apr. J.-C., provenant de la Méditerranée 
orientale, apparaissent les noms diacritiques Vis, Anis et Ninas – qui se réfèrent aux trois bustes apparaissant sur 
la gemme – adjoints au signum Ulrivis, commun aux trois noms (voir Road to Byzantium, p. 163, n° cat. 96). 
619 Voir LE BLANT 1896, p. 134. 
620 SPIER 2007, p. 30, n° 103, pl. 17. 
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deàg a eu s,às ilsà e sont pas au nominatif ou suivi du verbe fecit ou ἐ οί à ou ἐ ό ι voire ἐ οί σ 621, 
se présentent au génitif, sous-entendant « Le travail / Κ œu eàde … ». 
Maisà e e o sàtoutàd a o dàsu àl utilisatio àduàg itifàpou àsoulig e àl ide tit àduàpo teu àdeàlaàpie eà
gravée : 

209. STAMPOLIDIS 1992, p. 111, n° cat. M22 (357), pl. XX/7 : les noms de propriétaires se retrouvent 
au génitif auta tàe àg e à u en latin, ainsi que sur de rares pierres étrusques ou italiques (voir 
n° 92 ci-dessus : Tarchnas). Sur les pierres grecques archaïques, le génitif se présente sous la 
forme abrégée avec un omicron à la place de la diphtongue -ο  àl e e pleàdeàl appellatio à
XAPI |EMO (voir n° 61 ci-dessus), avant que laàfo eà lassi ueà appa aisse après la réforme 
euclidienne de 403/2 av. J.-C. ( à l e e pleà d u eà tuleà d lie eà po ta tà laà légende 
[ ]IO ƱPOY)622.  

210. WALTERS 1926, p. 224, n° 2161, pl. XXVII [Pl. 74, fig. 502]. SENA CHIESA 1966, p. 418, n° 1533, 
pl. LXXVII [Pl. A, fig. 5] :à àl po ueàhell isti ueàetà pu li ai e,àleàg e à ta tàlaàla gueàdesà
élites (et pour traduire un certain snobisme)623, les noms romains sont translittérés en grec 
àl i ageàde Calpurnius Severus sur la Gemme Felix (voir n° 143 ci-dessus) [Pl. A, fig. 3] ou de 

Claudius Proclus (K AY IOYΝ |Ν POK OY)624 sur un jaspe rouge du British Museum 
représentant un motif allégorique inspiré du thème de la pêche. La problématique est donc 
de savoir si le terme translittéré du latin en grec est régi par la déclinaison grecque ou latine, 
ce qui est parfois aléatoire. Dans le cas des souhaits (voir n° 203 ci-dessus), la formule 
ЄYTYXƱC elle- eàpe ettaitàd appli ue à àl appellatio à àla uelleàelleà o espo daitàleà
datif grec ou latin qui a une forme identique pour la troisième déclinaison. Dans un cas précis 
de filiation latine translittérée en grec (voir Partie III, tabl. 1.5.1., n° B ,à l i s iptio à e à
boustrophédon et à la manière des filiations grecques625) est manifestement régie par la 
désinence latine : ΓAIOCΝ|ΝI I IΦΝ(sic) pour άϊοςà ί ι ιàauàlieuàdeà άϊος ι ί ο ). Mais 
da sàl e tualit ào àl appellatio àt a slitt eàestàseule, comme pour un béryl octogonal 
d á uil eàpo ta tàlaàl ge de AY|PЄNTI,àilàestàdiffi ileàdeàsa oi às ilàs agitàduàdatifàg e à– ce 
qui ferait de la pierre une dédicace ou un cadeau à Laurens ou Laurentius – ou du génitif latin, 
strictement de la seconde déclinaison, de Laurentius avec la chute du second « I ». 

211. WALTERS 1926, p. 230, n° 2239 : comme nous venons de le voir, les appellations latines, elles, 
sont davantage problématiques du fait de la terminaison en -I. En effet, sur les gemmes, 
l usageàestàd a a do e àleàse o dà« I » de la forme au génitif des appellations en –ius. Il est 
donc relativement mal aisé de convenir du caractère abrégé ou non de certains nomini : si 
une légende comme CN | PHILETI (voir n° 150 ci-dessus) [Pl. E, fig. 30], du fait de sa 
configuration en duo nomina, ne peut pas prêter à confusion (PHILETI reprenant 
obligatoirement le gentilice Philetius et non les surnoms Philetus ou Philetianus)626,àtelà està
pasà leà asàd appellatio sàplusà ou tes,à eà sousà laà fo eàdeàduo nomina. Citons entre 
autres une sardoine du British Museum avec une scène champêtre et les duo nomina 
P•CASSI, ou encore u eà o ali eàdeàl Antiquarium de Berlin627 su àla uelleàleàpo t aitàd u à
patricien romain est jointe à la légende M• / M͡ARCI que M.-L. Vollenweider restitue par M. 
Marcius : or, MARCI peut tout aussi bien reprendre un gentilice davantage développé comme 
Marcianus, Marcianius, Marcidius ou Marcilius628, tout autant que CASSI est susceptible de 
se voir appliqué aux gentilices Cassius, Cassianius, Cassicius ou encore Cassienius629. 

                                                             
621 Voir GUARDUCCI 1967-1978, III, p. 517 (parfait et aoriste). 
622 Voir ibid., I, pp. 85-87 ; 97-98 :à à l po ueà a haï ue,à laà lett eà« O » avait la valeur de –ο, de –  et de la 
diphtongue –ο . 
623 Voir BERRY 1968, p. 54, n° 98. 
624 Voir également LE BLANT 1896, p. 198, n° 711 : jaspe « à texte »àa e àl i s iptio à t og adeà POK OY. 
625 Voir IG II2, n° 2055 :à ή ιοςàἙ ίο à| Ζ όβιοςà ι ί ο  [folium] | ό οςàἩ α ί ο . 
626 Voir SOLIN, SALOMIES 1994, p. 142, « Philetius », et OPEL III, p. 137, « Philetus / Philetianus ». 
627 FURTWÄNGLER 1896, p. 240, n° 6535, pl. 46 = VOLLENWEIDER 1972-1974, I, p. 84, pl. 143/5. 
628 Voir ibid., pp. 55-56, « Marcianus / Marcianius / Marcilius », et SOLIN, SALOMIES 1994, p. 112, « Marcidius ». 
629 Voir ibid., p. 49. 
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212. CADES 1831, Centuria II, p. 110, n° 38 = LE BLANT 1896, p. 154, n° 461 = RICHTER 1956, p. 85, n° 
373, pl. XLVII. ZWIERLEIN-DIEHL 1986, pp. 119-120, n° 165, pl. 35 [Pl. 25, figg. 164-165] : ce 
problème se rencontre également dans le cas de tria nomina.à‹outàd a o d,àu à asàdo tàlaà
restitution est certaine : sur une pâte de verre de Würzburg, le buste hermaïque archaïsant 
d u eàdi i it à a ueàdata tàduà ilieuàduàIer s. av. J.-C.àestào eàd une légende de type A2, 
M•SAVFEI•RV. Cette dernière reprend sans nul doute le gentilice Saufeius au génitif – Saufei(i) 
– englobé dans une appellation en tria nomina, M. Saufeius Ru(fius)630, par exemple. Mais le 
même degré de certitude ne commande pas à un moulage de T. Cades, représentant un 
Bonus Eventus autou àdu uelà ou tàl i s iptio , de type A2C, L•D• / VIRILI (que G.M.A. Richter 
restitue par L•D•Ν/ΝVIRILL .àIlà eàpeutàs agi àduàge tili eàVirilus (la place de VIRILI / VIRILL dans 
l o do a e e tàdeàlaàl ge deài pli ueà u ilàs agitàd u àsu o à iàda a tageàdesàsu o s 
Virilis (même forme au génitif) – à moins que ce ne soit un datif ou un ablatif – Virillus et 
Virilio,à laàpla eà àdispositio à su à laà ge eàpe etta tàd adjoi dre si nécessaire la lettre 
terminale. “iào às e àtie tà àlaà estitutio àdeàG.M.á.à‘i hte ,àle surnom est conséquemment 
la forme abrégée du cognomen Virillianus ou, plus vraisemblablement comme cela est 
attesté à plusieurs reprises en épigraphie, dont deux fois sous la forme VIRILL sur un cippe 
d á les etàu eàst leàfu ai eàd á uitai e631, de Virill(io). Bie à u ilàs agisseà àp e i eà ueà
du nom du propriétaire de la gemme, laàd li aiso àauàg itifà estàdo àpasàduàtoutàassurée 
concernant ce moulage. 

213. WALTERS 1926, p. 350, n° 3716 :à leà g itifà d appa te a eà s appli ueà gale e tà au à
appellations de femme, comme en témoignent un anneau en bronze avec inclusion de lettres 
en argent portant l appellatio àEVSEBIAE (voir n° 56 ci-dessus àai sià u un camée à texte du 
British Museum su àle uelàseàlitàl i s iptio àVLP•PRISCELLAE, Ulp(iae) Priscellae. 

 
Κesà o sàdeàg a eu sà gale e t,àlo s u ilsà eàso tàpasàjoi tsà àu eàfo eà e aleà o eàfecit ou 
ἐ οί , sont susceptibles de se retrouver au génitif sous-entendant « Κ œu eàde … » : 
214. OVERBECK, OVERBECK 2005, pp. 120-121, fig. 125 [Pl. F, fig. 35]. RICHTER 1956, pp. 101-102, n° 

463, pl. LVI ; 14 (pl. coul., 2ème édition, 2006) [Pl. F, fig. 41]. ZWIERLEIN-DIEHL 2007, p. 110-123 ; 
407-418, figg. 428-432 ; 435-436 ; 439-441 ; 443 ; 456 ; 459-467 ; 472-478 ; 481 ; 487 [Pl. 25, 
fig. 166] : cetteà t aditio à seà et ou eà p i ipale e tà à l po ueà august e e,à e t eà laà
seconde moitié du Ier s. av. J.-C. et la première moitié du Ier s. apr. J.-C. Ainsi peut-on citer des 
artisans tels que Gnaios (ΓNAIOC ou ΓNAIOY), Pamphilos ( AMΦI OY), Dioscouridès 
( IOCKOYPI OY), Hyllos (Y OY) ou encore Aspasios (AC ACIOY), Aulos (AY OY), Sôstratos 
(C CTPATOY), Apollônios (A O NIOY), Teukros (TЄYKROY), Thamyras (ΘAMYROY) et 
Agathangelos (AΓAΘANΓЄ OY). Un dernier cas, non moins intéressant, est celui d Heios 
(HEIOY) do tàilàe isteàplusieu sàœu esà o ues (voir n° 170 ci-dessus) [Pl. 19, fig. 127] dont 
une représentation, sur une cornaline, de la déesse Diane à la biche. La signature du graveur, 
telleà ueàl i te p teàй.à) ie lei -Diehl, apparaît sous la ligne de sol (type H) ; or, la même 
légende se retrouve également en exergue sur une sardoine d u eà olle tio àp i eà etta tà
en scène un cortègeàdio sia ueà p o essio à o pos àdeàt oisà otes,àdo tàl u àestà o t à
sur une chèvre et tient le thyrse, et de plans de vigne. Les auteurs, B. et M. Overbeck, 
restituent la légende par un cri de joie bacchique632 – " … à I s h iftà HEIOζ,à de à
bacchantischen F eude uf,à … " (voir n° 63 ci-dessus : EFOI),àalo sà u ilàs agitàsa sà ulàdouteà
de la signature du graveur, soit – o eà estàsou e tàleà asàpou àlesài s iptio sàdeàt peàрà

                                                             
630 Voir ibid., pp. 393-394 : il existe 83 occurrences de surnom commençant par Ru-. 
631 Voir CIL XII, n° 346 (L. Valerius Virillio : D M | L•V͡ALER VIRILL | V͡ALERIA M͡ARCƎ͡LLA | M͡ARITO OPTIMO) ; XIII, n° 
1350 (VIRILL MEMORIA). 
632 Voir BIRAUD 2010, pp. 155-158 : B. Overbeck fait vraisemblablement référence au cri que M. Biraud appelle 
« l oh  »àetà ueàl o àt ou eà ota e tàsousàlaàfo eà ὐαἵ età ὐοἵ. 
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– du nom du propriétaire633. D ailleu sàM.-L. Vollenweider estime que sur la cornaline à 
l effigieàdeàDia e,àl i s iptio à ep e dà aise la le e tàleàpossesseu àetà o àleàg a eu 634. 

 
Le génitif apparaît également en rapport avec les indices de filiation, les statuts maritaux et les 
rapports de subordination (esclave ou affranchi) : 
215. LE BLANT 1896, p. 193, n° 680 :à ie à u ilàsoitàlaà ajeu eàpa tieàduàte psà duità àl i itialeà– 

voir n° 135 ci-dessus, M•V RRI•Q•F, M. Varri(i) Q(uinti) f(ilii) [Pl. D, fig. 24] – l i di eàfiliatifàauà
génitif se présente toutefois, dans quelques rares cas en latin mais plus communément en 
grec, sous sa forme complète. ‹elàestà ota e tàleà asàd u à a eàà texte en onyx portant 
l i s iptio à MЄ ITINHΝ ATTA OYΝ TPYΦЄINA, ι ί  Ἀ ά ο à ύφ ι α635 
(translittération en grec), où le patronyme fait office de filiation – « Melitene Tryphaena, 
(fille) d áttale ».  

216. LE BLANT 1896, p. 67, n° 176 = FURTWÄNGLER 1900, II, p. 244, n° 42, pl. L = CARNEGIE 1908, I, p. 
114, n° J 8, pl. X. KRUG 1995, p. 67, n° 71, pl. 39, fig. A (pl. coul.) [Pl. N, fig. 93] ; 54 [Pl. 86, fig. 
588]. SPIER 2007, pp. 20-21, n° 25, pl. 5 : on retrouve ce même cas en latin, à une nuance près 
cependant,à està u àl i e seàdeàlaà o i aiso àd u à o àd ho eàauà o i atifàa e à eluià
d u eàfe eàauàdatifàsoulig a tàlaàfo tio àdeà adeauà oi à °à200 ci-dessus ,àsiàl appellatio à
féminine est au nominatif en liaison avec un nom masculin au génitif, cela indique davantage 
un lien marital sous-entendant plutôt le terme uxor que filia636. Ainsi, sur un jaspe rouge de 
la collection de Montigny (époque hadrienne selon A. Furtwängler), accompagnant un buste 
deàfe eàd ap e,àseà lità l i s iptio à IVSTINA SEVERI. Bien que H. Carnegie, reprenant A. 
Furtwängler, se borne à indiquer que Iustina Severi est le nom de la personne représentée, il 
convient donc de précise à u àl i sta àdeàlaà o ali eàdeàBe li à oi à °à à i-dessus) [Pl. 19, 
fig. 122] portant la légende MESSAL | CLAVDI (rétrograde), Messal(ina) Claudi(i) (uxor), la 
gemme Montigny fait référence à Iustina, femme de Severus. Il en est de même de la formule 
augurale PRVDENTIA / RODANI VIVA(S) appa aissa tà su à l pauleà d u à a eauà e à o à duà
Rheinische Landesmuseum Trier (Ier s. apr. J.-C. à do tà leà hato à està se tià d u à i oloà
p se ta tàu eà o positio àdeàdeu à olo esàsu àlesàa sesàd u à at eà s oli ueàdeàlaà
concorde637 et de la prospérité – voir aussi n° 382 ci-dessous) :àl appellatio àseà f eàauà o à
de la femme pour qui le bijou a été créé, joint au nom de son époux, Rodanus, au génitif, 
ainsi u  la formule vivas. Comme le souligne A. Krug (en reprenant F. Henkel)638, "[d]ie 
Nennung ihres Mannes Rodanus kennzeichnet sie als Ehefrau, somit ist der Ring nicht als 
Hochzeitsgeschenk zu verstehen, sondern war für einen anderen festlichen Anlass gedacht" – 
en l o u e e un jubilé de mariage. On retrouve cette configuration grammaticale 
nominatif-génitif également en grec, notamment sur un cristal de roche du IVème s. apr. J.-C. 
sur la surface gravée duquel deux portraits en capita opposita (mari et épouse) sont joints à 
la mention translittérée M TPƱN[chi-rho]  /Ν PO[BI] NOY, α ώ αà ὴ) οβια οῦ = 
Matrona (uxor) Probiani [Pl. 125, fig. 876]639, pour lequel le christogramme fait office de pivot 
à l i s iptio àda sàleà egist eàsup ieu à peut-être a-t-ilà t àpla àl à i itiale e tà à l i sta à
d aut esà e e plesà su à dis ueà figu a tà u eà o positio à e à capita opposita [Pl. 126, fig. 
877]640). Le registre figuré « marital »àaideà àl i te p tatio àdeàlaàl ge deà uxor et non filia). 

                                                             
633 Voir AUBRY 2011a, p. 647, n. 41. 
634 Voir VOLLENWEIDER 1966, p. 18, n. 13 ; 93, pl. 8, fig. 4. 
635 Voir SEG 29 (1979), n° 606 : ο ( ία) ύφ αà t a slitt atio àe àg e àdeàduo nomina latins). Dans notre 
cas, le surnom ύφ ι αàestà laàt a slitt atio àduàlati àTryphaena (voir OPEL IV, pp. 131-132, « Tryphaena »). 
D aut eàpa t,àMelitene est un surnom romain de racine étymologique grecque (voir OPEL III, p. 74, « Melitene »). 
636 Voir LE BLANT 1896, p. 67. 
637 Voir KRUG 1995, p. 65, n° 63. 
638 Voir HENKEL 1913, p. 37, n° 257. 
639 Voir OPEL III, p. 66, « Matrona » ; 164, « Probianus ». 
640 Voir SPIER 2007, pp. 22-24, n° 42, pl. 7 (christogramme); 45, pl. 8 (croix). Voir également AUBRY 2011b, p. 242, 
pls. 18-20. 
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217. LE BLANT 1896, p. 167, n° 547. PANOFKA 1851, pp. 491-492, n° 17, pl. IV/17 [Pl. 25, fig. 167] : 
cette règle ancienne, selon E.F. Le Blant, qui commande que le terme uxor soit sous-entendu 
en relation avec une combinaison liant un nominatif féminin avec un génitif masculin,à aà
plusà ou tà àu eà po ueà eau oupàplusàta di e.àй àattesteàl i s iptio àsu àlesà paulesàd u eà
agueàe à o zeà o i gie eà d ap sàlaàfo eàdesà aractères) sur le chaton de laquelle 

est gravé un lion : on y lit SIPVRA / SATVGENI, où Sipura est moins la femme de Satugenius 
ueàsaàfille.àΚeà otifài o og aphi ue,à uià est en lien ni avec un motif de dextrarum iunctio 

ou une quelconque allégorie de la concorde o eàd a o da eàpa àe e ple 641, ni avec le 
po t aitàd u àdesàdeu à pou  àl i e seàdeàM TPƱN[chi-rho]  /Ν PO[BI] NOY – n° 216 ci-
dessus), confirme cette interprétation. Un indice de parenté se retrouve également sur une 
cornaline de Saint-Pétersbourg mettant en scène un silène aviné sur un âne accompagné 
d u eà a ha te : au-dessusàdeàlaàt teàdeàl a i alàetàe t eàsesàpattes,àl i s iptio àe àdeu à
parties (type B1CI1J) LVCILIA PIE-RIS. Th. Panofka y voit la restitution LVCILIA PIERI S pour 
Lucilia Pieri s(oror) pour laquelle PIERI ep e d aitàleàg itifàd appa te a eàdeàPieros dont 
la racine étymologique en rapport avec les Muses642 coïncide avec le thème bacchique traité. 
Cette hypothèse de voir la lettre « S »àd ta h eàduà esteàdeàl appellatio àestàd auta tàplusà
séduisante que PIERI apparaît également sur une cornaline fracturée de Hanovre (Kestner-
Museum) comme référence au propriétaire de la gemme643. La particule S est toutefois 
susceptible de reprendre le terme servus (dans notre cas serva) à cela près que Lucilia, utilisé 
comme nomen ou cognomen644,à estàpasàattest à o eàa a tà t àpo t àpa àu eàes la eà à
la différence de Lucilla. Par suite,à ilàpa aîtàplusàse s àd esti e ,à à laàlu i eàduàfaità ueàlaà
lettre « S »à està pasà s pa eà duà esteà deà laà l ge deà pa à u à espa eà o s ue tà ouà u à
quelconque signe séparatif, que PIERIS eàfo eà u u àseulàte e,à àsa oi àu àsu o  certes 
musaphore ( ι ίς,àu e Muse)645, et que la légende au complet doit se comprendre comme 
des duo nomina au nominatif. 

 
Κaàth ati ueàse ileàestà epe da tàe àlie àdi e tàa e àl usageàduàg itifàsu àlesàpie esàg a esà
pou à a ue àl appa te a eàd u ài di iduà àu àmaître : 
218. WALTERS 1926, p. 234, n° 2292 [Pl. F, fig. 42] :à àl i sta àdeàlaà o ali eàdeàStefanus (voir n° 

208 ci-dessus) [Pl. C, fig. 20],àlesà o sàd es la esàso tàadjoints à celui de leur maître au génitif 
d appa te a e,à eà uià està da a tageà ide tà lo sque cette dernière appellation est 
complète (STEFA͡N-O | T͡•HATILI•TI•S). Un second exemple peut être cité : celui d une 
sardonyx bombée, également conservée au British Museum,à età illust eà duà usteà d u eà
femme portant un diadème radié (Ier-IIème s. apr. J.-C.).à áutou à deà l effigieà ou tà u eà
inscription de type A2, AESC•A•EQVITI, Aesc(hines /-inus)646, A(uli) Equiti (servus), pour 
laquelle la mention de la servitude est sous-entendue. Κaà ep se tatio à d u à po t aità
féminin fait clairement référence à laà aît esseàdeàl es la eàbien que ce soit le maître de 
maison qui soit mentionné dans la légende ; il est conséquemment judicieux de convenir que 
etteàfo ulatio às appli ueà àlaà« maison » de Aulus Equitius en analogie avec la titulature 

épigraphique de la famille impériale647 – Aesc(hines /-inus) (domus648) A(uli) Equiti (servus), 
« Aeschines / Aeschinus, esclave de la maison de Aulus Equitius ».àD ailleu s,àun jaspe rouge 

                                                             
641 Voir les représentations de la Concordia sur les gemmes, dont les attributs sont toujours la patère et la corne 
d a o da eà àl i sta àdeàFortuna (AGW II, p. 215, n° 1554, pl. 155 ; 217, n° 1570, pl. 157). 
642 Pieros est un roi qui avait donné les noms des Muses à ses neuf filles, les Piérides. 
643 AGDS IV, Hannover, p. 186, n° 926, pl. 121 :à ep se tatio àd u à ph eà рe ule ? ,àde outàe àfa eàd u eà
colonne et tenant un skyphos. 
644 Voir OPEL III, p. 35, « Lucilia ». 
645 Voir ibid., p. 141, « Pieris C/F ». 
646 Voir SOLIN 1996, p. 255. 
647 Voir LASSÈRE 2005, II, pp. 613-615. 
648 Domus : génitif domus (4ème déclinaison). 
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du Cabinet des Médailles649, datant des alentours de 160 apr. J.-C., présente une combinaison 
si ilai eà la tàu à o àd es la eà àu àpo trait féminin [Pl. 78, fig. 536] : sur la gemme est 
représentée Faustine II, et dans le registre inférieur (type B2C ,à l i s iptio à -PO-K  se 
rapporte à un certain Procles, Proclos ou Procleides, vraisemblablement serviteur de 
l i p at i eà pote tielle e tà u à lie tà gale e t ,à uià seà se aità deà l i tailleà sûrement 
comme "s oleàdeàt a sa tio àouàda sàl e e i eàd u àp i il ge". 

 
Co lati e e t,à l i di eàg og aphi ueà aiso ,à it  ; localisation ou o igi e àpeutàs a e  être 
également au génitif : 
219. ROSTOVTZEFF 1933, p. 37, n° 43, pl. VII/4. BOUSSAC 1988, pp. 315-316, nos 4-5, figg. 13-14 = 

BOUSSAC 1992, pp. 14-15, nos cat. SP 6-7, pl. 2 [Pl. 25, fig. 168] : tel est le cas notamment pour 
les sceaux publics de certaines cités grecques trouvées à Délos ou pour un autre exemple 
d u eà bulla du chréophylax d Orchoi (voir n° 199 ci-dessus) [Pl. 24, fig. 159]. Pour les 
exemples déliens, on peut citer le sceau de Colophon (Ionie) où la légende, de type A1C, 
entoure le type traditionnel de la cithare à cinq cordes, KO OΦ- -NI N, ou encore celui de 
la cité de Tralles (Lydie) o àl eth i ueàTPA IAN N surmonte la figure du zébu, symbole des 
cités du Sud-Ouestàdeàl ásieàMi eu e. Dans le cas des cachets séleucides en rapport avec les 
chréophylakes,à laà e tio àdeà laà it àdeà atta he e tàdeà l offi eàestàattest eàsoitàauàdatif 
p d àd u eàp positio ài t oduisa tàleà asàg a ati alà Φ Ν|ΝENΝ OI ), 
soit par le génitif – ce qui nous intéresse ici – sous la forme Φ Ν|ΝOPX N, « (Le 
sceau) du chréophylax d Orchoi » (type D1I), sur une bulla à l effigieàd ápollo à u, debout, 
te a tàu àa àetàs appu a tàsu àleàt piedào a ulai e. 

220. LE BLANT 1896, p. 112, n° 281 : il e isteà epe da tàd aut esàe e plesàdo tàlaà f e eà àu eà
it àsoulig eà oi sàlaàlo alisatio à ueàl o igi eàduàpo teu àdeàlaàpie eàouàduàs eau.à‹elàestàleà
asàd u eà o ali eàsig al eàpa àй.н.àΚeàBla t,à etta tàe às eàleà usteàd un cavalier coiffé 
d u àbonnet phrygien a e àde a tàluiàl e olu eàdeàso à he al,àetàpo ta tàl i s iptio àЄAPΝ
TPA ЄZOYNTI N d ap sàй.н.àΚeàBla t .à“ià l eth i ueàp e dà laà fo eàduàg itifàplu ielàdeà
‹ α ού ιος,à litt ale e tà« originaire / habitant de Trapézonte », le terme ЄAP – un 
singulier qui manifestement doit induire un pluriel – est davantage problématique à cerner. 
Or, u à passageà d áth eà deà Πau atisà Deipnosophistes, III, 99d)650 fait référence aux 
ἔϕ βοιàἔα à ῆς ό ς,à« les éphèbes, printemps de la cité », proposition dans laquelle le 
complément de lieu est au pluriel :à està selo à etteà a eptio à ueà l auteu à estitueà laà
légende. ЄAP TPA ЄZOYNTI N reprend donc vraisemblablement « les jeunes 
gens originaires de Trapézonte (du Pont) ». Toutefois, cette intaille en cornaline, comme le 
révèle L. Robert651,àestàl e a teà pli ueàdesà o aiesàdeàlaà it àpo ti ueàf app esàe à -
199 apr. J.-C. sous Caracalla (au droit, buste de Caracalla drapé et lauré ; au revers, buste 
d ap àdeàMith aà oiff àd u à o etàph ygien radié avec, devant lui, la protomé de son cheval) 
[Pl. 116, figg. 812-813]652. Elle porte par ailleurs exactement la même légende, TPχΠЄZτYσ-

TIƱσ ЄTτYω avec ЄΛP en exergue : la particule ЄΛP ne reprend donc pas un terme 
métaphorique (printemps = jeunesse) mais un chiffre, à savoir la 135ème a eàdeàl eàdeàlaà
ville (198-199 apr. J.-C.). Il est donc fort possible que le graveur de la cornaline ait confondu 
le lambda avec un alpha, à moins que ce ne soit E.F. Le Blant qui ait commis une erreur de 

                                                             
649 VOLLENWEIDER, AVISSEAU-BROUSTET 2003, p. 149, n° 182, pl. 104. 
650 On peut également citer Platon (Co stitutio àd áth es, III, 21) :à … àἔᾰ à οῦ ή ο à οὺςàἐφήβο ς. 
651 Voir ROBERT 1937, pp. 299-300. 
652 Voir catalogue de vente : Kölner Münzkabinett, Auktion 43 : Münzen, Antike bis Neuzeit, Medaillen, etc., 
Kölner Münzkabinett Tyll Kroha, Cologne, 13-14 avril 1986, pp. 32-33, n° cat. 254. Voir également IMHOOF-BLUMER 
1890, pp. 582-583, n° 74, pl. V, fig. 6, WOJAN 2006, pp. 201-202, IX, b (Caracalla), nos cat. 41-42, pl. XX, figg. 41a-
42b, ARSLAN 2008, p. 716, tabl. 2, n° 9 ; 730, nos 29-30, pl. 4, figg. 29-30, et DALAISON, RÉMY 2013, pp. 40-42 ; 50, nos 
réf. R 35-36 ; 56, fig. 8.  
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lecture. Cette ins iptio à ousàpe etàd ailleu sàdeàd fi i à p is e tàu à terminus post 
quem pour la confection de la gemme. 
 

‹outefois,à àl i sta àdesà asàp de tsà àl a usatifàetàauàdatif,àleàg itif,àsu àlesàpie esàg a es,àseà
trouve également – mais de façon marginale – introduit par une préposition : 
221. HENIG 1990, p. 22, n° 41. LE BLANT 1896, p. 127, n° 329 : su àu à a eàd o à àte teàdeàlaà

olle tio àCo te tàappa aîtàl i s iptio àe àt oisàlig esàOYPANIƱΝ|Ν APAΝMNH|MONIOY, que J. 
Spier traduit par "To the heavenly one, for a remembrance", à savoir « Au céleste – c'est-à-
di eà à eluiàda sàl áu-delà – pour un souvenir / à titre de souvenance ». Le souvenir est ici 
sûrement en rapport avec un amour terrestre, bien que l'amant – le message paraît être 
adressé à un homme – soit interpellé comme appartenant à « l aut eà o de » (le monde 
divin ou celui des morts). ‹outefois,à l i te p tatio àlaàplusàsi pleà àassig e à à laàl ge deà
serait de voir dans les deux substantifs des noms propres reprenant respectivement le 
destinataire et le donateur du cadeau – à savoir le camée –, auquel cas le terme ƱPON serait 
sous-entendu (voir n° 202 ci-dessus) : « À Ouranios, (cadeau) de la part de Mnêmonios ». On 
trouve également un autre exemple de génitif, introduit par la préposition ά cette fois-ci, 
sur une agate du cabinet de Rascas de Bagaris, publiée par E.F. Le Blant, sur laquelle se lit, 
autou àd u à usteàd ho e,àlaàl ge deàЄY|ΓЄ|NIΝ|Ν ЄON|TIOYΝ/Ν HC|CЄΝ(sic) |ΝMЄ|TA,à ὐ έ ιà
σαῖςà άà ό ιο , ueàl o àpeutàt adui eàsoità« Eugène, vis (heureux) avec Leontium ! » 

t adu tio àdeàl auteu àe àa o dàa e àl h poth seà« des noms propres » de O. Masson (voir 
n° 268 ci-dessous), soit « Vis (heureux et) beau avec Leontius / Leontios ! » (type FAG – voir n° 
449 ci-dessous).àO à et ou eàlaàp positio à άàgou e a tàleàg itifàsu àlaà l eàagateàduà
Kunsthistorisches Museum de Vienne (voir n° 265 ci-dessous : EYTYXIΝ ANXAPIΝMETAΝTHCΝ
KYPIACΝBACI ICCHCΝKAIΝ AY INAC) [Pl. 33, fig. 219]. 
 

En dernier lieu,àsu àlesàpie esà ultuelles,àsoulig a tàl appa te a eà eligieuseàdeàleu àpo teu ,àlaà
formulation est également au génitif et agit, en quelque sorte, comme complément au registre 
figuré (« didascalie ») ie à ueà laà g a u eà deà l i s iptio à soità al atoi e e tà à l e d oità ouà
rétrograde sur la gemme : 
222. BOARDMAN, WAGNER 2003, p. 42, n° 261, pl. 40 [Pl. 103, fig. 713]. SPIER 2007, p. 18, nos 2-3, pl. 

1 ; 42, nos 206-207, pl. 27 : ce phénomène apparaît le plus souvent en lien avec le nom du 
Christ au génitif sur les pierres gravées paléochrétiennes et byzantines. Ainsi, sur ces 
dernières, on trouve souvent la mention XPICTOY ou IHCOY XPICTOY, notamment sur deux 
calcédoines de la fin du IIIème s. apr. J.-C.,àl u eàdeàlaà olle tio àыa apa osà áth es ,àl aut eà
conservée à la Bibliothèque Nationale (Paris), et pour lesquelles les inscriptions christiques 
so tàe àlie àa e àdeu à ustesà l u à a u,àl aut eàgla e .àIlàs agitàdu portrait de leur porteur 
respectif (l u àadjoi tàau symbole ichtyen en exergue653 [Pl. 103, fig. 712]) et non du visage 
du Christ654 accompagné de la « didascalie » ad hoc. Toutefois ce type de légende se retrouve 
également e à elatio àa e àl i ageà tapho i ueàduàpoisso àetàdeàl a e, au génitif pour le 
nom du Christ (en grec ou en latin), au nominatif pour ἰ θύς (voir n° 146 ci-dessus [Pl. 103, 
fig. 714] et n° 303 ci-dessous [Pl. 40, fig. 265]) ; dans ces derniers cas, la légende – 
respectivement IESV et IXΘYC, ou encore XPЄICTOY [Pl. 13, fig. 82] – agit davantage comme 
une « didascalie », par le truchement de la subordination du porteur de la gemme à la religion 
h tie e.àDa sà etteà ou a eàspi ituelle,àl utilisatio àduàg itifàpou à ualifie àlaà e tio à

du Christ se comprend comme une référence indirecte, sous-entendue, au propriétaire de la 

                                                             
653 Le mot ἰ θύς, homophone du terme grec signifiant « poisson », se rapporte au monogramme du Christ, lequel 
reprend en acrostiche le nom du Sauveur : Ἰ σοῦςà ισ ὸςà οῦ ἱὸςà ή  signifiant « Jésus-Christ, fils de Dieu, 
Sauveur ». Voir SPIER 2007, p. 35. 
654 Voir ibid., p. 18 : "The portrait is surely of a private individual and not meant to depict Jesus. The inscription, 
in the genitive, refers to the owner as a Christian". 
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pierre gravée en tant que « serviteur de ... »655, raison pour laquelle, dans la plupart des cas, 
la « didascalie » est gravée de manière rétrograde afin de permettre une fonction 
potentiellement sphragistique. Cetteà a a t isti ueàduàt oig ageàd all gea eà àu à ulteà
de la part du possesseur (et qui le qualifie en tant que tenant de ladite religion) se retrouve, 
de manière certes marginale, sur les intailles païennes. En atteste notamment un scarabée 
italique du IIème s. av. J.-C., une cornaline conservée au Fonds Beazley à Oxford figurant 
Jupiter : la divinité, figurée nue tenant lance et foudre, est jointe dans le registre inférieur à 
la mention rétrograde IOVIS / O M (type D2, Iovis O(ptimi) (Maximi), « (Serviteur de) Zeus 
Optimus Maximus » ou, comme pierre gravée à fonction cultuelle, « (Image de) Zeus Optimus 
Maximus » (voir également Partie III, tableau 2.1., n° 9 : IOVIS e à a geàd u eà ep se tatio à
de Jupiter). 

 
2.1.5. ABLATIF 
 
§1. En parallèle aux autres cas apparaissent également, quoique relativement marginalement, des 
tou u esà àl a latif soulignant en particulier la circonstance, le moyen ou la cause : 

223. SENA CHIESA 1966, p. 202, n° 454, pl. XXIII [Pl. G, fig. 43]. FURTWÄNGLER 1900, II, p. 278, n° 67, 
pl. LXI : sur une sardoine légèrement convexe se présente une figure de Méthé, divinité 
faisa tàpa tieàduàthiaseàdio sia ueàetàp ot gea tàlesà u eu sàdeàl i esse,àdo tàlaàl ge deà
périphérique, UINO (type A1), se comprend comme une allusion au caractère prophylactique 
du registre figuré656.àâàl i sta àdeà e tai esàfo ulatio sà àl a usatifà oi à °à à i-dessus, 
et développement),à leà asà à l a latifà – ilà eà s agità aise la le e tà pasà d u à datifà
dédicatoire – sous-entend une préposition soulignant la cause et composant une sentence 
idéographique dont le registre figuré agit en tant que logogramme : (a / de) vino, « [Méthé] 
(protège) du vin ».à“elo àр.àGui aud,àpou à eàt peàd a ulette,àu eàa th ste aurait été plus 
appropriée657. Toutefois, la même préposition (a, ab) apparaît en toutes lettres cette fois-ci 
dans deux cas. Premièrement sur la calcédoine du Kunsthistorisches Museum de Vienne, en 
rapport avec la célébration des Ludi Saeculares de 204 apr. J.-C. par Septime Sévère et ses fils 
(voir n° 34 ci-dessus) [Pl. 4, fig. 22], et sur laquelle apparaît le nom de Géta comme 
dispensateur du motif sigillaire SÆCVLA (sic) | SAC | S- C | A GET, Saecula(ria) sac(ra) (ex) 
s(enatus) c(onsulto) a Get(a), « Les jeux Séculaires sacrés, avec l a o dàduà“ at,àpa àG ta ». 
Κeà eàa latifàdeà i o sta eàp sideà àu eà o ali eàpu li eàpa àá.àнu t ä gle ,à àl effigieà
d ápollo àlau ,àsu àla uelleàlaàl ge deàd fi itàu eà o s atio àd áugusteà àlaàdi i it à– AB 

AVGVSTO (type A1) – et souligne le patronage de la confection du type sphragistique 
i s iptio à t og ade àpa àl e pe eu  (bijou commémoratif). 

224. CADES 1836, Impronte gemmarie Museo Nott, 5, n° 268 [Pl. 25, fig. 169] : notons au passage 
ueàlaàfo uleà àl a latif EX S C, ex s(enatus) c(onsulto), se retrouve en toutes lettres (et pas 

seulement avec la préposition sous-entendue comme sur la calcédoine de Vienne) sur un 
moulage de T. Cades, ayant appartenu à la collection Nott, et sur laquelle une inscription 
composite est incisée. La partie initiale de la légende, de type CG, EX / S C, se répartit 
t a s e sale e tàdeàpa tàetàd aut eàd u eà o positio àall go i ueà o i a tàu àglo e,àu à
gouvernail, une couronne de laurier et un thyrse. La pierre a vraisemblablement fonction de 
porte- o heu à ta tàdo àl a u ulatio àdesàs olesàdeà o àaugu e658. Dans le registre 
inférieur de la gemme est incisé le nom abrégé du propriétaire de la pierre (type B2), 

                                                             
655 Voir AUBRY 2009, p. 317, n. 57 (références). 
656 Voir GUIRAUD 1996, p. 101. 
657 Ibid., p. 10. 
658 Κaàpla eà e t aleàte ueàpa àleàglo eà estàpasàsa sà appele àlaà o positio ài o og aphi ueàd u à i oloàduà
Kunsthistorisches Museum deàVie e,àpo ta tàl i s iptio àC PR|EC/IL|I FV/SC|I, C. Precili Fusci, et au centre de 
laquelle est figuré un bouclier rond ou un instrument rappelant une timbale. Voir AGW III, pp. 140-141, n° 2156, 
pl. 82 [Pl. 57, fig. 389]. 
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CN•LENO, Cn. Leno(nius), la partie LENO ne pouvant constituer que le gentilice, et non le 
surnom Leno,à ta tàdo à u elleàestàp d eàdeàl a iatio àCN reprenant un prénom. 
Malgré la terminaison en –O,à ilà eà s agità pasà obligatoirement d u à a latif. Toutefois, la 
positio àdeà l appellatio  da sà leà egist eà i f ieu ,à à l e e gueàd u eà e tai eà a i e,àseà
rapproche de celle de Géta (A GET) et incite à penser que le patronage de cette gemme à 
portée politique et cultuelle (à nouveau en rapport avec un culte impérial ou une fonction 
votive – bijou commémoratif) puisse être attribué à ce Cn. Lenonius.  
 

§2. Mais l a latif,àsu àlesàge es,àpeutà t eà gale e tài t oduitàpa àlaàp positio àin : tel est le cas de 
la cornaline de Naples (voir nos 33 et 175 ci-dessus) [Pl. B, fig. 11] sur laquelle la forme IN ON ЄIANƱ 
se restitue comme la forme translittérée en grec du latin in Pompeiano, « avec Pompeianus ».  

 
§3. Κaà fo ulatio à à l a latif,à su à lesà ge esà do tà lesà l ge desà apparaissent sous la forme de 
« didascalies » (inscription reprenant, identifiant ou complétant le registre figuré), se présente dans 
un seul cas (à ma connaissance) selon une tournure acclamative : 

225. AGDS III, Kassel, p. 215, n° 76, pl. 94 [Pl. 25, fig. 170] : cette de i eà e tàlaàfo eàd u eà
proposition subordonnée en apposition (le registre figuré agit comme sujet) mais se suffisant 
à elle- eàetà appela tà l a latifàa soluà à elaàp sà u ilà àaàpasàdeà e eà o jugu àauà
participe inclus dans la légende. Celle-ci, de type A1C, VIRT-VTE / HERCVLIS, est incisée en 
p iph ieà d u eà ep se tatio à d рe ule e à t ai à d a o pli à u eà li atio , sur une 
cornaline datée stylistiquement du IIème s. apr. J.-C. : le demi-dieu tient la massue et la léonté 
dans une main ainsi u u eàpat eàda sàl aut e.àái si,àl i s iptio àappa aîtàsoità o eàu eà
acclamation (« Pa àlaà aleu à/àpuissa eàd рe ule ! »), soit comme une prière (« á e àl aideà
d рe ule ! »)659 renforçant la vertu augurale de la pierre dont la fonction est 
vraisemblablement votive. 
 

2.1.6. VOCATIF 
 
§1. Les inscriptions se présentant au vocatif sont majoritairement la résultante de formules 
e la ati esà o eà lesà salutatio s,à lesà a la atio sà età lesà i o atio s.à C està pou uoià ellesà so tà
souvent jointes aux e esà à l i p atif et au subjonctif ou, plus marginalement, aux substantifs 
soulignant la fonction de souhait. Dans cette dernière acception, la forme VITA, « Longue vie ! », a déjà 
été croisée en rapport avec une appellation au vocatif ou au datif (voir n° 204 ci-dessus) [Pl. 24, figg. 
161-162]. Les formes conjuguées, elles, sont par contre beaucoup plus répandues et davantage variées 
quant à leur tournure. 

226. SPIER 2007, pp. 22-24, n° 41, pl. 7 ; 52, pl. 9 [Pl. G, fig. 44] ; 69, pl. 11 [Pl. 26, figg. 171-172] ; 
65, n° 412, pl. 49 [Pl. 26, fig. 173] : la forme subjonctive VIVAS, « Puisses-tu vivre ! » – que 
l o àpeutàt adui eà àl i sta àdeàVITA par « Longue vie ! » –, est très courante sur les gemmes 
(notamment les camées et les disques métalliques tardo-antiques). Pendant latin de la forme 
g e ueà ήσαις660, ilà s a o deà leà plusà sou e tà soità a e à l adje tifà FELIX (voir n° 454 ci-
dessous)661, soit a e àu eàappellatio àauà o atifà lo s ueàleà o pl e tà eàs appli ueàpasà à
la divinité – VIVAS IN DEO par exemple)662. Sur un disque en argent serti dans une monture 
e ào àestà ep se t àleà usteàd u àho e ; la bordure supérieure de la surface gravée (type 

                                                             
659 Voir Plaute, Aulularia, II, 1, 44 : Ego virtute deum (= deorum) et maiorum nostrum dives sum satis, « Grâce à 
la bonté des dieux et à la prude eàdeà osàa t es,àj aiàassezàdeà ie s ». 
660 Voir AUBRY 2011b, p. 240. 
661 Voir également KRUG 1995, p. 67, n° 70, pl. 54 (camée rectangulaire en sardonyx du IIème-IIIème s. apr. J.-C. orné 
deà l i s iptio à deà t peà Gà VIVAS | FELIX), et AGDS IV, Hannover, p. 306, n° 1686, pl. 221 (autre camée 
rectangulaire, du IIIème-IVème s. apr. J.-C. celui-ci, sur lequel la légende est inversée : FELIX | VIVAS). 
662 Voir SPIER 2007, p. 20, n° 23, pl. 5 ; 23, n° 48, pl. 8. LE BLANT 1896, p. 125, n° 324. HENIG 2007, pp. 186-187, n° 
790, pl. LVIII. 
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A1 « hagiographique »)663 est orné de la légende SPESINIANE VIVAS, « Longue vie, 
Spesinianus ! ». La formule conjuguée se présente également parfois sous une forme plus 
abrégée mais dont la déclinaison vocative du substantif lui étant affilié permet une 
restitution facilitée :àtelàestàleà asàd u àaut eàdis ueàe àa ge tàduàIVème s. apr. J.-C., mettant 
en scène un couple en capita opposita, et dont la légende PR-IMVL-E V-IV, Primule viv(as), 
« Puisses-tu vivre (heureux avec ton épouse), Primulus ! », est dispersée autour du registre 
figuré (type A1C). Les appellations au vocatif so tà a ia lesà gale e t,à selo à u ellesà
reprennent un nom féminin (SERVANDA VIVAS e à appo tàa e àlaàs eà i li ueàdeàl á ie à
‹esta e tà etta tà e à s eà leà sa ifi eà d Isaa à pa à á aha à – type B3) ou un nomen 
terminant en –IVS (IANVA/RI VIVAS de part et d aut eà d u à otifà all go i ueà la tà u à
palmier, un agneau, deux colombes et deux brebis – type A1C ; ANASTASI VIVAS en lien avec 
un portrait – type A1)664. Κaà e tio à d u eà appellatio à auà o atifà peutà gale e tà t eà
o i eà a e à l all gea eà eligieuseà à l e e pleàd u àa eauàe ào àduàMuseo Histórico 

Municipal de Baena (Espagne) dont le contour est orné de la mention SABINA VIVAS IN pour 
se terminer par un christogramme XP sur le chaton circulaire (Sabina vivas in Christo)665. La 
célèbre bague à contour décagonal de Silchester (IVème-Vème s. apr. J.-C.) en est un autre 
exemple [Pl. 118, fig. 823]666 : sur les neufs facettes périphériques – nonobstant la dixième 
o pos eàd u à chaton uad a gulai eàd o àd u eà "tête féminine de facture tout à fait 

celtique"667 et deàl i s iptio à t og ade de type A1 VE|NVS (voir point 1.3. ci-dessus, §2) [Pl. 
117, fig. 822] – se lit la formule SE|NI|CI|A|NE | VI|VA|S II|N͡DE, pour Seniciane vivas i{i}n de(o), 
« Senicianus, puisses-tu vivre en Dieu ! ».  

227. HENIG 1990, p. 20, n° 36. HENKEL 1913, pp. 33-34, n° 231, pl. XI = KRUG 1977, p. 84, n° 8, pl. 15 
: la forme verbale peut également se présenter en grec avec une appellation au vocatif. Tout 
d a o dàa e àleàpe da tàg e àdeàVIVAS, à savoir ZHCAIC, ήσαις,à ueàl on retrouve sur un 
camée à texte de la collection Content en rapport avec le nom Eugenios, ЄYΓЄNIΧЄΨΝ|ΝZHCAIC, 
ie à ueàl auteu à eà oieàda sàleàp e ie àte eà u un qualificatif en rapport avec la racine 

étymologique deà l o igi eà o leà duà po teu à ὐ ής . Un autre cas, bilingue, fait 
o espo d eàu eàappellatio àlati eà à laàfo eà ήσαις :à ilàs agitàd u à a eà« à texte » du 

IIIème s. apr. J.-C. (mis au jour dans une tombe alémane du Vème s. apr. J.-C. de la nécropole de 
Wiesbaden-Adlerstrasse) sur la surface duquel se lit, en deux lignes, PVLVERI | ZHCAIC 
(Pulverius)668. 

228. MASTROCINQUE 2008, p. 114, n° cat. Pe 26, pl. XXXIII [Pl. G, fig. 45] = VITELLOZZI 2010a, pp. 104-
105, n° A44 : o à t ou eà gale e tà u eà aut eà fo uleà d i te pellatio ,à e à g e ,à su à lesà
amulettes,à uiàasso ieàu à e eà o jugu à àl i p atifàa e àu à o àp op e au vocatif.àIlàs agità
deàl i o atio à IEΝ|ΝTANTA| E,àe àt oisàlig es,àsu àlaàfa eàBàd u eàh atiteàdo tàlaàfa eàáàestà
ornée d u eà ep se tatio àdeàl ut us. Il y a un rapport entre la formule « Bois, Tantale ! » 
et le sang (ménorrhagie) en rapport avec le châtiment de Tantale aux Enfers. Κ amulette agit 
conséquemment pour prévenir ou apaiser les problèmes menstruels. La légende est la forme 
a g eàdeàl i s iption I ACΝTANTA ΧEΨΝAIEMAΝ IΧEΨ,à ι ᾷς ά α  ; αἷ{ } α (= αἷ α à ί ,à
« Tu as soif, Tantale ? Bois du sang ! »,à ueà l o  trouve à de nombreuses reprises en 
ptérygôma sur les gemmes magiques669. 

 

                                                             
663 Voir point 1.2. ci-dessus (« Types tangents »). 
664 SPIER 2011, p. 194, pl. 7 : disque en argent avec buste masculin (IVème s. apr. J.-C.). 
665 Voir GIMENO PASCUAL 2012, pp. 218-219, n° 20, fig. 5. 
666 Voir CORBY FINNEY 1994. Voir également TOYNBEE 1953, pp. 19-21, COLLINGWOOD, WRIGHT 1991, p. 18, n° 2422.14, 
et HENIG 2007, p. 186, n° 789. 
667 Voir CULLIN-MINGAUD, DARDAINE, p. 389. 
668 Voir également PFAHL 2012 (ILGIL), p. 112, fig. 9.3 ; 119. 
669 Voir DELATTE, DERCHAIN 1964, pp. 258-259, §2, n° 364, et MICHEL 2001, p. 243, n° 383. 
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Sur les pierres gravées, toutefois, la majeure partie des appellations au vocatif sont la résultante de 
formules exclamatives introduites le plus souvent par ave, vale, eutyxi et nika (ou nica dans sa forme 
latinisée). Si les salutations HAVE / AVE ou VALE sont seules et sans registre figuré dans la plupart 
de leurs occurrences (surtout sur les anneaux métalliques), cela àl i sta àdeàKAIPE / XAIPE670 – mis 
àpa tàl e e pleàd po ueàg e ueàa haï ueàd j à it à oi à °à à i-dessus) [Pl. 7, fig. 38] –, elles 

se rapportent toutefois dans quelques rares cas à un sujet au nom propre ou à un qualificatif : 
229. LE BLANT 1896, p. 111, n° 280. GUIRAUD 1988, p. 192, n° 924, pl. LXI ; p. 23 (pl. coul.) = GUIRAUD 

1996, pp. 140-141, fig. 97 : le terme ave (« Salut ! ») se retrouve sur les gemmes et les 
a eau àa e àl o thog apheàAVE ou HAVE. Dans le premier cas, sur un nicolo à texte datant 
du Ier-IIème s. apr. J.-C. (conservé au Musée des Beaux-Arts de Besançon),àseàlitàl i s iptio àe à
deux lignes AVE | EVTYCHA – transcrit en AVE EYTYCHIA par E.F. Le Blant671.àâàl i sta àdesà
pierres qui vont suivre, le second terme peut reprendre autant une appellation (féminine, ce 
que semble souligner la restitution de E.F. Le Blant à u u à ualifi atif,à da sà ot eà asàe à
rapport avec la forme g e ueà ὐ ύ ι (« Sois heureux ! ») dont la terminaison en –A 
d oule aità d u à pa ti ula is eà li guisti ueà gio al.à D ailleu s,à etteà de i e forme 
verbale, comme ce fut le cas sur une serpentine du British Museum qui portait la légende 

ЄYT|YXIΝ /Ν BOK|ONTI, « Vis heureux, Vocontius ! » (voir n° 146 ci-dessus) [Pl. 16, fig. 103], 
détermine également une appellation au vocatif : conséquemment il composerait, avec AVE, 
une double interpellation. Ainsi, dans le cas du nicolo de Besançon, H. Guiraud penche pour 
une restitution par « Salut ! Bonne chance ! ». Un second exemple, sur une sardoine à deux 
couches du Cabinet des Médailles répertoriée par E.F. Le Blant, faità e tio à d u eà
« didascalie » au buste de la déesse Roma, casquée avec lance et bouclier : HAVE ROMA 
(rétrograde). Ici, la formule de salutation se présente selon une « faço àd i eàave qui avait 
cours au temps de Quintilien (Institution oratoire, I, 6) »,à est-à-dire au Ier s. apr. J.-C. selon 
E.F. Le Blant672, mais que G. Sauron fait remonter, dans le cas de la même formule HAVE sur 
leàpa e e tàe à osaï ueàduàpo tailàd e t eàdeàlaà aiso àduàнau eà àPo p i, aux dérives 
dialectales (osques notamment) en usage dans la cité vésuvienne déjà dans le courant du 
IIème s. av. J.-C673.  Or, on retrouve également cette orthographe sur une acclamation rupestre 
deà laà opoleàdeà l a ti ueàCaere (Cerveteri) datant du dernier siècle de la République : 
TVLLI•HA͡V͡E [Pl. 94, fig. 651]674 ; les trois dernières lettres composent un double nexus (voir 
point 2.2.6. ci-dessous,à § à ueà l o à et ou eà selo à laà eà o figu atio ,à A͡V͡E, sur un 
a eauàe à o zeàd po ueài p ialeàp o e a tàd á uil eà [Pl. 94, fig. 650]675. Citons, en 
dernier lieu, un camée « à texte » du British Museum (H VE), daté lui des deux premiers 
siècles de notre ère, qui tend à démontrer que ce particularisme orthographique a perduré 
àl po ueài p iale676. 

230. AGDS IV, Hannover, p. 305, n° 1677, pl. 220. SENA CHIESA 2009a, p. 17, fig. 1 [Pl. 26, figg. 174-
175]: quant à la forme vale, elle apparaît en entier (rétrograde) sur une pâte de verre de 
Hanovre (Kestner-Museum) datant de la deuxième moitié du Ier s. av. J.-C., voire du Ier s. apr. 
J.-C. ouàsu àleàdessi àpa àG.D.àBe toliàd u eàp te de verre représentant Esculape et Hygie et 
portant la formule augurale VALE•VI•F (type H), « Portes-toi bien, fils de Vi(–) ! ». Dans ce 
dernier cas, la formule vale souligne vraisemblablement la fonction de talisman de la pierre 
qui, adjointe au registre figu ,à a aità e tuà deà talis a à ouà d a uletteà afi à d aide à auà

                                                             
670 Voir Aquileia 1992, pp. 58-59, nos cat. 121-123, HENKEL 1913, p. 77, n° 761 ; 79, n° 783, pl. XXXI ( VII = AVE), 
WEISS 2007, p. 314, n° 648, pl. 85 (XAIPE), et AGDS IV, Hannover, p. 305, n° 1677, pl. 220 (VALE). 
671 LE BLANT 1896, p. 19, n° 2. 
672 LE BLANT 1896, pp. 19-20, nos 5-9 (HAVE, HAVE | VITA, DOMNE | HAVE, CINVRA CORINTHINI HAVE – voir n° 121 
ci-dessus). Voir également IRC V, p. 206, n° 174, pl. XC (H VEΝ|ΝVIT ). 
673 Voir SAURON 2013, pp. 32-34, fig.14. 
674 AE, 1990, n° 335. Voir également GASPERINI 1999, p. 412 ; 434, fig. 6. 
675 Voir Aquileia 1992, p. 59, n° cat. 123. 
676 Voir WALTERS 1926, p. 349, n° 3714 (voir également http://www.britishmuseum.org). 

http://www.britishmuseum.org/
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rétablissement du porteur de la gemme. Toutefois, ce type de salutation est le plus souvent 
abrégé sur les intailles lo s u ilàappa aîtà o joi te e tà àu eàappellatio àouàu à ualifi atifà
au vocatif, comme en atteste la pâte de verre de Würzburg portant la légende R-OTHE | VA, 
Rothe va(le), « Vive Rothus ! » (voir n° 177 ci-dessus) [Pl. 21, fig. 136] : Notons que, selon Fr. 
Biville – pour qui vale estàu eàa la atio à u elleàt aduità gale e tàpa à« Vive ! » –, la forme 
réduite VA est pas "une simple abréviation graphique, mais une réduction orale passée en 
la gue,àpuis ueà ousàlaàt ou o sàsousàsaàfo eàg e ueàοὐᾶ chez Dion Cassius (62.20.5)"677. 

231. AGW III, p. 139, n° 2148, pl. 80. ZAZOFF 1983, p. 342, n. 288, pl. 110, fig. 6. RICHTER 1971, p. 81, 
n° 406, ill. 406 [Pls. 26-27, figg. 176-177] : le troisième type de formule exclamative est la 
salutation XAIPE, αῖ ,à uiàs o thog aphieà a gi ale e tàKAIPE678. Il apparaît autant sur 
les gemmes grecques que sur les intailles romaines, et, comme le souligne E.F. Le Blant, "[il] 
i di ueàpasà essai e e tàu eào igi eàg e ueàpou àlesàpie esàg a esàsu àles uellesàilàseà

rencontre. Ce mode de salutation était à Rome d u àusageà … à ou a t.àC estàl ui ale tàduà
latin gaudeas679, dont il semble avoir pris la place sur les intailles"680. Sur ces dernières, il est 
pa foisàa o pag àd u à o àp op e,àd u à ualifi atifà ep e a tàu eàpe so eàouàd u eà
parole affectueuse au vocatif681. Ainsi rencontre-t-on à diverses reprises la légende KYPIA | 

XAIPE, tant sous la forme de texte sans image, sur une cornaline du Kunsthistorisches 
Museum de Vienne (IIème-IIIème s. apr. J.-C.) que comme « didascalie »àd u àpo t aità elui de 
la « maîtresse » dont il est question dans la salutation, sur une autre cornaline datant du 
début du IIIème s. apr. J.-C., du Landesmuseum de Karlsruhe celle-ci), ou encore la légende 
YXHΝ |Ν XAIPЄ sur une sardoine du British Museum (type G), formule de salutation 

s appli ua tà àu à ualifi atifàsousàlaàfo eàd u eàde iseàgala teà « chère âme »). 
232. VOLLENWEIDER 1967-1983, II, p. 367, no ,à .à à :àl a la atio àNIKA, elle-aussi, préside au 

vocatif dans certains cas où elle est jointe à une appellation ou à un qualificatif. Ainsi, sur un 
nicolo du Cabinet des Médailles figurant une scène de cheval i to ieu àa o pag àd u à
employé du cirque (sparsor ou conditor), la légende EYTPO I(E) NIKA se rapporte-t-elle 
vraisemblablement au nom du propriétaire : auquelà as,àilàs agi aitàduà o atif translittéré en 
g e àdeàl appellatio àEutropius /à ὐ ο ίος682, « Vive Eutropius / Eutropios ! ». Κ auteu e,àM.-
L. Vollenweider, y voit cependant la forme NIKA a o pag eà o àpasàd u à o ,à aisàd u à
adjectif reprenant, au datif dédicatoire, une vertu du cheval représenté (auquel cas NIKA 
au aitàlaà aleu àd u àsu sta tifàe àdiale teàdo ie ,à àsa oi àleà o àp op eà ί α  : EYTPO ( )I 

NIKA, « âàl ha ile,àlaàVi toi e ! ». Toutefois, la forme nika se rapporte le plus souvent à des 
appellatio sà auà o i atif,à o eà da sà leà asà d a la atio sà – o eà elleà deà l au igeà
Dioclès (voir n° 33 ci-dessus) [Pl. B, fig. 11] – ouàd i o atio sà à laàdi i it à à l i sta àdesà
fo ulesà à“ apis,à o eusesàsu àlesàge esà àfo tio àd amulette (par exemple NIKA | O 

CEP|A ICΝ/ΝTONΝΦ|ΘONO|N, « “ apis,à ai sàleà au aisàœil ! » ou « Puisse Sérapis vaincre le 
au aisàœil »)683. Ilà està o s ue e tà pa foisà alais ,à lo s u o à seà heu teà à laà fo eà

verbale NIKA,àdeàd dui eàs ilàs agitàdeàl i p atifà ί α,à« Vive ! » ou du subjonctif, troisième 
pe so eàduàsi gulie ,à ι ᾷ, « Puisse …à ai e »àouà«àQueà…à ai ue ! ». 

 
Par extension, certaines invocations, en dernier lieu, peuvent prendre la forme de « didascalies » 
dont le cas au vocatif trahit le caractère d i te pellatio . Elles caractérisent ainsi la fonction 

                                                             
677 Voir BIVILLE 1996, p. 314. 
678 Voir LE BLANT 1896, p. 22, n° 13 (KAIPЄ). 
679 Subjonctif, 2ème personne du singulier : « Puisses-tu te réjouir ! ». 
680 Voir ibid., p. 21. 
681 Voir ibid., pp. 22-23, nos 14-18. 
682 Voir OPEL II, p. 128, « Eutropius » (forme translittérée du cognomen : ὐ ό ιος) et SOLIN 2003, p. 1368 ; 1476, 
« Eutropi vivas ». Voir également MAMA I, n° 38, l. 1 (Laodicée, Lycaonie / II-IIIème s. apr. J.-C) : Α̣ἴ <ι>ος ὐ ό ιοςà
(translittération des duo nomina latins « seconde manière » Aelius Eutropius). 
683 Voir MICHEL 2001, p. 23, n° 37, pl. 5 = LE BLANT 1896, pp. 82-83, n° 217. Voir aussi MASTROCINQUE 2003, p. 182, 
n° 51 ( ANT-A NIKA O CAP-A IC). 
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votive de la pierre ou t oig e tàd u àsig eàdeàd otio à h tie e à oi eàd ado atio à païe e à
de leur porteur à une divinité symbolisée sur le support gravé, que peut également souligner une 
forme verbale ad hoc ou le simple usage du vocatif : 
233. SPIER 2007, pp. 117-118, n° 698, pl. 100 :àsu àu à istalàdeà o heàdeàl po ueà za ti eà VIème 

-VIIème s. apr. J.-C.) est représenté Saint Georges en tenue militaire, avec bouclier et lance. 
Autour du registre figuré (type A1) court l i s iptio àAΓIEΝΓEOP-ΓI.àâàlaàdiff e eàd u àaut eà
cristal de roche àl effigieàdeàl a ha geà“ai tàMichel (voir n° 193 ci-dessus) [Pl. 23, fig. 155] 
pour lequel la « didascalie » se présentait au nominatif, le vocatif traduit ici une supplication, 
u eàp i eàad ess eàauàpe so ageàsai tàafi à u ilà ie eàe àaideàauàpo teu àdeàlaàge e684, 
àl i sta àdesài o atio sàa ti ul esàautou àdesàfo esà e alesàBOHΘI et Є ЄHCON.  

234. SPIER 2007, p. 136, n° 743. AGW II, p. 156, n° 1216, pl. 106 [Pl. 27, fig. 178] : les deux impératifs 
mentionnés ci-avant se retrouvent eux-aussi en lien avec des appellations ou des qualificatifs 
impersonnels (entité ou divinité) au vocatif.à‹outàd a o d,àsu àu eà o ali eà za ti eàduà
VIème s. apr. J.-C. se lit en trois lignes, circonscrite par une couronne de laurier et deux croix 
(type JG), la prière KYPIЄΝ| BOHΘIΝ| MAPIA, Kύ ι àβοήθ ι Mά ια, « Seigneur, aide Maria ! ». 
Ensuite, on retrouve la seconde formulation sur une autre cornaline, plus ancienne (IIème s. 
apr. J.-C.), mettant en scène les personnifications de Fortuna  (Némésis) et de la Victoire, 
a e àleu sàatt i utsàusuelsà o eàd a o da e,àgou e ail,à oiffu eàe àmodius – ou kalathos 
– pou àlaàp e i e,àpal eàetà ou o eàpou àl aut e  ; la légende rétrograde KYPI ΝNЄMЄCIΝ
Є ЄHCON (type A1C),à ίαà έ σι685 ἐ σο , « Maîtresse Némésis, aie pitié (de moi) ! », 
complète la composition iconographique et agit indirectement comme « didascalie » 
i s iptio àetà egist eàfigu àseà o pl ta tà utuelle e t à àl i sta àd u àdisque en or monté 
su àu eàfi uleàe àa ge tàd époque byzantine – provenant de Hagyharsány (Hongrie / VIème-
VIIème s. apr. J.-C.) – représentant une personnage ailé auréolé tenant un sceptre cruciforme 
(croix manquante) dont la légende périphérique en deux parties le qualifie en tant 
u a ha geà APXANΓЄ[ ] ЄΝBO[HΘI]Ν– type A1C) [Pl. R, fig. 124]686. 

 
 
2.2. CONFIGURATION DES INSCRIPTIONS 
 
Les inscriptions sur les intailles et camées, quelle que soit leur configuration spatiale et la répartition 
des éléments alphanumériques sur la surface gravée (types A-J), se présentent sous différentes formes 
quant à leur développement orthographique : elles apparaissent sous forme de lettres seules, 
d i itiales,àd a iatio s,àdeàte esàe tie sà oi eàdeàfo ulesàplusà la o esà ota e tàda sàleà asà
de dédicaces ou de formules prophylactiques). Par souci de gain de place sur le support gravé – dit 
« contrainte de cadre »687 –, les éléments constitutifs de la légende peuvent également adopter la 
o figu atio àd u eà o t a tio àouàd u eà ase lo s u ilà eàs agitàpasàdeànexus ou de monogrammes. 
Κesà a iatio sà e à usageà da sà l pig aphieà pu li ueà – pour les titulatures notamment – sont 
respectées en glyptique – COS pour consul par exemple (voir n° 156 ci-dessus). 
 
2.2.1. INITIALES 
 
§1. Une grande majorité des lettres isolées ou des initiales reprennent des appellations (prénom, 
surnom, duo nomina, tria nomina) ou le symbole d « armoiries » (voir n° 178 ci-dessus) ; quelques rares 
asàseà f e tàsp ifi ue e tàauà egist eàfigu .àMais,à àl i sta àdesà o aies,àlesàlett esàisol esàso tà

                                                             
684 Voir SPIER 2007, p. 124 : " … à G eekà i s iptio à appeali gà toà theà saint (in the vocative, thus beseeching 
« help »)." 
685 3ème déclinaison, comme ό ις,à- ς. 
686 Voir GESZTELYI 2010, p. 106 ; 108, n° 5, pl. VII/2 [pl. coul.]. 
687 Voir BRUNEAU, BALUT 1997, pp. 105-106 (proposition 85). 
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également susceptibles de reprendre des marques de série ou des numéros de matrice, dans le cas 
des productions à grande échelle comme pour les pâtes de verre. 

235. CADES 1836, cl. 31, III, pl. F/43. BEAZLEY 1920, p. 25, n° 30, pl. 2 et 9 [Pl. 86, fig. 593] = BOARDMAN 
2002, p. 28, n° 30, pl. 6. ZWIERLEIN-DIEHL 1986, pp. 219-220, n° 590, pl. 106 [Pl. 27, fig. 179] : 
les pierres " a u esàd u eà lett eà isol eà taie t,à o eà leà so tà e o eàaujou d huià ta tà
d o jets,àp pa sà àl a a eàafi à ueà ha u à àpûtàt ou e àl i itialeàdeàso à o "688. Sur une 
gemme deàWü z u g,àleàpo t aitàdeàVespasie àlau àestàa o pag àdeàl i itialeàL (type A2). 
M eàs ilàs agitàd u eàp teàdeà e e,àlaàlett eài is eàse leàdeàfa tu eàt opàg ossi eàpou à
être confondue avec une marque de série ;à o eàleàsupposeàl auteu e,àilàs agitàdeàl i itialeà
d u eàappellatio . Cette caractéristique « grossière » au niveau de la taille de la lettre se 
retrouve sur un moulage de T. Cades (type A2) ainsi que sur un scarabée archaïque grec du 
début du Vème s. av. J.-C. (type A1) portant les deux la voyelle A et mettant en scène des 
thèmes guerriers (respectivement Ulysse et un hoplite :à àl i sta àdeàй.à) ie lei -Diehl, J.D. 
Beazley estime que "the letter A, very large, [is] oàdou tàtheàfi stàofàtheào e sà a e" ; dans 
le cas de la sa doi eàa haï ue,àl adjo tio àd u eài itialeà sulteà aise la le e tàd u à
ajout postérieur à la confection de la pierre, eu égard à la différence de traitement de 
l l e tà pig aphi ueà o pa àauà egist eàfigu .àDe même, la lettre I apparaissant entre 
lesàpattesàd u à he al (voir n° 178 ci-dessus) [Pl. 27, fig. 180] seà o p e dà o eàl ajoutàdeà
l i itialeàduàp op i tai eàetà o à o eàu eà« didascalie » ou un numéro de série, le même 
thème iconographique étant traité de manière anépigraphe sur un second moulage de T. 
Cades issuàdeàlaà eàs ieàd e p ei tes689. Ces initiales isolées pouvaient également être 
a u esà àpost io iàsu àleà e e sà fa eàB àdeàl i tailleà[Pl. 48, figg. 322a-b ; 81, figg. 558a-

b]690 à la manière des amulettes – voir n° 321 ci-dessous [Pl. 43, figg. 289a-b] ou des talismans 
(voir n° 163 ci-dessus [Pl. 19, fig. 122] et point 2.3.2.1. ci-dessous, §2 [Pl. 47, fig. 319]). Il est 
e àeffetà ota leà u ilà e isteàdiff e tsà asàd i taillesà à fo tio  d o e e tàouàdeàpo te-
bonheur qui exemplifient la réattribution d u eàpo t eàmagique à des intailles plus anciennes 
pa àl adjo tio àd u eàfo uleàésotérique au revers (voir n° 343 ci-dessous [Pl. 50, figg. 336a-
b]) ou directement en périphérie du motif iconographique (voir n° 320 ci-dessous [Pl. 43, fig. 
288]). Nousà à e ie d o sàda sàd aut esà asàd i itialesà voir nos 338 et 342 ci-dessous). 

236. AGDS I, 3, p. 21, n° 2217, pl. 193 [Pl. 27, fig. 181] : selon le thème iconographique gravé sur 
la gemme, on peut opérer une transition ua tà àlaà atu eàdeàl i itiale.àCetteàde i e,àda sà
certains cas marginaux, peut se référer à une appellation sousà laà fo eà d u à o à
sémantiquement en connexion avec le registre figuré. Ainsi en est-ilàd u eàsardoine du Ier s. 
av. J.-C. dont la représentation de Persée et jointe à la lettre P (type A2). La boucle ouverte 
deà etteàde i eàestàsus epti leàdeàfai eàpe se à u ilàs agitàd u àΓ l auteu às àestàd ailleu sà
trompé) alors que cela se révèle être une forme de « P »àt pi ueàdeàl po ueàrépublicaine 
comme nous le verrons (voir point 2.5. ci-dessous). Dans le cas qui nous occupe, le « P » 
reprend soit le registre figuré (Perseus), soit un surnom dérivé de cette même racine 
(Perseus, Perseo)691.  

237. AGDS I, 2, pp. 63-64, n° 924, pl. 106 [Pl. 27, fig. 182] : si le sens de lecture change (type AI1), 
laàsig ifi atio àdeàl i itialeà e àestàpasàfo e tàaltérée pour autant. Sur un autre exemple 
de buste, représentant le portrait d u eàpat i ie eàduàd utàduàIIème s. apr. J.-C. (sans doute 
Matidia)692, ce dernier est joint à l i itialeàP à titre de qualificatif se rapportant à Pietas (voir 

                                                             
688 Voir LE BLANT 1896, p. 206 
689 CADES 1836, cl. 14, II, pl. B/175. 
690 Voir HENIG, MCGREGOR 2004, p. 84, n° cat. 8.2, ill. 8.2. : la lettre, incisée avec une certaine maladresse, semble 
d u eà o fe tio àplusàta di eàouàplusàapp o i ati eà eà uiàfe aitàpe se à àu eàadjo tio àauà asàpa à as,à« à la 
va-vite »,àselo àl appellatio àdeàl a heteu àdeàlaàpie eàauà o e tàdeàlaàt a sa tio à ueàleà otifài o og aphi ueà
de la face A (acteur ou Génie de la Comédie, tenant un masque et un pedum). 
691 Voir SOLIN 2003, p. 557-558, et OPEL III, p. 133, « Perseus ». 
692 Voir AUBRY 2011b, p. 244, fig. 29, n. 110-112. 
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n° 20 ci-dessus) [Pl. 3, fig. 17],à aisài s ità àl ho izo taleà t peàáI1). Corrélativement, sur un 
plasma de l po ueà pu li ai e (Ier s. av. J.-C.), la représentatio àd u eà o eàd a o da eà
est accompagnée de la lettre F (rétrograde – type AI1). Cette lettre unique, elle, reprend sans 
doute aussi un qualificatif – e à l o u e eà eluiàde Fortuna – en rapport direct avec le 
egist eàfigu à laà o eàd a o da eà tant un attribut de la divinité)693. Bien que dans le cas 

des initiales il soit aléatoire, le sens de lecture peut aussi i flue àsu àl i te p tatio àde la 
lettre en tant que référence au propriétaire (« armoiries » ou noms « parlants »)694 ou en tant 
que « didascalie », surtout dans le cas de portraits ou de personnages mythologiques (voir n° 
165 et point 1.5.4.2. ci-dessus, §3 : décrochement par effet de parallélisme des initiales F | 

H)695.  
238.  ZWIERLEIN-DIEHL 1986, pp. 269-270, n° 819, pl. 142 [Pl. 27, fig. 183] : les initiales de type C 

elles-aussi,àe à appo tà ota e tàa e àdesàpo t aits,àseà f e tà àl ide tit àdeàlaàpe so eà
représentée. À témoin une pâte de verre du IVème s. apr. J.-C.ào eàduàpo t aitàd рo a eàetà
dont les deux lettres périphériques, H / F (rétrograde), disposées transversalement avec un 
léger décrochement dû à la « contrainte de cadre », l ide tifieàa e àe o eàda a tageàdeà
certitude (Horatius Flaccus).  

239.  WALTERS 1926, p. 112, n° 964, pl. XIV = MARTINI 1971, pp. 81-82 ; 140, n° cat. 101, pl. 20, fig. 
5 [Pl. 27, fig. 184]. AGDS III, Kassel, p. 212, n° 66, pl. 93 [Pl. 28, fig. 185] : consécutivement, 
da sà leà asà d appellatio sà e àduo ou en tria nomina, il est courant de voir apparaître la 
légende sous fo eàd i itiales,à a e àouà sa sà i te po tuatio .à ‹elà està ota e tà leà as,à
p e i e e t,à su à leà oulageà d u eà o ali eà itali ueà deà l po ueà pu li ai e, 
représentant une scène amazonomachique sur laquelle l pisode d á hilleà soutenant 
Penthésilée : la composition iconographique est jointe aux tria nomina L•V•F (rétrograde sur 
le tampon), de type A1. Ensuite, sans signes séparatifs, une autre appellation en tria nomina 
d u à t peà si ilai e (A2) orne un jaspe rouge des Staatliche Kunstsammlungen de Kassel : 
de a tàlaà ep se tatio àd u àBonus Eventus au caducée apparaissent les trois initiales T E R 
(rétrograde)696.àΚ espa e e tàe t eàlesàlett esài pli ueà u ilà eàs agitàpasàd u àu i ueàte eà
abrégé mais bel et bien de tria nomina. 
 

âàl i sta àdeà e tai esàappellatio sà duitesà àl i itiale,à esàde i esàpeu e tà t eà o pl t esàpa à
d aut esàdo esàa g esàtellesà ueàl i di eàde filiation ou le statut civique : 
240. VOLLENWEIDER 1972-1974, I, p. 7, pl. 7/14 ; II, p. 14, n. 13 [Pl. 115, fig. 809] = VOLLENWEIDER 

1960, pp. 138-139, n° cat. 1 ; 146, fig. 1. FURTWÄNGLER 1896, p. 236, n° 6466, pl. 45 = PANOFKA 
1851, pp. 456-457, n° 82, pl. II/33 [Pl. 28, fig. 186] :à l indice filiatif se présente presque 
e lusi e e t,àe àlati ,àsousàlaàfo eàd u à« F » pour filius/filia,àd u à« N » pour nepos ou 
d u à« S » pour soror,àp d àd u àp o àauàg itif, a g àleàplusàsou e tàluiàaussi.à“ ilà
est attesté des filiations directes à foison sur les pierres gravées – voir notamment n° 135 ci-
dessus : M•V RRI•Q•F [Pl. D, fig. 24] ; ou n° 102 : VIB-I ΝCΝF [Pl. 11, fig. 66] –, la particule N 
reprenant le petit-fils ne se retrouve, à ma connaissance, que sur une sardoine du IIème s. av. 
J.-C. issue de la collection du Mus eàd a tàetàd histoi eàdeàGe e :à u à usteàd u à jeu eà
homme « du peuple »à d ap sàM.-L. Vollenweider)697 est entouré du nom du propriétaire, T 

M•CA͡T•M•N (type A2), que l auteure restitue de façon erronée par T(itus) / T(iberius) M(arcus) 
Cat(o), M(arci) n(epos). ‹outà d a o d,à Marcus ne peut être un gentilice – à l i e seà deà
Marcius –, mais un prénom ou un surnom ; ensuite, le surnom Cato eàs appli ueà u àlaàgens 
Porcia et non à la gens Marcia, enfin, si lesàt oisàde ie sàte es,àduàfaitàdeàl i te po tuatio à

                                                             
693 Voir ibid., p. 244, n. 113. 
694 Voir SOLIN, SALOMIES 1994, p. 81 (gentilice Fortunius, Fortunatius) ; 334 (surnom Fortuna, Fortunalis, 
Fortunatus). Voir également point 1.6. de la Partie II. 
695 Voir également n° 348 ci-dessous. 
696 Voir n° 10 ci-dessus (iconographie des Boni Eventi). 
697 Voir VOLLENWEIDER 1960, p. 138. 
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notamment, peuvent être facilement restitués, les deux lettres initiales, quant à elles, sont 
plus difficiles à o p e d eàduà faità deà l a se eà to a teàd u à sig eà s pa atif (mais ne 
peu e tàseà appo te à àu à eàte eà ta tàdo àl « espace blanc »698 entre les deux). Le 
T doit avoir une fonction annexe ou externe à la filiation usuelle en quatre termes – pour 
laquelle le M se aità leàp o à duità à l i itialeàetàCA͡T le gentilice (Catius par exemple) – 
M(arcus) Cat(ius), M(arci) n(epos) :àilàestàe àl o u e eàsoitàlaà sulta te d u àajoutàta dif,à
soit un sigle (du fait de sa forme rappelant davantage la lettre « J »), soit une particule 
impliquant une interpellation (T pour tu ou tibi), « (À) toi, Marcus Catius, petit-fils de 
Marcus ! » et soulignant probablement un fonction de cadeau. Quant à la particule « S » pour 
soror,àelleàse leàpou oi às appli ue à àdeu àpie esàt ait esàpa à‹h.àPa ofka : la première, 
do tà j aià d j à pa l à oi à °à à i-dessus) [Pl. 25, fig. 167], peut hypothétiquement être 
restituée par LVCILIA PIERI S(oror),à aisàlaàd o st atio à estàpasà o ai a te,à o àplusà
que celle visant à interpréter S par serva ;àilàpa aîtàplusàse s àd à oi àdesàduo nomina (Lucilia 
Pieris). Un autre cas, encore davantage complexe à interpréter en apparence, est toutefois 
plus simple à restituer : deàpa tàetàd aut eàdeàlaà ep se tatio àd u eàfigu eà as uli eà ue, 
te a tàu eàg appeàdeà aisi àetàu àpa ie àauà outàd u eà a e, est inscrite la légende PHIL-OD 

/ AGI-L Q•S (type A2C) – que E.H. Tölken et J.J. Winckelmann a aie tà estitu àpa àl appellatio à
PHILOD(emos /-amus) AGILOS, et pour laquelle A. Furtwängler avait omis le signe séparatif. 
D ap sà‹h.àPa ofka,à uià oitàu eàda seuseàda sàleà otif iconographique, le S terminal se 
o p e dà o eàl a iatio àdeàsoror au génitif : Philod(emo) Agil(i) Q(uintus) s(orori) – ce 
ui,à g a ati ale e t,à aà au u à se s.à Deà fait,à Quintus devrait être au génitif, et ni 

Philodemo (génitif grec archaïque translittéré en latin) ni Agili (surnom ou qualificatif du 
personnage) ne sont des noms féminins. La partie Q•S – do tà l i te po tuatio à op eà
o eàu eàs pa atio àe àl a se eàd u à l e tàduà egist eàfigu à o eàe t eàPHIL-OD 

et AGI-L – se restitue donc comme Q(uinti) s(ervus).àΚeà esteàdeàl i s iptio  reprend le nomen 
deàl es la eàt a slitt àduàg e à ι ο σ ό ς en Philodespotus ou Philodamus, ce qui serait 
des noms idéaux – et attestés699 – pour un esclave) et un qualificatif en apposition qui se 
réfère moins à son activité (métier)700 u à une vertu nécessaire au jongleur ou au danseur, 
àsa oi àl agilit à agilis); et comme l i s iptio  complète directement le registre figuré, elle 

opère comme une « didascalie »àetàs a corde probablement au nominatif – Philod(espotes), 
agil(is), Q(uinti) s(ervus). O àpeutàajoute ,àpou à e fo e à etteàt a s iptio àdeàl appellatio à
o eà elleà d u à es la e,à ueà l i s iptio à P(H)ILOD se retrouve sur une dénomination 
d aff a hiàsu àu ào yx rubané de la collection Sommerville (Ier s. av. J.-C.) [Pl. 119, fig. 831]701 
:àtoutàautou àd u eàt teàd ápollo àappa aîtàlaàl ge deàPΧHΨILOD•ENNI•L•L,à ueàl auteu ,àD.à
Berges, restitue par P(h)ilod(ami), Enni(i) L(ucii) l(iberti) auàg itifàd appa te a e – « (Sceau) 
de Philodamus,àaff a hiàd Ennius Lucius » (gentilice et surnom attestés)702. Cette restitution 
est toutefois un non-sens : la particule L•L reprend, selon les canons épigraphiques, le 
prénom du maître, Lucius e tes,à aisàpasàsousàlaàfo eàd u àsu o .àΚ o do a e e tàdeà
l i s iptio à soulig eà gale e tà ueà leà g a eu à a aità pasà deà otio sà suffisa tesà
d o o asti ueà lati eà u à g e à peut-être ?) :à l a ie à o à deà l es la e,à e à l o u e eà
Philodamus ou Philodemos, se place o ale e tàe àfi àd i s iptio ,à(L.) Enni, L. l(ibertus), 
Philod(amus),à est-à-dire « (Sceau) de Lucius Ennius Philodamus, affranchi de Lucius ». 
Κ i s iptio àau aitàdo àd àseàp se te àai si : L•ENNI•L•L•PΧHΨILOD (voir n° 241 ci-dessous). 
La solution la plus convaincante – la particule L•L étant assurée de reprendre le statut et la 

                                                             
698 Voir n° 459 ci-dessous. 
699 Voir SOLIN 1996, pp. 232-233 (Philodamus) ; 418-419 (Philodespotes). 
700 Voir AMIRI 2016, pp. 36-39 : double mention du statut et de la profession dans la séquence onomastique 
servile. 
701 BERGES 2002, p. 30, n° 67, pl. 16. 
702 Voir SOLIN, SALOMIES 1994, p. 73, « Ennius » ; 354, « Lucius ». 
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référence au patronus – est de voir dans PΧHΨILOD•ENNI un double cognomen703, à savoir 
l a ie à su o à deà l aff a hià d i à deà so à idio eà d es la e à sui ià d u à se o dà
cognomen, latin, hoisiàpou àasseoi àlaà putatio àdeàl aff a hiàda sàlaàp ati ueà uotidie eà
et, en apparence, « gommer » la macula de son passé servile (voir Partie III, tableau 1.5.4.2., 
n° H). Pour faire bonne mesure et écho à Philod(amus), le surnom romain est lui aussi abrégé 
– Enni(anus)704. 

241. WALTERS 1926, p. 265, n° 2712 [Pl. D, fig. 21] : par extension – comme nous venons de le voir 
– les indices du statut social (esclaves et corrélativement affranchis) se présentent également 
sous la for eà d i itiales.à й à attesteà deu à pie es,à do tà l u e,à d j à t ait e,à po taità u eà
appellatio àd es la eàt pi ueàe à i àte esàsousàlaàfo eàd u eàd di a e (voir n° 208 ci-
dessus) [Pl. C, fig. 20] : STEFA͡N-O | T͡•HATILI•TI•S (type D1C), Stefano, T. Hatili Ti(–) s(ervo), 
« À Stefanus, esclave de T. Hatilius Ti(–) ». Une seconde gemme – une sardoine du British 
Museum – est ornée d u eà i s iptio à u ifo eà t peà н à ep e a tà u eà appellatio à
d aff a hi : L•NVNIVS•L•L / ME-N͡ES, L(ucius) Nunius, L(ucii) l(ibertus) Menes(theus /-tratus), 
« Lucius Nunius Menestheus / Menestratus, affranchi de Lucius »705.à âà l i sta à desà o sà
d es la es,àlaàpa ti uleàseà f a tàauàstatutàd aff a hiàs e p i eàpa àl i itialeàL précédée de 
celle du prénom de son maître, dont le asàauàg itifàd appa te a eàestàsous-entendu (dans 
notre cas, L•L). 
 

Diff e tesàaut esàfo ulesàso tà duitesà àl i itialeàduàfaitàdeàleu à a a t eà o u ment usité 
en épigraphie latine sous leur forme abrégée : 
242. FURTWÄNGLER 1896, p. 67, n° 1005. HENKEL 1913, p. 49, n° 359, pl. XVIII ; p. 79, n° 788, pl. XXXI. 

GRAMATOPOL 1974, p. 46, n° 98, pl. V. MCCANN 1968, p. 182, § j., pl. XCII [Pl. 28, fig. 188] : ainsi 
en est-il notamment des dédicaces et autres acclamations à des divinités ueàl o à et ou eà
su à lesà a eau à talli uesà à fo tio à d e -voto. Κaà plusà f ue teà d e t eà ellesà
l a la atio à àΘupite àleà‹ s-bon et le Très-grand, I(ovi) O(ptimo) M(aximo), qui apparaît 
sur les bagues sous la forme I O M ou I•O•M, en ligne ou disséminé autour du registre figuré à 
l e e pleàd u eàagateàdeàl á ad ieà ou ai eà etta tàe às eàΘupite , tenant dans ses 
mains respectivement un sceptre et une personnification de la Victoire, assisàe àfa eàd u à
aigle rétrocéphale perché sur le foudre. Un aut eàe e pleàd a la atio àa g eà ousàestà
fourni par une cornali eàdeàCastlesteadsà Cu e la d ,à ueàl auteu àesti eà ep se te  les 
bustes de Septime Sévère et de ses deux fils (Caracalla et Géta), le premier couronné du 
modius et personnifiant Sérapis, les seconds radiés – ilàs agitàda a tage,àselo à‘.àVe ie s706, 
d u eàt iadeàasso ia tàsi ple e tà“ apisàau àDios u es.àDans le registre inférieur apparaît 
la formule ЄΝZ [inversé] C uià ep e dàl logeàEICΝZEYCΝCAPA IC ou CEPA IC [Pl. 28, fig. 
187]707, « Un (et identique) sont Zeus et Sérapis ! » (voir n° 126 ci-dessus). La composition 
iconographique générale est identique aux sceaux impériaux figurant les trois Augustes et 
datant de la première décennie du IIIème s. apr. J.-C. (voir n° 124 ci-dessus). En lien avec 
l i o og aphieài p iale,àetà elati e e tà à l i te p tatio ài o og aphi ueàdeàlaà o ali eà
publiée par A.M. McCann, il est cependant troublant de constater que sur différentes pierres 
du IIème s. apr. J.-C., le nom de Severus (en latin ou translittéré en grec) apparaît. On peut 
notamment citer une cornaline provenant du National Museum de Copenhague708 sur 
laquelle le buste du dieu, portant le kalathos et le corne de bélier, est joint au nom propre 
SEV/ERVS (type A1C) [Pl. 58, fig. 397]709, ou encore laàfigu eàd u à“ apisàt a tàsu àu eà

                                                             
703 Voir FABRE 1981, p. 107. 
704 Voir SOLIN, SALOMIES 1994, p. 326. 
705 Voir AUBRY 2009, p. 314, fig. 4, n. 18. 
706 Voir VEYMIERS 2009, p. 359, n° VI.DA 11, pl. 66. 
707 Voir PHILIPP 1986, p. 55, n° 55, pl. 15. 
708 Voir VEYMIERS 2009, p. 349, n° VI.BA 5, pl. 60. 
709 Ibid., p. 349, n° VI.BA 5, pl. 60. 
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seconde cornaline, provenant des Staatliche Kunstsammlungen de Kassel, et accompagnée 
de la légende CЄY|HPOY (type A1C également) [Pl. K, fig. 77]710. Toutefois, comme le pense 
R. Veymiers711,àilàs agitàà chaque fois du nom du propriétaire – l i s iptio à ta tà t og adeà
et,à da sà l u à desà as,à formulée auà g itifà d appa te a eà – età o à d u eà « didascalie » 
s appli ua tàauà usteàdeàl e pe eu àSeptime Sévère en Sérapis. 

243.  AGW I, pp. 76-77, n° 160, pl. 28 [Pl. 28, fig. 189] : Par extension – en lien direct avec les 
acclamations, les invocations ou les prières – la formulation indiquant une fonction votive 
est aussi abrégée, comme en attestent deux gemmes (voir n° 280 ci-dessous) [Pl. 35, figg. 
231-231bis] et quatre anneaux métalliques (trois en argent et un en bronze) déjà mentionnés 
(voir nos 52 et 207 ci-dessus) [Pl. 6, figg. 34-34bis ; pl. 24, fig. 163] pour lesquels les lettres D 
(pour dat), D D (pour dono dedit) et V•C (pour voti compos àe àfi àd i s iptio àsoulignaient 
l utilisatio à desà aguesà o eà e -voto (voir n° 207 ci-dessus : I.O.V.C [Pl. 24, fig. 163]). 
Toutefois, ces abréviations usuelles ne sauraient impliquer automatiquement que la pierre 
a aitàeuà àdessei àd t eà o sa eà àlaàdi i it .àái si, sur une sardoine du milieu du Ier s. av. 
J.-C., la double initiale apparaît jointe à un signe séparatif – qui est le canon épigraphique de 
cette abréviation sur les inscriptions publiques apparaissant sur les autels notamment712 – en 
marge de la représentation d u eà di i it à a ueà a haïsa te : D•D (inscription 
endommagée). E. Zwierlein-Diehl a aitàesti à u o àpou aità à li e dono dedit – le thème 
iconographique correspondant à la divinité prétendument honorée. Toutefois, depuis lors, 
l auteu eàa émis des doutes quant à cette restitution, le groupe iconographique dont est issu 
laàpie eà ta tà ajo itai e e tàa o pag àd appellatio s ; de plus, la taille des lettres incite 
da a tageà àpe se à u ilàs agitàen effet de simples duo nomina. Notons au passage que, à 
l i sta àdeà uel uesàaut esài s iptio sàsu àpie eàg a e713, la légende D•D est ambilisible : 
on peut la déchiffrer autant sur le tampon (type A1) que sur le moulage (type A2). 

244. BOARDMAN, SCARISBRICK, WAGNER, ZWIERLEIN-DIEHL 2009, p. 229, n° 511. VOLLENWEIDER 1984, p. 
pp. 190-192, n° cat. 313, ill. 313 ; pp. 198-199 (pl. coul. intercalaire)  [Pl. G, figg. 46-47]. HENKEL 
1913, p. 13, n° 84, pl. IV [Pl. 28, fig. 191] : de même so tàa g esàouà duitesà àl i itiale les 
références à une mention légale, une norme officielle ou un organe décisionnel dont le canon 
épigraphique est usuellement reconnu au travers des documents publics (décrets, lois, etc.). 
Dans le cas des pierres gravées, cela est extrêmement rare, étant donné la portée davantage 
en écho à la sphère privée. Toutefois, comme dans le cas de mentions de magistrature, une 
o i atio à ouà u eà e o aissa eà pu li ueà peu e tà aloi à auà po teu à d u eà ge eà laà
o fe tio àd u à ijouà o o atif àl e e pleàduà oulage de T. Cades issu de la collection 

Nott sur laquelle apparaît la norme abrégée EX SC, ex s(enatus) c(onsulto) (voir n° 224 ci-
dessus) [Pl. 25, fig. 169]. La seconde partie, SC, apparaît avec un signe séparatif (S•C) sur un 
onyx de la collection Merz datant du début du IIIème s. apr. J.-C. : ce dernier està àl effigieàdeà
l e pe eu àCa a allaàlau àde a tàleà isageàdu uelàaà t àajout àtardivement une enseigne 
portant la marque prétendument du Sénat. Selon M.-Κ.àVolle eide ,àilàs agitàd u às oleà
chrétien – e àl o u e eàu àlabarum – portant les initiales de Sanctus Constantinus sous 
l gideàdu uelàl ide tit àduàpo t aitàaà t àd tou à àpa ti àdeàl po ueàpal o h tie e. Une 
autre norme apparaît elle-aussi sous sa forme canonique sur un second onyx datant de la 
Renaissance issu de la collection Marlborough. Il met en scène un combat de cavaliers au-
dessus duquel flotte un étendard portant la mention S•P•Q•R, Senatus Populusque 
Romanus. Pa àe te sio ,àso tà gale e tà duitesà àl i itialeà e tai esàtitulatures des légions 
– o àpasàdeàl a iatio àlegio par L ou LEG mais des indices complémentaires – sur plusieurs 
bagues talli ues.àCito sàl e e pleàdeàdeu àa eau àe ào ,àl u àt ou àp sàdeàMayence 
(voir n° 18 ci-dessus) [Pl. 28, fig. 190],àl aut eàprès de Cologne, pour lesquels le numéro de la 

                                                             
710 AGDS III, Kassel, p. 243, n° 179, pl. 110 = VEYMIERS 2009, p. 285, n° II.AB 9, pl. XIII. 
711 Voir ibid., p. 216. 
712 Voir CIL I, n° 184 ; XIV, n° 2568, et CAGNAT 1914, p. 253. 
713 Voir n° 162 ci-dessus. 
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l gio àestàsui iàdesài itialesàdeàsaàtitulatu e.à“i,àda sàleàp e ie à as,àl i s iptio àe àt oisàlig esà
▲C▲A▲Ν| LEG▲X͞X͞II | P▲P▲F (type G),  c(ustos) a(rmorum) leg(ionis) XXII P(rimigeniae) P(iae) 
F(idelis), faità f e eà àu àa u ie à ouà aît eàd a es àdeàlaàXXIIème Légion Primigenia Pia 
Fidelis aux alentours de 96 apr. J.-C., le second cas, lui, se rapporte à un optio de la Ière Légion 
Minervia Pia Fidelis :à su à laà o du eàd un chaton circulaire, séparé du registre principal – 
Minerve – par un cercle de grènetis à demi-effacé, est incisé la mention OPT•LEG•I•M•P•F◌ 
do tàlaàpo tuatio àte i aleàestà o pos eàd u eàso teàdeà osetteà à i àpoi ts. 

245. BOUSSAC 1992, p. 174, n° cat. AE 29, pl. 66. AGDS I, 3, p. 52, n° 2419, pl. 218 [Pl. 29, figg. 192-
193] : enfin,àe àde ie àlieu,àu eàsi pleài itialeàpeutàseà f e ,à àl i sta àdesà o aiesàouà
desàs eau àpu li s,à àu à u oàdeàs ieàouà àl i di atio àd u e matrice dans le cas des pâtes 
de verre produites en série. Ainsi, sur un sceau délien datant du IIème – Ier s. av. J.-C., la 
ep se tatio àdeàl á t isàd Éph seàest-elle jointe, dans le registre latéral gauche, à la lettre 
 :à etteàde i eà leàp o a le e tàleà u oàdeà at i eàd u àt peàsigillaire stéréotypé. 

Or, sur un jaspe rouge daté stylistiquement entre le Ier s. av. J.-C. et le Ier s. apr. J.-C., et 
conservé à la Staatliche Münzsammlung de Munich, apparaît la même lettre en marge de la 
ep se tatio à d u à ha eau,à a i alà s olisa tà u eà e tuà h eà auà possesseur de la 

gemme – à savoir la sobriété da a tageà ueà l e du a e. Le matériau utilisé – le jaspe – 
devait renforcer la fonction prophylactique du type iconographique ui,à àl i sta àdeàlaàfigu eà
de Méthé (voir n° 222 ci-dessus) [Pl. G, fig. 43], devait prémunir le porteur des effets de 
l i esse.àConséquemment, la lettre  ne peut être comprise ni comme une didascalie – 
autant les racines sémantiques grecque ( ά ος) que latine (camelus) ne correspondent à 
cette initiale –,à ià o eàl a iatio àd u eàfo uleàapotropaïque (comme UINO). 

 
§2. й à a geàdeà esàdiff e tesà atu esàd i itialesà appellatio s,à« didascalies », numéros de série, 
filiation, fonction, magistrature, norme), il est nécessaire de revenir sur la fonction symbolique de 
e tai esàd e t e elles, en particulier sur les camées à texte des IIème et IIIème s. apr. J.-C. – voire IVème s. 

apr. J.-C. (voir n° 412 ci-dessous) – qui offrent un échantillonnage de gemmes original mais 
relativement marginal, circonscrit autant dans le temps (deux à trois siècles), dans le matériau utilisé 
(onyx, sardonyx, nicolo) que dans la technique spécifique de gravure en relief caractéristique des 
pierres fines en camée. 

246. HENIG 1990, pp. 10-14, n° 3-23, pl. I (pl. coul) [Pl. 88, figg. 604-605] : il existe une variété 
pa ti uli eàdeà a esàdeàl po ueà o ai eà[" … àdati gàf o àtheà‘o a àpe iod,à … "714] qui, 
hormis une quelconque symbolique nuptiale (voir n° 412 ci-dessous : Є) [Pl. 63, fig. 432] ou 
magique (voir nos 338 et 342 ci-dessous : lettres et ΦΝ I) [Pls. 48-49, figg. 322a-b ; 332], 
révèlent une teneur ou un sens métaphorique qui fait encore débat.à Ilà s agitàdeàge esà
o esàpu e e tàetàsi ple e tàd u eài itialeàu i ueàa e àpa foisàl adjo tio àd u à otifà
décoratif en périphérie de la surface sculptée :àtelàestàd ailleu sàleà asàd u ào àp o e a tà
vraisemblablement de Jordanie et sur lequel apparaît la lettre T circonscrite dans une 
ou o eàdeàlau ie .àΚ auteu àduà atalogueàdeàlaà olle tio àCo te t,àM.àрe ig,àesti eà ueàlaà

pierre, prise comme un tout, devait être sertie dans un anneau ou un pendentif "as the initial 
lette à ofà aà s eethea t sà a e". Mais ces initiales uniques, apparaissant sur des camées 
distincts, peuvent également former un groupe de lettres qui, montées en collier et selon 
l o do a e e tà da sà le uelà o à lesà a a ge,à o pose tà desà o sà p op es (comme 
B/Є/P/Є/N/I/K/[Є],àpou à ί , « Bérénice », dans le cas des gemmes Content nos 12-19), 
des personnifications ou des vertus (Є/Y/N/O/M/I/A, ὐ ο ία,à« justice, équité », pour les nos 3-
6 et 9-11). Toutefois, là où le bât lesse,à està auà i eauàdesà lett esà suppl e tai esàdeà
chaque ensemble distinct de camées – , Ʊ et K dans le groupe de ί  (nos 20-22), Z et 
I dans celui de ὐ ο ία (nos 6-7). Ce à quoi A. Krug715 oppose une autre théorie qui consiste à 
estimer que chaque lettre sous-e te dàu eàfo uleài te pellati eà souhait,àappel,à œuà– voir 

                                                             
714 Voir HENIG 1990, p. 6. 
715 Voir KRUG 1995, p. 60, n° 39, commentaire. 
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n° 412 ci-dessous) ; ainsi, la lettre Є reprendrait ὐ ύ ( )ι, àl i sta àduàZ qui se rapporterait 
à ήσαιςàouàK à α ή. Une troisième hypothèse – qui me paraît également plausible – serait 

de combiner les deux restitutions proposées par M. Henig et A. Krug afin de tendre à une 
relecture de la quasi-totalité desà a esà pa àe se leàdisti t àpa àleàt u he e tàd u eà
formule augurale davantage complexe : en effet, les groupes de gemmes constituant des 
noms propres pourraient se voir enrichis d u eàfo eà e aleàdo tà l i itialeà eàse aitàpasà
et a h eàdesà a a t esà o posa tàl appellatio  do àpasàd i p atifà ὐ ύ ( )ι à partir 
deàl u àdesàЄ deàl e se leàCo te t,à os 12-19). Ainsi, à B/Є/P/Є/N/I/K/[Є] serait susceptible 
d t eàadjoi tàl u eàdesàt oisàlett esàadditio ellesà , Ʊ et K), à savoir le K de α ή (« Ma 
belle Bérénice ») à l i sta à d aut esà fo ulesà attest esà su à lesà a esà à te teà plusà
conventionnels t peà G à o à l t eà ai à està e tio à o e tà auà o atif ( ЄIЄ716 

KA H717 ou AI IAΝ | KA H718 – voir n° 455 ci-dessous .à йtà da sà l aut eà e se ble, à 
Є/Y/N/O/M/I/A, en tant que nom propre719, pourrait être associée la lettre Z supplémentaire 
l aut eà ta tà u à I à pou à ήσαις, « Eunomia, puisses-tu vivre (heureuse) ! » ; ce qui 

engendrerait une similitude avec diverses autres formules augurales combinant à ZHCAIC 
soit des appellations comme Leontios et Asteria (pour laquelle une tradition répandue sur les 
gemmes,àissueàd u eàaltération phonétique en lien avec la prononciation antique, veut que 
la terminaison masculine soit amuïe en ЄONTI(Є) – voir n° 385 ci-dessous)720, soit des 
compléments de manière (qualités, vertus – voir point 1.5.4.1. ci-dessus, §2 : ЄYTYX-I MA-

KAPI), soit des impératifs de verbe, parfois substantivés, commençant par le préfixe ὐ-, 
comme Eugenios et Eustathios (voir n° 227 ci-dessus et n° 268 ci-dessous : formes ЄYΓЄNΧЄΨI 
ou ЄYΓЄNIΧЄΨ721, respectivement ЄYCTAΘIΧЄ) ou ЄYCTAΘΧЄΨI)722.àO ,ài o ieàduàso t,à estàsu à
cette même particule que s appuie la structure lexicale du nom Eunomia (dérivé 
sémantiquement de ὐ ο έ ) ! : cela implique que, assimilé à une qualité, ce substantif – 
ayant valeur de complément de manière au datif eàd i a tàpasàdeà l adje tifà ὔ ο ος – 
s i t g eà aise la le e tàà la formule augurale Є/Y/N/O/M/I/A/I Z(HCAIC), ὐ ο ίᾳ ήσαις, 
« Puisses-tu vivre avec équité ! ». Le caractère I, figurant sur le camée surnuméraire et 

                                                             
716 Translittération du vocatif grec ou latin du cognomen Leius / Leia (OPEL III, p. 22, « Leius ») ui,à àl i sta àdeà

ί , est restitué avec une altération de la terminaison de la 1ère déclinaison (Є, respectivement pour H et A 
de ία). Voir point 2.3.3.1 ci-dessous, §2. 
717 Voir LE BLANT 1896, p. 51, n° 135. 
718 Voir RICHTER 1971, p. 81, n° 403, fig. 403. 
719 Voir LGPN II, p. 179 ; III, A, p. 170 (IIème-IIIème s. apr. J.-C.)  
720 Ilàe àestàdeà eàdeàl i p atifà ὐ ύ ιà ui,à àdeà a esàe eptio sàp s, se p se teàsousàlaàfo eà ὐ ύ ι,àlaà
phonétique primant sur la syntaxe. Il existe sinon trois cas particulier :àtoutàd a o dàu eàagateàduàIIIème s. apr. J.-
C. provenant vraisemblablement de Carie (voir n° 455 ci-dessous : AYP• A IANH•ЄYTYXЄIΝAN Є I [Pl. C, fig. 16]), 
do tà laà fo eà s ta i ueà està si ilai eà à laà l ge deà d u eà sa doi eà p o e a tà duà Ca i età u is ati ueà deà
l á ad ieà‘ou ai eà GRAMATOPOL 1974, p. 102, n° 845, pl. XL) sur laquelle la forme verbale est orthographiée à 
l ide ti ueà [E]IBICΝEYTYXEIΝ O ONA à ie à ueà etteàde i eàpie eàsoitàsuspe t eàd t eà ode e ;  enfin un 
a eà àte teàdeàlaà olle tio àCo te tàp o e a tà gale e tàd ásieàMineure (IIIème s. apr. J.-C.) sur lequel la forme 

verbale est à nouveau complète et jointe à un complément de manière au datif dont la terminaison a été amuïe 
du fait de la « contrainte de cadre » (on remarque une gravure plus tassée des quatre dernières lettres [ ЄXI] 
o eàsiàl a tisa àa aità al évalué la longueur du mot proportionnellement à la place sur le support à graver) : 
ЄYTYXЄIΝ|ΝЄN Є ЄXI, ὐ ύ ι ἑ ῖ, « Puisses-tu avoir de la chance de manière continuelle », "May you 
have good fortune, always!" [Pl. 88, fig. 606]. Voir HENIG 1990, p. 18, n° 32, pl. I (pl. coul.). Les deux intailles 
antiques étant contemporaines et issues du même creuset archéologique (Asie Mineure), elles mettent en 
e e gueà l oppositio à e t eà leà pa ti ula is eà pho ti ueà deà laà koinè grecque et la tradition épigraphique de 
l O ide tà o ai ào àlaàte i aiso àdeàl i p atifàestà o t a t e.àVoi à gale e tàAUBRY 2011b, p. 240, fig. 12, n. 
27-28 ; 30. 
721 Adjectif ὐ ής au datif de manière ( ὐ ῖ) ou nom propre au vocatif avec amuïssement de la diphtongue 
finale. 
722 Nom propre au vocatif, adjectif ὐσ αθής au datifàouài p atifà ὐσ αθ ι. Voir MASSON 1997, p. 60 = MASSON 
2000, p. 267. 
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remplissant la fonction de iota souscrit, reste subséquemment non-amuï, ce qui est très 
inhabituel en ce qui concerne les pierres gravées impériales. Sur ces dernières, la terminaison 
des noms de la première déclinaison est le plus souvent au nominatif ou au vocatif sous sa 
forme complète (ACTЄPIA – voir ci-dessus), mais est le plus souvent altérée, à de rares 
occasions au vocatif (ΓA ATIΝ MAKE ONIƱ ZHCAIC, « Galatia, puisses-tu vivre (heureuse) 
avec Macedonios ! »723) mais souvent au datif (voir n° 200 ci-dessus : QVINTVS MARTIN(A)E) ; 
elleà estàe àtoutà asàaucunement flanquée d u eàfle io  sous-entendue dans la formulation 
manuscrite et dans le champ lexical des désinences (le iota appa aîtàpas dans sa forme 
souscrite dans les inscriptions des pierres gravées – voir n° 364 ci-dessous : M / A |ΝCΝ /ΝƱ, 
Mάσῳ). L adjo tio àdeà eà a a t eàg a ati ale e tàsous itàt oig eàda a tageàd u à
particularisme marginal sur ce type de camées groupés en ensemble homogène et 
interdépendant, et où chaque lettre – même la plus infime – participe des éléments d u à
puzzle le plus exhaustif possible. Cette forme du datif sans altération du substantif n està
toutefois pas un unicum,à ie à u elleà appa aisseàuniquement que su àdeu àa eau àd o à
hellénistiques remontant au IVème s. av. J.-C. (voir n° 79 ci-dessus : K EITAI PON, « Cadeau 
à Kleita » [féminin, première déclinaison], XAIP Ν |Ν T IΝ P |IΝ Χ…), « J app ieà eà adeauà
…  » [neutre, deuxième déclinaison], ainsi que sur une cornaline du Kunsthistorisches 

Museum de Vienne (fin Ier s. av. J.-C. – début Ier s. apr. J.-C.) où la translittération ERMEI, Ἑ ῖ, 
sous sa forme génitive complète (voir n° 398 ci-dessous).  
Enfin, pour conclure relativement au premier ensemble de camées traité (« groupe de 
Bérénice »), les initiales  et Ʊ inusitées, elles, s i t g e tà aise la le e tà àu eàde iseà
sibylline de portée galante, articulée autour de ί à α ή,àetàdoi e tà o siste àe àdeu à
éléments syntaxiques supplémentaires dont le déchiffrement demeure malheureusement 
obscur. 
 

2.2.2. ABRÉVIATIONS 
 

§1. Le support gravé des intailles et camées étant limité spatialement (contrainte de cadre), le recours 
aux abréviations pour raccourcir la formulation tout en préservant laà la t àdeàl ajoutà pig aphi ueàestà
très courant sur les pierres fines. Da sà etteà pa tie,à l a e tà se aà do à p i ipale e tà su à lesà
abréviations par « suspension » :à leà o eàdeàlett esào isesàpeutàs appli ue à àtoutàouàpa tieàdesà
caractères du mot à l e eptio àdeàl i itialeà pa àe e ple,àἀ αθόςàs a geàauta tàA que AΓA)724. 

247. BOUSSAC 1992, p. 13, n° cat. SP 3, pl. 2 [Pl. 29, fig. 195] : en restant dans le domaine des 
s eau ,àilàestàu à asào àl i s iptio àpeutà t eàa g e : celui des « armoiries »  de cités-états. 
ái si,à o eà ousàl a io sàd j à uà oi à °à à i-dessus) [Pl. 29, fig. 194], le sceau de la cité 
d Éph seàauàt peàdeàl Artémis poliade était orné, deàpa tàetàd aut eàduà egist eàfigu , des 
lettres E et Φ (type C) pour Ἐφ σί 725. Deà e,àleàs eauàdeàl îleàdeàM ko os,àauàt peà
« monétaire »àdeàlaàg appeàdeà aisi àa ost eàd u àg ai àd o ge,àestà joint à l i s iptio àdeà
type CGI M / Y | K / O ( ο ί )726. 

248.  SENA CHIESA 1966, p. 252, n° 654, pl. XXXIII ; 320, n° 911, pl. XLVI [Pl. G, figg. 48-49]. AGDS I, 
2, p. 77, n° 1009, pl. 114 [Pl. 29, fig. 196] : dans le cas des appellations – qui peuvent se 
présenter sous la forme de simples initiales (voir n° 239 ci-dessus) – le recours aux 
abréviations est également attesté de manière assez récurrente sur les gemmes. Ainsi autant 
les duo et tria nomina, tels que L•NAEΝ /Ν QVI, L. Nae(vius) Qui(etus ou al.)727, que les 
appellations simples (gentilice, surnom ou nom diacritique comme APPV͡L pour Appuleius / 

                                                             
723 LE BLANT 1896, p. 69, n° 184bis. 
724 Voir OIKONOMIDES 1974, p. 21. 
725 Voir BOUSSAC 1988, p. 316, n. 30. 
726 Voir LESCHHORN 2009, p. 173. 
727 G.à“e aàChiesaà estitueàl i s iptio àdeà a i eàe o eàL / NAF / QVI (type B2), en marge de la représentation 
d u àa he àage ouill . 
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Appuleianus728 (type A2 – voir n° 470 ci-dessous : Q / APPV͡L ?) ou ΘA , pour Thales / 
Thallus)729 sont légion. Une part non-négligeable est cependa tàlaiss eà àl i te p tatio àetà à
la restitution des terminaisons desàd o i atio s,à à l i sta àd u àpo t aitàsu àsa doi eàduà
Kunsthistorisches Museum de Vienne, datant du milieu du Ier s. av. J.-C. [Pl. 29, fig. 197]730, 
do tà l ide tit à duà pe so ageà ep se t à està d fi ieà pa à lesà duo nomina inscrits sur la 
bordure médiane (type A2), C•AVFI. Il faut toutefois convenir que le gentilice abrégé ainsi est 
sus epti leàd t eà o pl t àpa àplusàdeàdi -huit gentilices attestés allant de Auficius à Aufius, 
en passant par Aufidius et Aufillenus731, la restitution par Caius Aufus (au génitif 
d appa te a e àp opos eàpa àl auteu eà ta tàpasàattest eàda sàlesà e ueilsào o asti ues 
(voir n° 487 ci-dessous). Cette particularité se retrouve sur un autre portrait de la République, 
daté stylistiquement vers la fin du IIème s. av. J.-C., sur lequel le buste est joint aux duo nomina 
N•CLAV (type A2), non plus situés devant le visage mais derrière la tête [Pl. 2, fig. 13 ; 30, fig. 
198 (copie)]732.à Κ a iatio à CΚáVà peutà ep e d eà lesà ge tili esà Claudianus, Claudius, 
Claunius, Clausius ou Clavius733, le nomen Clavenius data tàplut tàdeàl й pi e734. 

249. AGDS IV, Hannover, p. 232, n° 1198, pl. 162 [Pl. 30, fig. 199] : toutefois, si les prénoms sont 
usuelle e tà duitsà à l i itialeà en lien avec un gentilice – comme dans les deux cas 
précédents – ouà touteà aut eà fo eà d appellation (voir n° 240 ci-dessus), il est un cas 
particulier sur une sardoine conservée au Kestner-Museum à Hanovre : en marge de la 
ep se tatio àd u eà h eàseà a a tàau-dessusàd u àpal ie àso tài s ites,àda sàleà egist eà

médian, les lettres CN. Elles reprennent vraisemblablement un prénom seul, Cnaeus en 
l o u e e, usuellement abrégé par deux lettres en épigraphie latine. Ces dernières, 
toutefois, sont de par leur sens de lecture (type AI1) en rapport direct avec le registre figuré 
(voir n° 237 ci-dessus) ;à o ,à sià l i s iptio à CN ne se réfère pas directement à la racine 
sémantique de la chèvre (capra), elle peut cependant reprendre le prénom du propriétaire 
dont le thème iconographique se rapporte aux « armoiries » familiales, donc par extension 
au cognomen Capra attest ,àd ap sàVa o à Économie rurale, II, 1, 10), chez la gens Annia. 
Cette logique onomastique pourrait ainsi expliquer la raison pour laquelle seul le prénom du 
possesseur est apposé sur la gemme, le registre figuré se suffisant à lui-même pour 
compléter la dénomination (Cn. Annius Capra). 
 

Ilàe isteà epe da tàd aut esà as,àsu à lesàpie esàg a es,àpou à les uelsà lesà te esàso tàa g s, 
notamment les magistratures, les formules verbales stéréotypées ou les exemples de réductions 
orales passées en langue (les acclamations en particulier) : 
250. WALTERS 1926, p. 265, n° 2708 [Pl. D, fig. 22] : sur les pierres gravées, les mentions des 

magistratures sont, pour la plupart, abrégées selon les canons épigraphiques usuels. Ainsi, le 
titre de consul est-il contracté COS – voire CO en cas de « contrainte de cadre » (voir n° 156 
ci-dessus) [Pl. 18, fig. 114] – sur la plupart des gemmes faisant apparaître cette titulature 
(voir n° 36 ci-dessus), et imperator, IMP, cela autant sur les pierres gravées (voir n° 37 ci-
dessus) [Pl. 4, figg. 24-25] que sur les a eau à talli uesà àl e e pleàd u eà agueàe ào ,à
mise au jour à Colchester, figurant les empereurs Marc-Aurèle et Lucius Verus adjoint à 

                                                             
728 Voir OPEL I, pp. 67-68, « Appuleianus (surnom) et « Appuleius » (gentilice et surnom). 
729 Voir AUBRY 2009, p. 314, n. 14 : jaspe vert sur lequel est gravé une personnification de la Virtus Augusti. Un 
affranchi du nom de Thallus est attesté à Aquilée (INSCRAQ,à °à ,àai sià u u à e tai àL. Qu(inctius /-inctilius) 
Thal(es) sur une estampille (ZACCARIA 1993, p. 147, n° 55). 
730 ZWIERLEIN-DIEHL 2007, p. 400, n° 405, pl. 90. 
731 OPEL I, p. 94, et SOLIN, SALOMIES 1994, p. 26. 
732 ZWIERLEIN-DIEHL 1986, p. 93, n° 138, pl. 29 (pâte de verre) = FURTWÄNGLER 1896, p. 97, n° 1874, pl. 18 (original 
en sardoine) = VOLLENWEIDER 1972-1974, I, p. 11, pl. 11/11 ; II, pp. 17-18 [Pl. 2, fig. 13]. 
733 Ibid., p. 56. 
734 OPEL II, p. 62, « Clavenius ». 
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l i s iptio à t og adeàIMP)735. Toutefois, cette dernière abréviation ne saurait être restituée 
par imperator en toute circonstance : sur un nicolo des IIème-IIIème s. apr. J.-C., de la collection 
du Museo Nazionale Romano à Rome, est figuré un buste de Sérapis au-dessusàd u àglo eàetà
d u eà ase.àDa sà lesà egist esà dia sà lat au à t peàá àestà i s iteà laà fo uleàaugu aleà
S•IMPΝ /Ν •DTS, S. Imp(–), d(i) t(e) s(ervent), « S. Imp(–), que les dieux te protègent ! », pour 
laquelle la première partie est interprétée par R. Veymiers comme les duo nomina du 
p op i tai eà uià solli iteà l aideàdesàdieu àplut tà ueà o eà laà e tio àd u eà titulatu eà
impériale comme cela est attesté dansàl Histoire Auguste736 – ie à ueàl o àpuisseàd dui eàduà
registre figuré une restitution telle que, par exemple, S(erapis) Imp(erator) impliquant que le 
pat i eàestàl i a atio àdeà la divinité àl i sta àdeàNéron salué comme nouvels Hercule et 
Apollon (voir n° 288 ci-dessous). On peut toutefois objecter à la relecture de R. Veymiers le 
faità u ilà e isteà au u à ge tili eà o e ça tà pa à Imp(–), mais uniquement des 
cognomina737. Sur une cornaline du British Museum, un troisième type de titulature apparaît, 
en lien avec une formule de salutation : V͡A | L•CESTVS | PR, Va(le), L. Cest(i)us, pr(aetor) : il 
s agitàd u à ijouà o o atifà oi à os 223-224 et n° 244 ci-dessus), dans ce cas précis se 
référant spécifiquement à une étape du cursus honorum que le porteur, L. Cest(i)us, vient de 
franchir. Κeàfaità ueàlesàdeu àp e i esàlett esàseàp se te tàd u eàpa tàsousàlaàfo eàd u à
nexus et,àd aut eàpa t,àsu àu eàlig eàdiff e teà ueàlaàsuiteàdeàl i s iptio à L•CESTVS), incite 
àpe se à u ilàs agitàdeàdeu àte esàdiff e ts,àsa sàlie ào o asti ueà– on ne peut restituer 

ce texte de type G par des duo nomina « seconde manière », alliant nomen et cognomen, tels 
que Val(erius) Cestus, tous deux attestés respectivement comme gentilice et surnom. 

251. PHILIPP 1986, p. 41, n° 28, pl. 6. SENA CHIESA 1966, p. 417, n° 1532, pl. LXXVII [Pl. 30, figg. 200-
201] : comme ce futàd j àleà asàp de e t,àlaà e tio àd u eà agist atu eàestàjoi teàà 
une salutation abrégée (voir n° 156 ci-dessus : CO(S) / V͡ ), et à nouveau sous la forme d un 
nexus. Elle reprend la formule va(le), « Porte-toi bien ! Salut ! », qui est très fréquent dans 
l u i e sàduà i ueàetàdeàl a phith t e.àCette forme réduite ueàl o à et ou eàaussiàe àgrec 
(οὐᾶ) est, selon F. Biville, non pas une "simple abréviation graphique", mais une "réduction 
orale passée en langue"738. Toutefois, tous les VA en nexus ne sont pas des salutations : ils 
peuvent reprendre des appellations (ou être intégrée dans une dénomination abrégée à 
l i sta àdes tria nomina CN•V͡AT• (ou N͡AT) | STAB• sur une sardonyx du British Museum [Pl. C, 
fig. 17])739,à su toutà lo s ueà leà egist eà figu à eà s à p teà pas (voir également n° 459 ci-
dessous : CN / V͡AT STAB). En effet, de par la fonction augurale de la formule vale, cette 
dernière apparaît plutôt sur les pierres gravées dont le thème iconographique ou la 
formulation de la légende est en lien avec des épreuves agonistiques, des messages de 
félicitations consécutifs à une nomination (le terme VA y est rattaché à une magistrature), 
des symboles auguraux porte-bonheur (voir n° 156 ci-dessus) [Pl. 18, fig. 114] ou des ex-voto 
à Esculape ou à Hygie (voir n° 230 ci-dessus : VALE•VI•F) [Pl. 26, fig. 175]. Paradoxalement, 
toutes les salutations ou acclamations vale (et ave – voir infra) ne sont pas en nexus : ainsi, 
o eà ousàl a o sàd j à uà oi à °à à i-dessus : R-OTHE | VA), la forme VA reprend bien 
u eài te pellatio à o eàe àattesteàl appellatio àauà o atifàlaàp da t.àIlàe àestàdeà e 
pour deux cornalines à texte,à l u eà o se eà au Département égyptien des Staatliche 
Museen de Berlin-Cha lotte ou g,àl aut eàissueàd u eà olle tio  privée de Bruxelles (don de 

                                                             
735 Voir HENIG 2007, p. 186, n° 785, pl. XXII ; LVIII (vers 161-169 apr. J.-C.), et COLLINGWOOD, WRIGHT 1991, p. 17, n° 
2422.8. 
736 Voir VEYMIERS 2011, p. 240, n. 24-25 ;à ,à °à I.Gà ,àpl.à .à à Κ auteu àseà f eà àdeu àpassagesàdeàl Histoire 
Auguste uiàfo tà e tio àdeàMa i àetàd ále a d eà“ eàsalu sàpa àl a la atio à– respectivement – Macrine 
imperator / Alexander imperator, di te servent. Un graffito du Palatin fait toutefois également référence à la 
même formule augurale, mais adjointe cette fois-ci aux duo nomina d u à uida à Ulpia Phoebe, di te servent). 
737 Voir SOLIN, SALOMIES 1994, p. 344, « Impeditus, Impendius, Imperatus, Imperiosus, Impetratianus, 
Impetratus ». 
738 Voir BIVILLE 1996, p. 314. 
739 Voir WALTERS 1926, p. 254, n° 2572, pl. XXIX (n° 2573 !). 
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H. Rambach), et sur lesquelles apparaissent sur deux lignes, respectivement, la formule 
PHOEN[I]|XΝV  (rétrograde) et PHOENI|XΝ V, Phoenix av(e). On peut ajouter que la même 
dispositio àdeàl i s iptio  – sur deux lignes, avec la lettre finale du terme initial à la ligne – 
préside à un cristal de roche mis au jour à Aquilée et sur le moulage duquel se lit MNESTE | R 

V A,àdeàpa tàetàd aut eàd u eàpal eàho izo taleà t peàB à– voir n° 171 ci-dessus [Pls. 19-20, 
figg. 128-129]).àâàlaàlu i eàdeàl e e pleàp de t,àilàse leà u ilàfailleà o p e d eà etteà
légende comme une formule de salutation, Mnester va(le) – Mnester est attesté en tant que 
nom, notamment en Gaule Narbonnaise (CIL XII, n° 3752) –, étant don à ueàl o àt ou eàleà
même agencement épigraphique entre la dernière lettre du nom placé à la ligne inférieure 
et la forme caractéristique du « A » sans barre horizontale. Toutefois, il ne faut pas négliger 
laàpossi ilit à u ilà s agisseà gale e tàdeà laà t anslittération du grec en latin de la formule 
MNHCΘH,à σθῇ740, qui dans ce cas serait suivie de tria nomina en initiale (R V A), bien que 
cet usage sur les pierres « à texte » à fonction de souvenir eàsoitàattest à u e àg e àetàsui ià
d u eà appellatio à si ple à l i sta ,à e t eà aut es741,à d u à lapis-lazuli de la collection 
Guardabassi à Pérouse (IIème-IIIème s. apr. J.-C.)742 orné de la mention en trois lignes (type G) 
MNHCΘ|HΝЄΦЄCI|A, σθῇ Ἐφέσια, « Qu Ephesia se rappelle ! » ("che Efesia rammenti") ou 
d u àjaspeàdeàlaà olle tio àD esselà àBe li à IIème s. apr. J.-C.)743 inscrit de la légende MNHCΘHΝ
| POYΦOC, σθῇ Ῥοῦφος (Rufus)744 sur deux lignes [Pl. 104, fig. 724] (voir également n° 
379 ci-dessous).  

252. HENKEL 1913, p. 88, n° 936, fig. 45 [Pl. 30, fig. 202]. SPIER 2007, pp. 22-23, n° 43 ; 55, pl. 8 [Pl. 
30, fig. 203]. AGDS II, pp. 169-171, n° 456, pl. 80-81 [Pl. 31, fig. 204]. ZWIERLEIN-DIEHL 2007, p. 
380, fig. 282, pl. 69 [Pl. 31, fig. 206]. ZAZOFF 1968, p. 140, n° 299, pl. 55 [Pl. 85, fig. 586] : en 
dernier lieu, les formes verbales stéréotypées telles que vivas/vivatis ou ἐ οί /ἐ οί ι/ἐ ό ι 
(parfait), voire ἐ οί σ  (aoriste), sont quelquefois abrégées, la fonction du verbe étant déjà 
impliquée par le registre figuré ou le cas a eau àdeà fia sàouàd pou àp se ta tàdesà
bustes en capita opposita et une déclinaison au vocatif) ou par la mention du nom du graveur 
(voir n° 189 ci-dessus). Ainsi, la forme VIVAS peutàs a ge àVIV – o eà ousàl a io sà uàsu à
un disque en argent du IVème s. apr. J.-C. sur lequel une composition en capita opposita était 
adjointe à la légende PR-IMVL-E V-IV, Primule viv(as) (voir n° 226 ci-dessus) [Pl. 26, fig. 171] 
– mais aussi VI su àu àaut eàdis ueàe àa ge tàpo ta tàl i ageàd u à usteà as uli à GVRDA 

VI),à a iatio à ueà l o à et ou eà su àu eà agueàe à o zeà à hato à a àp o e a tàdeà
Bregenz et que F. Henkel revêt de la même signification. Par extension, la formule verbale 
vivas s a geà gale e tàpa àl i itialeà àl e e pleàd u àaut eàdis ueàe  argent du IVème s. apr. 
J.-C., présentant une composition en capita opposita et la légende périphérique (type A1C) 
LVCIANE AVGUST-A V, Luciane Augusta v(ivatis). De même, les signatures de graveur ont 
parfois la forme verbale E OIEΝabrégée. Il existe cependant deux seuls cas où cela se produit : 
lo s ueàlaàpie eàestàe do ag eàouàlo s ueàlaàsig atu eàestàsoupço eàd t eàu àajoutà
ta dif,à oi eà l attestatio àd u à fau àouàd u eà opieà ode e. Pour exemplifier la première 
occurrence, il suffit de se référer au célèbre cristal de roche de Berlin, signée par Eutychês 
(fin du Ier s. av. J.-C.),àdo tàlaàsu fa eà o e eàestài is eàd u à usteàdeàMi e eàdeàfa e : sur 
le registre médian gauche (sur la pierre), on lit la signature du graveur en quatre lignes (type 
A2G) ЄYTYXHCΝ |Ν IO[C]KOYPI OYΝ |Ν AIΓЄ[AI]OCΝ Є OI|[ЄI], « Eutychês, fils de Dioscouridès, 

                                                             
740 Voir GUARDUCCI 1967-1978, III, pp. 223-226. 
741 Voir LE BLANT 1896, p. 45, nos 117-119 (MNHC|ΘHΝЄ | ЄNOC, MNHCΘHΝ|ΝЄΘЄNIA, MNHCΘHΝ|ΝKATAI A) ; 63, n° 
168 (MNHCΘHΝNЄIKH) : pierres « à texte » toujours sur une ou deux lignes ou, marginalement, avec registre figuré 
allégorique (Voir PANOFKA 1851, pp. 473-474, n° 108, pl. III/12 = FURTWÄNGLER 1896, p. 314, n° 8576, pl. 61 = HENIG 
1997, p. 48 : MNHCΘH ΘEOΓENEIC t peàá àautou àdeàlaà ep se tatio àd u eàsou isà a gea tàu àpetitàpai ,à
"chthonic and nocturnal [animal, which] remind the wearer of the beloved whom he or she meets at night"). Voir 
également REHM 1940-1941. 
742 VITELLOZZI 2010b, p. 377, n° 472. 
743 WEISS 2007, p. 313, n° 645, pl. 85. 
744 Pour la translittération de Rufus en grec, voir BIVILLE 2009, p. 412. 
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d Aigeai (Cilicie), a fait ». Or, on aurait pu croire que la forme verbale finale eût été abrégée 
Є OI sià u à latàdeà istalà a aità e po t à la terminaison, en laissant toutefois de légers 
f ag e tsàd i s iptio àdeàpa tàetàd aut eàdeàlaà assu e,àt oig a tàdeàlaàp se eàdeàdeu à
lettres supplémentaires sur une quatrième ligne [Pl. 31, fig. 205]. Il est attesté cependant 
d aut esà asà pou à les uelsà laà fo uleà aà t à a gée, notamment deux pièces portant la 
sig atu eà d Onêsas (fin IVème – début IIIème s. av. J.-C. .à ‹outà d a o dà su à u eà sa doi eà
f a tu eà ep se ta tàlaàd esseàáth a,àa e àla eàetà ou lie ,à ega da tàleà as ueà u elleà
tient dans la main ; en marge du thème iconographique est inscrit, dans le registre médian, 
ONЄCACΝ|Ν[Є] O (sur le moulage de T. Cades), sur deux lignes (type GA, voire GAI1). Il a été 
lo gte psàdisse t àsu àl authe ti it àdeàlaàsig atu e : si H.B. Walters et E. Zwierlein-Diehl745 
estiment u ilà s agitàd u àajoutàduàXVIIIème s.àsu àu eàœu eàduàd utàduà IIIème s. av. J.-C. 
p o a le e tàd Onêsas lui-même, quoique D. Plantzos en doute et situe la gravure du motif 

au IIème s. av. J.-C.)746, A. Furtwängler et G.M.A.à‘i hte àl esti eàauthe ti ue747 – cela malgré 
le fait que la lettre H soit remplacée par Є dans le nom du graveur. йtà àl i sta àdeàl áth aà
d Eutychês, le fait que la partie inférieure de la gemme soit fracturée, à la limite de 
l i s iptio ,ài iteà àpe se à ueàlaàte i aiso àIЄI de la formule verbale ἐ οί ι a disparu avec 
l lat.à‹elà està epe da tàpasàleà asàd une autre pierre [Pl. 31, fig. 207]748, une cornaline du 
XVIIIème siècle, copie de la pâte de verre hellénistique d Onesas (IIIème s. av. J.-C.) mettant en 
scène une muse jouant de la lyre [Pl. 31, fig. 208]749. Si, su àl o igi al (moulage de T. Cades), 
la signature est complète – ONHCACΝ |ΝЄ OIЄI (type GA), avec H cette fois-ci –, la gemme 
moderne, elle, présente une inscription, située toujours derrière le pilier, mais inscrite en 
type A2G, ONHCACΝ |Ν E •.à Κ i te po tuatio à fait ici office de signe abréviatif de la forme 
verbale :àl a se eàdeàlaàte i aiso à estàdo àpasàlaà sulta teàd u à latàdeàlaàpie eà aisà
deà laà olo t à deà l a tisa -graveur. Cetà usageà d utilise à u à poi tà te i alà està galement, 
comme nous le verrons (voir point 2.3.4.6. ci-dessous ,àl i di eàd u àajoutàta difàdeàlaàl ge deà
ouà d u eà opieà ode eà e à o latio à a e à l a al seà st listi ueà duà egist eà figu . De 
manière plus marginale,à o àpeutà ite à gale e tà l i p atifàEYTYXI ou ЄYTYXI, ὐ ύ ( )ι 
(voir n° 267 ci-dessous) qui, dans trois cas distincts, à cause de la « contrainte de cadre » – et 
out eà leà faità ueà laà t aditio àdeà l O ide tà o ai à o t a teà laà te i aiso àdeà ὐ ύ ι en 
ὐ ύ ι (voir n° 246 ci-dessus, notes) –, se retrouve abrégé ЄYT-Y (voir n° 268 ci-dessous) ou 

simplement EY. Cette dernière occurrence se retrouve sur un camée « à texte »àdeàl Ermitage 
(Ier s. apr. J.-C.)750 où il est associé, comme souvent (voir n° 410 ci-dessous,àai sià u u àaut eà
a eà deà l Ermitage au motif de la dextrarum iunctio751), au substantif ὁ ό οια, 
OMO|NOI|A•EYΧTYXIΨ, « Consentement, union, harmonie / Par bonheur ! À votre bonne 
chance ! »752 ueàl o àpeutà o p e d eà o eà« Κ e te te,à estàleà o heu  ! » ; toutefois, 
la partie ὐ peut aussi s i te p te  comme un adverbe qualificatif de ὁ ό οια, ce qui 
e ie d aità à e d eàl i s iptio àpa  « Bonne entente, entente bienheureuse ». La particule 
ὖ, sous la forme impropre EV (translittération ?), se retrouve sur un scarabée italique (fin 

IIIème s. av. J.-C. – début IIème s. av. J.-C. àe àlie àa e àl i p atifà IEI (type A1) inclus dans une 
i s iptio à sulta tà d u à ajoutà ta dif entre le Ier s. av. J.-C. et le IVème s. apr. J.-C., 
vraisemblablement au Bas-Empire du fait de son caractère mixte (voir ci-dessous), même si 
P. Zazoff pa leàd ajoutà ode e. H.B. Walters en donnait une restitution adverbiale " ί ιà

                                                             
745 Voir WALTERS 1926, p. 131, n° 1143, pl. XVII. ZWIERLEIN-DIEHL 2007, pp. 75-76 ; 380, fig. 282, pl. 69. 
746 Voir PLANTZOS 1999, p. 84. 
747 Voir FURTWÄNGLER 1900, II, p. 168, n° 43, pl. XXXIV. RICHTER 1968, pp. 143-144, n° 553, ill. 553. 
748 ZWIERLEIN-DIEHL 2007, p. 494, fig. 947, pl. 219. 
749 Ibid., p. 380, fig. 283, pl. 69. 
750 Voir NEVEROV 1988, pp. 115-116, n° 255. 
751 Voir ibid., p. 148-149, n° 393 : camée datant des IIème-IIIème s. apr. J.-C.àpo ta tàl i s iptio àЄYTYXIΝ|ΝOMONOIA 
(type JB1). 
752 O. Neverov traduit ainsi la légende grecque [ à т е!àСо л ]. 
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ὖ"753). Si la terminaison de la forme verbale en - ι est attestée à de nombreuses reprises sur 
la céramique à figure noire754, elle ne paraît pasà o e i à àu eà l ge deàd po ueàta do-
républicaine et impériale. L e se leàdeà etteàl ge deài te pellati eàseà estitueà o eàu eà
formule reprenant la boisson, IEI EV(TYXI) (sic), « Bois et sois heureux ! » – ou « Bois bien ! » 
si on suit H.B. Walters –, d o àu àlie àdi e tàa e àleà egist eàfigu à ep se ta tàun kyathos 
(coupe à une anse). Cette relecture a e à l i p atifà ὐ ύ ( )ι est étayée par l analogie à 
certaines autres inscriptions comme la seconde partie de celle, mixte et translittérée 
également, apparaissant sur la bordure interne du Wint Hill Bowl (IVème s. apr. J.-C.), VIVAS 

CVM TVIS PIE Z [inversé] pour IEΝZΧHCHCΨ, « Longue vie à toi et aux tiens ; bois et bonne 
santé à toi ! »755. Κ adjo tio àdeà etteà inscription en périphérie du motif de la coupe est 
aise la le e tàlaà sulta teàd u eà utilisatio àduàs a a eàitali ueà o eàtalis a àauà

Bas-Empire ;à leà st leà d i isio à alad oità desà a a t esà ai sià ueà lesà fautesà deà syntaxe 
(utilisatio à d u eà fo ule verbale obsolète et confusion de caractères grecs et latins) 
t ahisse tàu à t a ailàd a ateu àpeuàe li àauà espe tàdeà laà t aditio à pig aphi ueàdeàso à
temps. La problématique de la lettre Z inversée – ueàl o à et ou eàauta tàsu àlaàcornaline 
de Castlesteads publiée par A.M. McCann (voir n° 242 ci-dessus [Pl. 28, fig. 188]) que sur 
deux bols, celui de Wint Hill et un autre ("Glaskugelabschnittschale") mis au jour à 
Augsbourg756 – souligne la racine sémantique grecque du terme que le « Z » rétrograde 
détermine (à savoir ήσαις), voire le caractère translittéré du grec en latin de la formule ; 
remarque que confirme une agate du IIème s. apr. J.-C., issue de la collection Guardabassi757 
sur laquelle apparaît en deux lignes horizontales (type B1), englobantàlaà ep se tatio àd u à
pao àetàd u à li e,à laàde iseàgala teàPALLADI | Z[inversé]OE MV (sic), translittération en 
caractères latins de la formule dédicatoire α ά ι οήà ο ,à«  À Pallas, ma vie ! » [Pl. 101, 
fig. 696]758. 
 

2.2.3. TERMES 
 

§1. Bien que la « contrainte de cadre »ào lige,à o eà ousàl a o sà u,àlaà du tio àdesài s iptio sàe à
i itialesàouàl a iatio àdeà e tai sàte es,àilàestàdesà asào àl ajoutà pig aphi ueàseàdoitàd t eàg a à
en entier afin de faciliter sa lecture et la portée de sa sig ifi atio .àΚ l e tàdeàp e i eài po ta eà
da sàleàfaitàdeà e o t e àsu àlesàge esàdesàte esàe tie sàestàl i di atio àdeàlaàte i aiso àduà otà
qui renseigne sur le genre (masculin, féminin, neutre) et le cas grammatical : 

253. AGDS I, 3, p. 116, n° 2883, pl. 274 [Pl. 61, fig. 421].  AGW III, p. 116, n° 2013, pl. 62 [Pl. 31, 
fig. 209] :à toutàd a o d,àda sà leà ad eàdesà o sàdeàp op i tai es,àu eàappellatio  entière 
permettra de définir si ces derniers sont des hommes ou des femmes. Conséquemment, dans 
la majorité des cas, les dénominations de femmes (nomen simple ou duo nomina) sont 
entières, la proportion de leur récurrence sur les gemmes étant quasiment marginale par 
comparaison aux noms masculins (statistiquement, le coefficient se monte à moins de dix 
pour cent). Ainsi, sur les pierres gravées à texte,àleà o àd u eàfe eàpe etàdeàstatue àsu à
la fonction prétendument de cadeau entre amoureux (ce qui est souligné par la gravure non-
rétrograde sur le tampon lui-même) : tel est le cas d u à o à u a à desà olle tio sà
munichoises sur lequel se lit, sur deux lignes (type G), ΘEO |ƱPA (IIème-Vème s. apr. J.-C.). On 

                                                             
753 Voir WALTERS 1926, p. 108, n° 929, pl. XIV. 
754 Voir BEAZLEY 1956, p. 162, n° 4 (« Eucheiros, son of Ergotimos, Potter ») ; 168 (« Phrynos, Potter ») ; 171, nos 1-
6 (« Sakonides ») ; 180, n° 37 ; 181, n° 10 (« Tleson Painter ») ; 669 (« Lykis ») ; 675, n° 3 (« Stroibos ») : formule 
XAIPEΝKAIΝ IEI et dérivés. Voir également n° 252 ci-dessous. 
755 VOIR HARDEN 1960 et AUBRY 2011b, p. 243, n. 87-89. 
756 Voir PFAHL 2012 (ILGIL), p. 242, n° cat. 1057, pl. 129 : bol mis au jour à Augsbourg (terminus post quem : 346-
354 apr. J.-C.) présentant une scène de la Génèse (Adam et Ève découvrant leur nudité) sur le médaillon central ; 
en périphérie court la légende VIVAS•IN•[D]EO•P•Z [inversé] pour P(ie) Z(eses). 
757 VITELLOZZI 2010b, p. 326, n° 386. 
758 Pour le surnom féminin α άς (3ème déclinaison), voir LGPN III, A, p. 348 (Ier s. av. J.-C. – IIème s. apr. J.-C.). 
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trouve également des appellations féminines en lien avec des thèmes iconographiques 
lambda, comme par exemple POSTVMA inscrit sous le symbole du foudre (type B2) sur un 
plasma conservé au Kunsthistorisches Museum de Vienne (deuxième moitié du Ier – première 
moitié du IIème s. apr. J.-C.) ou encore – o eà ousàl a o sàd j à uà oi à °à à i-dessus) 
[Pl. 11, fig. 67] – l appellatio à i teàANNIA•CЄBACTH joi teà àlaà ep se tatio àd u àaugu e. 

254. CADES 1836, Impronte gemmarie Collezione Kestner, 3, n° 80 [Pl. 31, fig. 210] : par extension, 
les noms de femmes peuvent faire office de « didascalies » dans le cas de portraits (voir n° 
185 ci-dessus : A E AN -PA) [Pl. 22, fig. 144] ou lorsque le registre figuré fait office de 
d « armoiries » ou est sémantique e tàli à àl appellatio àduàp op i tai e.à‹elàestàleà as, par 
e e ple,àd u eà inscription en duo nomina sur un moulage de la collection Kestner par T. 
Cades :à toutà autou à deà laà ep se tatio à d u eà di i it à f i i eà tenant une corne 
d a o da e,àun gouvernail et portant le kalathos (Fortuna) est inscrit, en trois parties, la 
légende FO-RTVN/ATA (ou FO-RTVN-ATI͡ A) BAEBIA (type A1C). Cette appellation reprend un 
nomen ou cognomen attesté (Baebius, Baebia)759, joint soit à un autre cognomen 
(Fortunata)760, soit au gentilice Fortunatia (auquel cas la lettre « I » serait sous-entendue 
da sà l i s iptio à ouà i luse sousà laà fo eà d u à nexus dans le A final), soit à un simple 
qualificatif, « Baebia, la Fortunée ». Il y a donc une connexion sémantique entre le nom (ou 
le qualificatif) et le registre figuré qui fait office d « armoiries » l i s iptio à ta tà t og adeà
sur le tampon, la gemme devait avoir une fonction sphragistique). 

255. AGW III, pp. 75-76, n° 1734, pl. 21 = ZWIERLEIN-DIEHL 2007, p. 448, fig. 699, pl. 155. MIDDLETON 
1892, B, pp. 68-69, n° 101 = HENIG 1975, p. 50, n° 196, pl. 12 [Pl. 32, figg. 211-212]. BOARDMAN, 
WAGNER 2003, p. 65, n° 475, pl. 66 [Pl. 103, fig. 717]. FURTWÄNGLER, LEHMANN 2013, p. 70, n° 
78. MARSHALL 1907, p. 31, n° 188, fig. 32, pl. V = OGDEN 1992, pp. 59-60, fig. 43 (centre) : 
corrélativement, les termes entiers fournissent les terminaisons des mots et, partant, leur 
cas. Cela est important pour souligner soit l appa te a eàdeàlaàge eàauà o à uiàluiàestà
rattaché (génitif ouà o i atifài pli ua tàl assertion « Θeàsuis… » – voir n° 185 ci-dessus), soit 
les fonctions de « didascalie » (nominatif en rapport direct avec le thème iconographique) ou 
de cadeau (datif ou génitif en lien avec un portrait, une composition en capita opposita ou 
en dextrarum iunctio – voir n° 200 ci-dessus), soit une quelconque interpellation (vocatif). 
Cetteà o ti ge eàpa foisà essai eàd i s i eàleàte eàe àe tie ,àajout à àlaà« contrainte de 
cadre »à sulta tàdeàl e iguït àduàsuppo tà àg a e ,ài duitàpa foisàu e dispersion des éléments 
pig aphi uesà autou à duà egist eà figu à ouà à l i t ieu à deà eà de ie .à Or, parfois, la 

terminaison elle- eàestàs pa eàduà esteàdeàl i s iptio ,à o eàsi elle consistait en un 
l e tà à pa tà u ilà està essai eà deà ett eà e à exergue. À témoins, on peut citer cinq 

exemples su àpie eàg a eàai sià u u àa eauà talli ue : deux cornalines, la première de 
la collection Lewis au Corpus Christi College (Cambridge) et la seconde anciennement de la 
collection Content ; deux jaspes rouges octogonaux conservés l u à à l Archäologisches 
Museum der Martin-Luther-Universität de Halle-Witte e g,à l aut eà à Vie e ; un onyx 
conservé au Fonds Beazley (Oxford) ;àai sià u u eà agueàe ào à à hato ào aleà o se eàauà
British Museum. Dans le premier cas, le motif iconographique de la cornaline Lewis (Ier s. av. 
J.-C.), consistant en une Victoire accrochant un bouclier sur un tropaion e àp se eàd u à
jeune porteur de lance assis (doryphore),àestàa o pag àd u eài s iptio àda sàleà egistre 
supérieur (type B3) qui définit de prime abord un qualificatif : KA ICT (que J.H. Middleton 
avait restitué avec un seul lambda). Or, du fait soit de la contingence de place,àsoitàd u eà
au aiseà app iatio à deà laà lo gueu à deà l i s iptio à pa à l a tisan-graveur, deux lettres 

supplémentaires, qui constituent la terminaison et définissent le cas du terme principal, ont 
été placées dans un espace confiné entre le trophée et la divinité : OY t peàΘ .àΚ e se leà
de la légende reprend donc le nom du propriétaire, Kallistos,àauàg itifàd appa te a eà type 
B1J – voir n° 159 ci-dessus). Il en est de même du second cas, une cornaline du IIème-IIIème s. 

                                                             
759 Voir OPEL I, p. 108-109, « Baebius » (cognomen et nomen). 
760 Voir ibid., II, p. 150-151, « Fortunatius » (nomen), « Fortunatus » (cognomen). 
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apr. J.-C.,àp o e a tàd u eàe h e761 et issue de la collection Content à Oxford [Pl. U, fig. 
143] :àsiàlaàte i aiso àg iti eàdeàl appellatio à IO ƱP/OY se situe au-dessusàduàf o tàd u à
usteàdeà“ apisà leà esteàdeàl i s iptio à ta tàg a àda sàso àdosàetàsaà u ue / type A2, 

voire A2B5 « tangent » – voir point 1.2. ci-dessus, « Types tangents » ,à est moins par dessein 
du graveur que par « contrainte de cadre » ou mauvaise appréciation de la longueur du nom, 
uoi u u àage e e tàe à t peàB à oi eàB à au aità t à pote tielle e tà e isagea le,à laà

place à disposition dans les registres latéraux étant suffisante. Cette « contrainte de cadre » 
estàtoutefoisà a ifesteàsu àu àjaspeà ougeào togo alàissuàd u eà olle tio àp i eàetàe pos eà
en 2013 à Halle (vers 200 apr. J.-C.) [Pl. U, fig. 145]. Su àl i taille,àse tieàda sàu àa eauàe à
argent, le registre figu à etàe às eàu àaigle,àailesàd plo es,àseà epaissa tàd u àlapi à u ilà
tient dans ses serres ;àda sàleà egist eàsup ieu à t peàB C ,ào àd hiff eàl appellatio àЄY AΓI-
OY, Eulagios / Eulagius (= Eulogius, ὐ ό ιος 762, dont la terminaison, du fait de la 
o ti ge eàd espa eà àdispositio àau-dessus des ailes du rapace, est mise en exergue dans 

le registre latéral. âàl i e se,àdans les quatrième et cinquième exemple – un anneau en or 
du British Museum (IIIème s. apr. J.-C.) et un jaspe octogonal issue des collections du 
Kunsthistoriches Museum de Vienne (troisième quart du IIème s. apr. J.-C.) –, si la « contrainte 
de cadre » joue un r leà e tai àda sàl age e e t de la légende, il faut toutefois convenir 
que le dessein du graveur répond aussi à une certaine recherche d esth ti ueàetàd équilibre 
de la composition générale (voir point 1.5.4.1. ci-dessus, §2) : conséquemment les deux 
inscriptions sont disposées de manière symétrique soit au-dessous, soit au-dessus du registre 
figuré. Dans le premier cas, le chaton deàl a eauà talli ueàestào àd u eà ep se tatio à
de la déesse Roma adjointe, dans le registre inférieur, à la mention ΓЄPO-NTI-OY en écriture 
spéculaire, Gerontios763 (type A1B2) [Pl. 126, fig. 881]764 ;à da sà leà se o dà as,à l inscription 
périphérique ΦOPT-OYNAT-OY apparaît dans le registre supérieur d u à otif iconographique 
en capita opposita mixte (type B3C, voire A1B3C – voir nos 139, 142 et 186 ci-dessus, et point 
1.2., « Types tangents »). En ce qui concerne la bague de Gerontios, la recherche de 
singularisation de la terminaison est manifeste, qui rompt avec une disposition 
potentiellement équilibrée de la légende incisée – ordonnancement équitable des caractères 
(rapport 3-3-3, ΓЄP-ONT-IOY) – que la « contrainte de cadre » aurait rendue tout à fait 
possible. Pou àl i tailleàdeàFortunatus, néanmoins, la terminaison est mise en exergue, elle, 
moins par souci de souligner le cas (génitif) que par nécessité – la place à disposition dans les 
egist esàlat au à ta tàpasà galeà: en effet, dans la recherche optimale de symétrie dans 
laà g a u eà deà laà l ge de,à ilà au aità t à p f a leà deà f a tio e à l appellatio à plus 
logiquement, en plaçant non pas quatre mais trois lettres derrière le buste féminin (ΦOP), 
cinq lettres – o eà està d j à leà asà – dans le registre supérieur (TOYNA) et les trois 
dernières, faisant écho à la première syllabe, derrière le portrait masculin (TOY). Le génitif, 
lui, attribue la propriété des gemmes, respectivement, à un certain Gerontios et à Fortunatus 
– vraisemblablement un affranchi selon E. Zwierlein-Diehl765 –, qui est probablement 
gale e tàl ho eàpo t aitu àsu àleàjaspeà ouge en compagnie de sa fiancée (ou de son 

épouse)766. Dans ce second cas, co eà ilà s agità sa sà douteà d u à a eauà deà fia s,à laà
te tatio à està toutefoisà g a deà deà oi à da sà l usageà duà g itifà u eà fo tio à oti eà – à 
comprendre comme « (Le cadeau) de Fortunatus (aux époux) ». Toutefois, sur ce genre de 
pierres gravées (et aussi de manière plus générale), estàle datif qui est usuellement utilisé 
pour souligner la notion de cadeau (voir nos 200-202 ci-dessus) et non le génitif. Dans le 

                                                             
761 Voir http://medusa-art.com/antiquities-gallery/roman/roman-carnelian-intaglio-with-a-capricorn.html. 
Medusa Ancient Art, item n° M6955. © 2014 MEDUSA ANCIENT ART, INC. All rights reserved. 
762 Voir MALEC 1994, p. 214, « Eulogius », pt. I. 
763 Voir notamment MAMA I, n° 169b, l. 1-2 (Laodicée, Lycaonie / IVème s. apr. J.-C.) : ό ιος. 
764 Voir également http://www.britishmuseum.org. 
765 Voir ZWIERLEIN-DIEHL 2007, p. 188. 
766 Voir AUBRY 2011b, p. 242, n. 67. 

http://www.britishmuseum.org/
http://medusa-art.com/antiquities-gallery/roman/roman-carnelian-intaglio-with-a-capricorn.html
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dernier cas traité – l o àd O fo dà–, la mise en exergue (au sens propre comme au sens 
figu àdeà laà te i aiso à g iti eàdeà l appellatio  translittérée METI|OY (pour le gentilice 
Met(t)ius767 / type B1H àaà t àeffe tu eà àdessei àpa àl a tisa -g a eu àdeàpa tàetàd aut eàdeà
laà ep se tatio àd u eà a he allaitant son petit : METI au-dessus du dos du bovidé, et OY 

sous la ligne de sol (la place entre les pattes – voir n° 159 et point 1.5.1. ci-dessus – étant 
prise par le veau).àU eà elati eà oh e eàda sàl uili eàspatial,àajout à àlaà« contrainte de 
cadre » dans le registre sup ieu ,àau aitài pos àd i ise àl ajoutà pig aphi ueàe ti e e tà
en exergue. En conséquence, la visée du lapicide était visiblement de mettre la particule OY 
en évidence. 
 

§2. Nonobstant les interjections et certaines salutations qui dépendent principalement de la tradition 
orale (vale s itàauta tàVA [οὐᾶ] que VALE, et VIVAS, VIV, VI ou V 768; mais XAIPE, NIKA, AVE et leurs 
dérivés – KAIPE, HAVE, NICA – eà s a ge tàpas769), les ultimes éléments figurant sur les pierres 
gravées qui nécessitent, indépendamment de leur terminaison, une formulation en terme entier sont 
les invocations, les interpellations et les prières e esà àl i p atif,à e tio àdeà e tusàp ote t i esà
ou augurales) : 

256. AGDS IV, Hannover, p. 305, n° 1669, pl. 220. MASTROCINQUE 2008, p. 68, n° cat. Fi 87, pl. XIX 
[Pl. G, fig. 50] : ainsi la plupart des « phylactères »àseàp se ta tàsousàlaàfo eàd u àte eà
simple – àl i sta àdeàlaàsardoine portant la légende UINO (voir n° 222 ci-dessus) [Pl. G, fig. 
43] – sont entiers. On peut citer comme exemple les dérivés des verbes ϕ άσσ à– ΦY |A Є 
(type G) sur  une améthyste convexe du IIème s. apr. J.-C. conservée à Hanovre, ou ΦY |A AI 
t peàá àsu àu eàaut eàa th ste,àdeàнlo e e,à àl effigieàd u àpe so ageàde comédie au 

masque de pornoboskos) – ouà έ 770 (voir n° 146 ci-dessus) [Pl. D, fig. 28],à àl i p atif,à
i pli ua tà ueà lesàpie esà g a esào esàdeà etteà fo uleào tàu eà fo tio àd a uletteà
favorisant respectivement la sauvegarde (« Garde-toi ! ») et la digestion (« Digère ! »). 

257. PHILIPP 1986, p. 47, n° 40, pl. 10 [Pl. 32, fig. 213] : par extension, les invocations à la divinité 
se présentent également en un seul terme parfois sur les amulettes. Ainsi, sur un jaspe (ou 
« galet du Nil ») du milieu du Ier s. apr. J.-C. figure, sur une face, Éros tenant arc et flèche dans 
u eà ai àetàu à fla eauàdeà l aut e ; au-dessousàdeà laàdi i it àail eàappa aîtà l i s iptio à
rétrograde AXIƱΦI (type B2). Cette dernière reprend vraisemblablement Ἁ θι ϕι(ϕ), selon 
H. Philipp d ap sàы.àP eise da z771), une invocation à Séléné, Hécate ou – dans notre cas – 
Aphrodite.  

258. NEVEROV 1988, p. 145, n° 381 [Pl. 32, fig. 214] : il en va de même des invocations et des prières 
sur les pierres gravées non-magiques – mais toutefois, pour certaines, encore à double face 
– à fonction de talisman, d e -voto ou à usage purement décoratif. Sur un camée de Saint-
P te s ou g,àe àl o u e e,àappa aîtàlaàfo uleàE EƱC, « Sois miséricordieux ! » – que O. 
Neverov transcrit С лу я!, « Prends pitié ! ». Daté entre le IIIème et le IVème s. apr. J.-C., il 
met en scène une femme agenouillée, en imploration, motif que la légende complète. E.F. Le 
Blant mentionne un jaspe rouge représentant la tête de Jupiter et portant la même 
formule772 e àe pli ua tà u àlaàfa eu àdesàdieu à"se recommandaient les dévots". Toutefois, 
lesà d di a esà à laà di i it à p op e e tà ditesà so t,à à l i sta à desà i te je tio s,à d u eà
formulation variable (entière ou abrégée, selon la « contrainte de cadre »), comme nous 
l a o sàd j à uà oi ànos 206-207 ci-dessus : MIN|ERV| E•Νou MIN). 

                                                             
767 Voir OPEL III, p. 80, « Mettius » (orthographe Metius : voir CIL XIII, n° 8556 et AE, 1933, n° 19), et SOLIN, SALOMIES 
1994, p. 118 (Metius : voir CIL XIII, n° 7288 ; AE, 1980, n° 233). 
768 Voir nos 251-252 ci-dessus (VA, VIVAS). 
769 Voir nos 229-232 ci-dessus. 
770 Voir PHILIPP 1986, pp. 106-107, n° 170, note (références). 
771 Voir PREISENDANZ 1974, p. 14, VII/317 :  Ἄ ο φ α ή <ι>ο  ὸς σ ή · Ἁχθιωϕι(ϕ) …,à "Anderes 
“ hutz ittel,àzu àMo d:à )àWà itàἉkti phià … ". 
772 Voir LE BLANT 1896, p. 87, n° 222. 
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259. HENIG 1975, p. 33, n° 109, pl. 7 : la thématique du personnage en génuflexion joint à une 
prière ou à une invocation se retrouve également sur un second jaspe rouge, provenant de 
la collection Lewis et daté du IIème s. apr. J.-C. “iàsu àl u eàdesàfa esàappa aîtàlaàl ge deàBOHΘЄI 
(type G), « Viens-moi en aide ! »,àsu àl aut eàappa aîtàFortuna, debout le corps de face, tenant 
une corne d'abondance et portant un kalathos sur sa tête de profil. En face d'elle se tient 
agenouillé un adorateur nu. Notons que la composition générale de la gemme, combinant 
un pan iconographique (au travers de la symbolique de la divinité et de ses attributs) autant 
u épigraphique, et seà appo ta tà àu eàp i eàpou ào te i àl assista eàdi i e,àmet l'accent 

sur la croyance répandue que la Fortune est le pouvoir qui gouverne l'univers. Sur les 
gemmes païennes, l i o atio àβοῆθ ι – conservée par les Chrétiens "pour appeler le secours 
d en haut"773 – est en effet de façon récurrente en connexion avec Fortuna et, plus 
particulièrement, Némésis (qui peut lui être iconographiquement assimilée – voir n° 234 ci-
dessus [Pl. 27, fig. 178] – avec également la supplication Є ЄHCON) comme en atteste deux 
exemples cités par E.F. Le Blant774, et sur lesquels apparaissent les légendes BOHΘI et, de 
manière plus précise, NЄMЄCIΝBOHΘI. 

260. LE BLANT 1896, pp. 70-72, nos 188 ; 190-193 :à e fi ,à à l i sta àdeà e tai esàpie esàdo tà leà
registre figuré est précisé par u à ualifi atifàsousà fo eàd i itialeàetà ep e a tàu eà e tu, 
di e sesàge esàpo te tàdesàpa olesàdeà o àaugu eà àl i te tio ,àleàplusàsou e t, de couples, 
telles que les substantifs « Fidélité », « Concorde », « Confiance », et écrites en entier (en 
l occurrence, la vertu de « Piété » apparaît sur deux portraits impériaux, et y est 
respectivement invoquée autant par la lettre P que par le terme PIE/TAS– voir nos 20 et 237 
ci-dessus). Ainsi, nombreuses sont les pierres gravées sur lesquelles sont inscrites des vertus 
telles que FIDES, ICTIC, OMONOIA, qui sont en relation avec des symboles les complétant 
(dextrarum iunctio) ou pour lesquels une simple inscription apparaît. Les incantations sur les 
amulettes, parfois, se résument également à de simples substantifs soulignant une vertu ou 
un état de fait instauré par la divinité invoquée (par exemple CIΓA,àσῖ α, « Silence ! », sur la 
fa eàBàd u eàa uletteàe à o ali eàduàIIIème s. apr. J.-C. figurant Séléné)775. 

261. LE BLANT 1896, p. 109, n° 270. MASTROCINQUE 2008, pp. 24-25, n° cat. Bo 2, pl. V [Pl. H, fig. 51]. 
HENIG, MCGREGOR 2004, p. 71, n° cat. 5.51, ill. 5.51. AGW III, p. 219, n° 2472, pl. 153 [Pl. 81, 
figg. 555-556] : en dernier lieu, pour souligner, à de très rares reprises, la marque de respect 
lors de la supplique à la divinité ou à une personne quelconque (héros, Saint, quidam, être 
aimé), leà ualifi atifàouàleà o àdeàl e tit  ou de la personne i o u eàestàp d eàd une 
formule de déférence sous la forme deàl a ti le grec masculin ou féminin au nominatif (ὁ ou 
ἡ). Κ i s iptio ,àda sà e tai sà as,à eàfaità ueà o jugue àl a ti le avec un substantif (H XAPIC, 
« La Grâce », H KYPIA, « La Dame / La Maîtresse776 », HΝKA H, « La Belle ») ou un nom propre 
(OΝ ЄTPOC – voir n° 21 ci-dessus [Pl. B, fig. 10]). Dans le premier cas, la légende H XAPIC 
apparaît sur cinq gemmes : la première est un jaspe rouge, mentionné par E.F. Le Blant, et la 
référence à la « grâce » se rapporte à une composition mettant en scène Éros et Psychè à 
p o i it àd u eà olo etteàsu àla uelleàestàpla eàu eàstatueàd áph odite.àCette expression, 
qui peut faire référence autant au " o àdeà laàdi i it àouàauàdo à u o ài o ue"777 u auà
registre figuré (Aphrodite – voir n° 43 ci-dessus : XAP[..]), se retrouve également sur un jaspe 
vert et une pâte de verre mentionnés par S. Michel778 et réunissant respectivement Diane et 
Arès à Aphrodite (qui tient un miroir sur la seconde gemme), sur un lapis-lazuliàdeàl U i e sit à

                                                             
773 Ibid., p. 87, n° 224 (texte). 
774 Ibid., pp. 87-88, nos 224-225. 
775 Voir HENIG, MCGREGOR 2004, p. 126, n° cat. 13.19, ill. 13.19. 
776 Voir Partie III, tableau 2.1., n° 13 : H KYPI-A/CΝICI/CΝAΓNHC, ἢ ία{ς} Ἶσιςàἀ ή{ς},à« Isis, la maîtresse, la pure ». 
777 Voir MATTER 1828, p. 96, pl. X, fig. 5. 
778 Voir MICHEL 2001, pp. 50-51, n° 75, pl. 11 [ OCIΝ|ΝEƱNIAΝ|ΝHΝXAPI|C]. MICHEL 2004, p. 252, pt. 5.3., pl. VI/9 ; 84/3 
[H XAPIC]. 
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du Michigan figurant Isis et Harpocrate Mus eàd a h ologie 779 ainsi que sur une amulette 
en pâte de verre représentant Sérapis trônant (face A), l i s iptio àsu àt oisàlig esàH X|API|C 
(type G)  apparaissant sur le côté B. Dans le dernier cas, un portrait de Caracalla assimilé, à 
l po ueà za ti e,à à l effigieà deà Saint Pierre, est corrélativement flanqué de la légende 
verticale OΝ|Ν |Є|T|P|O|C (type GA – voir n° 132 ci-dessus) : cet ajout postérieur à la confection 
du thème iconographique opère non seulement comme une « didascalie », mais aussi 
o eàu eà fo uleàdeà atio à t aduisa tà laà e eàdeà l ado ateu ,àpa àe te sio à
possesseu à deà l i taille. En outre, elle traduit une tradition épigraphique remontant à 
l po ue byzantine qui consiste à adjoindre, sur les portraits des Saints, une légende 
verticale : en atteste plusieurs camées de la Bibliothèque Nationale où les effigies de Saint 
Georges, Saint Démétrius ou Saint Θea àl É a g listeàso tà o pl t esàpa àauta tàdeàOA͡ | I͞ƱΝ|Ν
OΝ|ΝΘ|ЄΝ/ΝO| |O|ΓO|C, Ὁ ἃ( ιος) Ἰ ά ς), ὁ θ ο ό ος, ou Γ|OA͡ (sic) | I|M|H|T͡PI|O|C, Ὁ ἃ ιος à
ι ή ιος780 (type GD1),à t aditio à uià seà pe p tueà jus u auà XIIIème siècle – voir n° 274 ci-

dessous [Pl. N, figg. 95-96] – comme en atteste une pâte de verre publiée par P. Zazoff781 
avec, une nouvelle fois, une effigie de Saint Démétrius rappelant stylistiquement un type 
monétaire (O | H|M͡H/TRI|OC) [Pl. 93, fig. 643]. Quant aux deux cas intercalaires, H KA H et 
H KYPIA, ils appa tie e tà àl u i e sàdesàde isesàgala tesàetàexemplifient les attentions et 
cadeaux que se faisaient les amants. La formule HΝKA H (« Beauté ! » selon O. Neverov, dans 
l a eptio à« femme qui est belle »)782 apparaît le plus souvent sur les camées à texte ovale 
[Pl. 81, fig. 554 : inscription de type JI1 auà e t eàd u àd o àe à i eauàsu à laàge eàduà
Mus eàdeàl Ermitage] ou « en amande » en vogue entre le Ier et le IIIème s. apr. J.-C.783 – dans 
notre exemple, un camée de la fin du IIème s. apr. J.-C. provenant du Kunsthistorisches 
Museum de Vienne – ta disà ueàl a la atio àH KYPIA, elle, est lisible en exergue du portrait 
i p ialà e à usteà d u eà pat i ie eà sur un jaspe rouge du milieu du IIème s. apr. J.-C.) 
conservé àl Ashmolean Museum d O fo d. Da sà eàde ie à as,àl i s iptio àagità o eàu eà
« didascalie » (la « Dame » est la personne portraiturée). 

262. DEMBSKI 2005, p. 164, n° cat. 1133, pl. 117. AGDS IV, Hannover, p. 304, n° 1668, pl. 220 [Pl. 
32, fig. 215]. HENIG 1990, p. 25, n° 45, pl. III [Pl. H, fig. 52] : mais dans la plupart des cas, 
l a ti leà se tà p i ipale e tà à d fi i à leà asà duà su sta tifà au uelà ilà seà appo te.à ái si,à laà
formule ῇ α ῇ, « À la belle » (et sa version plus développée TH KA| HΝTOΝ |ƱPON – voir n° 
202 ci-dessus),ài pli ueàl usageàduàdatifàet,àpa ta t,àlaàfo tio àdeà adeauàdeàlaàpie e.àO à
retrouve cette formulation raccourcie à deux termes autant sur un camée à trois couches de 
la collection Content figurant un portrait (THΝKA H – type B2)784, que sur pierres à texte (type 
G ,àdeu à o ali es,àl u e,àdata tàdesàIIIème-IVème s. apr. J.-C. mise au jour à Carnuntum (TH 

KA| H),àetàl aut e,à elati e e tà o te po ai eà IIIème-Vème s. apr. J.-C), conservée au Kestner-
Museum de Hanovre et présentant un nexus e t eàl a ti leàetàleàsu sta tifà TH͡K|A H). 

 
Toutefois, ces derniers exemples asso ia tà l a ti leà auà su sta tifà o i atifà ouàdatif à consistent 
moins en des termes uniques u e à des formules. Ces cas particuliers sont donc le point de 
transition entre les « termes » et les « formules ». La problématique traitant de ces dernières va 
donc être abordée dès à présent. 

 
 
 
 

                                                             
779 Voir TRAN TAM TINH, LABRECQUE 1973, pp. 158-159, n° A-163. 
780 Voir BABELON 1897, pp. 183-186, nos 341-343, pl. XL. 
781 Voir ZAZOFF 1983, p. 380, n. 31, pl. 126, fig. 7. 
782 Voir NEVEROV 1988, pp. 116-117, n° 259. 
783 Voir également DEMBSKI 2005, p. 174, n° 1241, pl. 128 (IIIème s. apr. J.-C.). 
784 Voir AUBRY 2011b, p. 240, fig. 12. 
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2.2.4. FORMULES 
 
§1. “u à e tai esàpie esàg a es,àl i po ta eàdeàl i s iptio àestà galeà à elleàduà egist eàfigu ,à uitteà
àpa foisàl o ulte àtotale e t,à oi eà àleà e d eài utile.àái si,àilàe isteàtouteàu eàga eàdeàpie esà

gravées « à texte » – notamment des camées – qui véhicule des pensées affectueuses, des appels au 
souvenir à usage sentimental ouàfu ai e,àdesà l atio sà auàt a e sàdeà œu àouàdeàpa g i ues , 
des locutions, proverbes et préceptes philosophiques ou encore des acclamations et des invocations à 
la divinité : 

263. MASTROCINQUE 2003, p. 182, n° 51. MICHEL 2001, pp. 50-51, n° 75, pl. 11 [Pl. 32, figg. 216-
217] : ainsi, dans la droite ligne des deux points précédents, il existe diverses autres formules 
d appelà àlaàdi i it ,àd i o atio s,àplusà o ple es,à uiài duise tàu eàfo ulatio àe p ei teà
de déférence et incorporant un article devant le substantif. La majorité de ces dernières se 
retrouvent sur les amulettes, car le contenu des messages inscrits a pour visée de protéger 
d u eà aladieàouàd aide à à à e die ,à à l e e pleàdeàlaàfo uleàd i te pellatio àa a tà à
dessein de soulager les problèmes menstruels (voir n° 228 ci-dessus : I ACΝ TANTA ΧEΨΝ
AIEMAΝ IΧEΨ àouàdeàl appelà à“ apisàpou à a te àleà au aisàœilàet pour lequel on retrouve 
l usageàd u àa ti leà as uli à(voir n° 232 ci-dessus : NIKA | O CEP|A ICΝ/ΝTONΝΦ|ΘONO|N). On 
peutà ite àd aut esàe e plesàpou àles uelsàH XAPIC ou O CEPA IC intègrent des formules 
plus développées : ainsi, sur un jaspe vert du British Museum, mettant en scène Diane et 
Aphrodite sur la face A, est inscrite en quatre lignes l i o atio à OCIΝ |ΝEƱNIAΝ |ΝHΝXAPI|C, 
όσ ιàαἰώ ιαàἡ ά ις, « La grâce aux époux ! », formulation déférente et « poétique »785 

d e àappele à àlaà όθος,àl aspi atio àauàdésir (sexuel) dans le couple – l utilisatio àdeàl a ti leà
permet de comprendre que ά ις est la vertu et non un simple qualificatif. De même, sur un 
jaspeà ougeà i e to i à pa àá.àMast o i ueàappa aîtà “ apisà e gea tàd u à saeptum et 
flanqué de deux aigles sur la tête desquels sont posés deux vases canopes. En périphérie 
(type A1CI2 à ou tà l a la atio à ANT-A NIKA O CAP-A IC, ά αà ι ᾷ ὁ ά α ις,à traduit 
d ap sàl auteu à« Sérapis, sois vainqueur de toutes choses ! » plutôt que « Que Sérapis soit 
vainqueur de toutes choses » (subjonctif, non impératif – voir n° 232 ci-dessus). 

264. ZWIERLEIN-DIEHL 1986, pp. 251-252, n° 756, pl. 131 [Pl. 33, fig. 218] :à àl i sta àdesàfo ulesà
agi ues,àl i titul àdeà e tai esàlégendes apparaissant sur les pierres gravées ne peut être 

perverti. Ainsi en est-ilàe àpa ti ulie àdesà itatio sàd auteu sàa ti ues,àdesàp o e esàouàdesà
locutions érigées en préceptes philosophiques (voir n° 90 ci-dessus). Sur une copie en pâte 
deà e eàd u eà ornaline de la collection Mertens-Schaaffhausen (IIème s. apr. J.-C.) est mis en 
s eàu às uelette,àdeàfa e,àetàdo tàleà eàestà u iàd o eillesà o eà està ou a e tà
le asàd ap sàl auteu e)786 ;àtoutàautou àduà egist eàfigu à ou tàl i s iptio àΓNƱΘIΝCЄAYTON 
(type A1). Κ i o og aphieà ai sià ueà la légende se rapporte au discours du Trimalchion de 
Pétrone (XXXIV, 10), dans lequel il incite ses invités à profiter de la vie au constat du caractère 
éphémère de cette dernière (voir n° 183 ci-dessus) [Pl. 22, fig. 142]. Cette maxime trouve 
écho sur deux autres pierres à formule mentionnées par E.F. Le Blant. La première, une 
améthyste, est gravée de la légende en deux lignes KTƱ | KPƱ (pour XPƱ),à ueà l auteu à
restitue par posside, utere, « Sache jouir/profiter de ce que tu possèdes »787. Cette 
interprétation en rapport avec la philosophie épicurienne est renforcée par la symbolique 
figu a tàsu àlaàge eà pat e,à ou o e,à a tha e àetàpa àleàfaità u o à et ou eàlaà eà
inscription (type D1) sur une autre intaille publiée par F. Buonarroti qui, elle, figure le 
squelette, un papillon, une patère et un canthare788 :àl auteu àt aduit, lui, la formule grecque 
par "« possiedi e servitene », cioè godi le cose, che tu possiedi". La particule ῶ (impératif 

                                                             
785 Voir MICHEL 2001, p. 50 : "episch für όθος … ". 
786 Voir AGDS I, 3, p. 105, n° 2797, pl. 263. 
787 LE BLANT, pp. 114-115, n° 290, et DE JORIO (A.), Scheletri Cumani, Stamperia Simoniana, Naples, 1810, p. 14, n. 
c : "Sappi godere di ciò, che possiedi". 
788 Voir BUONARROTI 1716, pp. 192-193. Voir également BABELON ,àp.à ,à uiàs à f e. 
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p se tàdeà άο αι) se retrouve par ailleurs englobée dans deux autres formules augurales, 
l u eà su àu àpe de tifà e àp teàdeà e eàpu li à pa àá.н.à ΚeàBla tà oi à °à à i-dessous : 
ЄIPHNH | XPƱ, « Sers-t e à deàlaàpie e ,àI e ! »),àl aut eàsu àune amulette en calcédoine de 
l Ashmolean Museum d O fo d (XPƱΝEYTYXƱCΝΘEO ƱPA, pendant grec de la formule latine 
utere felix / feliciter Theodora, « Fais-en bon usage, Theodora ! » – "Fare ye well, Theodora" 
d ap sàlesàauteu s)789. U eàse o deàge e,àu à a eàd agate,àestào àdeàl i s iptio àe à
deux lignes (type G), MH C [OY]| AIOC, Mὴ σ ο αί ς,à« Sans souci »790, ti àd u àdisti ueà
de Palladas (Anthologie grecque, X.72 : σ ὴ ᾶςàὁ βίοςà αὶ αί ιο ·àἢ άθ à αί ι  ὴ à
σ ο ὴ à αθ ὶς,àἢ φέ à ὰςàὀ ύ ας, « La vie est un théâtre et un jeu : ou apprenez à jouer, 
laissant là toute idée sérieuse, ou bien sachez supporter le malheur »)791. Cette inscription 
appelleàleà otàd рo a eàlinque severa (Horace, Odes, III.8.27 : Dona praesentis rape laetus 

horae, linque severa, « “aisisà a e à joieà lesà do sà deà l heu eà p se te,à laisseà touteà affai eà
sérieuse »), et les autres adages de la philosophie épicurienne (en rapport avec les 
représentations de squelettes tels ceux que nous venons de traiter).  

265. SPIER 2007, p. 18, n° 1, pl. 1 = AGW III, pp. 74-75, n° 1733, pl. 21 [Pl. 33, fig. 219] : en troisième 
lieu,àlesà œu ,àlesàd di a esàetàlesàa la atio sàsousàfo eàdeàpa g i ueà àl i te tio àdesà
instances gouvernantes (empereur, roi, patrice, noble) se présentent, dans la plupart des cas, 
sous une forme épigraphique complète (pour laquelle les abréviations sont moins la 
sulta teàdeàlaà olo t àdeàl a tisa -graveur que de la contingence de place sur le support à 

graver). Ainsi en est-il notamment du camée du Cabinet des Médailles mettant en scène 
l e pe eu à“epti eà“ eàetàsesàdeu àfils,àCa a allaàetàG taà oi à °à à i-dessus) [Pl. A, 
fig. 4], et pour lequel la dédicace fragmentaire en exergue, [Y ЄP THN]ΝNЄIKHNΝTƱNΝKYPIƱNΝ
CЄBΧACTƱNΨ, « [Pour la] victoire des Seigneurs Augustes »,à taitàa g eà olo tai e e tà
u e àfi àdeàfo ule du fait de la « contrainte de cadre »àouàd u eà au aiseàesti atio àdeàlaà

longueur de la légende par le lapicide. Il est cependant courant que les inscriptions en 
périphérie (type A, B ou H) soient régulièrement endommagées :àl a se eàdeàlaàp positio à
initiale sur le camée cité ci-a a tàestàlaà sulta teàd u à lat su àlaàst ateàsup ieu eàd o . 
Heureusement, il est davantage aisé de restituer les inscriptions lacunaires – àl e e pleàdu 
cristal de roche de Berlin dont les bordures de la surface plate ont été fortement 
endommagées, mais dont les lettres restantes permettent de restituer un œuàdeà o eà
a eàad ess à àl e pe eu àCo ode, FELI[CI IMP]ERA[TORI]  ANNVM N[OVVM] FA[VSTVM 

FELIC]EM• (voir nos 14 et 194 ci-dessus [Pl. 3, fig. 15] – si ces dernières sont composées de 
longue formule dont les éléments ne sont pas abrégés. Toutefois, il existe des cas où 
l i s iptio àaà t àp se eàe àe tie  : sur une agate rubanée du milieu du IIIème s. apr. J.-C., 
conservée au Kunsthistorisches Museum de Vienne et metta tàe às eàlesàt oisà ustesàd u eà
famille du patriciat romain (dont les deux parents sont en capita opposita ,àappa aîtàu à œuà
de bonne augure adressé aux personnes portraiturées en les identifiant nommément, EYTYXI 

ANXAPIΝMETAΝTHCΝKYPIACΝBACI ICCHCΝKAIΝ AY INAC  (type A1 « tangent »), ὐ ύ ( )ι 
ά α ι ὰ792 ῆς ίας ασι ίσσ ς αὶ α ί ας, « Bonne chance, Pancharios, avec les 

                                                             
789 HENIG, MCGREGOR 2004, pp. 126-127, n° cat. 13.18, ill. 13.18. Voir n° 203 ci-dessus, et n° 277 ci-dessous. La 
formule utere feliciter, bien moins répandue que utere felix, se retrouve néanmoins à de rares occasions, 
notamment sur un pavement de mosaïque conservée au Museo del Castello Ursino de Catane (CIL X, n° 7037), 
ai sià ueàsu àdi e sesà agues,àge esàetà aisselleàd usageà ou a t.àVoi àAE, 1989, n° 491b (anneau gallo-romain 
d йauze,àGe s  ; ALFÖLDI-ROSENBAU 1994, pp. 82-83 :àda sà eàde ie àa ti le,àl auteu eàfaità f e e,à ota e t,à
à un « a t ateàd o  » portant la formule EYTYXƱCΝXPƱ,à u elleà app o heàduàlati àutere felix ou utere feliciter. 
Sur un fragment de vaisselle en verre provenant de Noirmont (Belgique), le pendant latin de ladite formule 
apparaît sous la forme SVLPICIA VTERE FELICITER (voir BLAMPAIN 1997, p. 32) ou encore VTERE | SEBERINE | 

FELICITE[R] (type G) sur une pâte de verre issue du catalogue des Königlische Museen zu Berlin (FURTWÄNGLER 
1896, p. 234, n° 6432, pl. 44). 
790 LE BLANT, pp. 114, n° 289. 
791 Voir CRAI 40 (2), 1896, p. 147-148. 
792 Voir n° 221 ci-dessus : génitif introduit par la préposition ὰ. 

http://commons.wikimedia.org/wiki/Museo_del_Castello_Ursino_a_Catania
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nobles Basilissa et Paulina ! »793. La configuration épigraphique générale de la pierre est 
toutefois « composite », car elle présente deux autres inscriptions : u à œu,à ZOH, ό , 
« Vie », placé dans le registre supérieur entre les capita opposita (type B3I2), et une 
acclamation, ICΝ ΘE-OC, ( )ἷς θ ός, « Un seul dieu ! » (type B2C) sous les trois bustes. 
Assimilées à un tout, ces inscriptions sont de type B1CGI2 ! 

266. WALTERS 1926, p. 347, n° 3694, fig. 79. NEVEROV 1988, pp. 112-113, n° 246 : en parallèle à 
etteà supe eàagateà u a e,àd u eà ualit à telleà u elleà futàoffe teàpa à le pape Pie VII à 
l e pe eu à н a çoisà Ier d áut i he,à età à sa mention votive, on peut citer les différents 
e e plesàd appelàauàsou e i à sou e tà à o otatio àfu aire) incluant la formule verbale 
MNHMONEYE, ο έ , « Souviens-toi ! » – parfois combinée avec l i p atif EYTYXI, 
ὐ ύ ( )ι (voir n° 267 ci-dessous) –, et dont la configuration épigraphique est, elle-aussi, en 

bordure de la gemme la plupart du temps (type A)794. Sur un camée impérial (IIème-IIIème s. 
apr. J.-C.) conservé au British Museum, et dont le quadrant inférieur droit est endommagé, 
està ep se t à u eà ai à te a t,à pa à leà pou eà età l i de ,à leà lo eà d u eà o eilleà selo à lesà
Anciens, le siège de la mémoire795), le tout en-dessousàd u à o do à o pos àdeà œuds.à‹outà
autour de ce motif métaphorique court une inscription dont la partie finale peut être 
restituéeà assezà fa ile e tà da sà l esp ità e à toutà as  : MNHMONЄYЄΝ MOYΝ THCΝ ΦI IACΝ
O OY OTЄΝ [ЄI ?] (type A1 « tangent »), ό έà οῦ ῆςà φι ίας ὁ ού ο à ἶ), 
« Souviens-toi de mon amitié où que (tu sois) ! »796. Un second exemple du Ier s. apr. J.-C., 
p o e a tàduàMus eàdeàl Ermitage, utilise une autre formule, tout aussi complexe, en rapport 
a e àleàsou e i àetàl i o og aphi ueàdeàl o eilleà« pincée » par la main : MNHMONЄYЄΝMOYΝ
THC KA HCΝ YXHC, ό έà οῦ ῆςà ά ςà ύ ς (type A1 « tangent »), « Souviens-toi 
de mes bonnes grâces envers toi ! »  – traduit По àоà ое àкàте еà поло е  par O. 
Neverov – fo uleà ueà l o à et ou eà e à t peà á à su à u à a eà d o à deà l Ashmolean 
Museum d O fo dà IIIème s. apr. J.-C.)797 en lien avec le même thème iconographique (traduit 
pa àl i o atio à"Remember me, your dear sweetheart" d ap s M. Henig et A. McGregor). 

267. BOARDMAN, SCARISBRICK, WAGNER, ZWIERLEIN-DIEHL 2009, p. 232, n° 522 [Pl. H, fig. 53] : enfin, 
mêlant les impératifs MNHMONEYE et EYTYXI, on retrouve une formule complexe – et 
étonnamment longue pour ce type de pierre gravée – sur un camée des IIème-IIIème s. apr. J.-
C. (même Vème s. apr. J.-C.)798 reprenant en intégralité la composition iconographique du 
camée de Londres (main, oreille, avec dans la partie supérieur cordon, diadème ou collier799). 
‹outàleàlo gàdeàlaà o du eàdeàlaàpie eàd o àestài s iteàlaàl ge deà t peàá à« tangent ») 
MNHMONЄYЄΝMOYΝTHCΝTHC KA HCΝ YXHC ЄYTYXI CƱΦPONI(E)• – le dernier signe, considéré 
par J. Boardman, comme un E, est vraisemblablement davantage un point final (voir point 
2.9.3. ci-dessous à sousà laà fo eà d u à s oleà hedera) –, « Souviens-toi de mes bonnes 
grâces envers toi (et) bonne chance, Sophronios ! ». 

268. TONDO, VANNI 1990, p. 43, nos 145 ; 148-149 ; p. 89, ill. 149 (pl. coul.) ; pp. 128-129, ill. 145 ; 
148-149.   AGW III, pp. 218-219, n° 2471, pl. 153 = ZWIERLEIN-DIEHL 2007, p. 338, fig. 12, pl. 4 
[Pl. 33, fig. 220]. NEVEROV 1988, p. 116, n° 257.  HENIG 1990, p. 21, n° 39 : en dernier lieu, le 
creuset le plus intéressant de gemmes sur lesquelles on trouve des formules recherchées et 
complexes dans leur structure – intégrant notamment EYTYXI, comme précédemment – sont 

                                                             
793 Voir AUBRY 2011b, p. 243, fig. 23. 
794 Voir LE BLANT 1896, pp. 39-44, nos 90-113. 
795 Pli eà l á ie ,à Histoire Naturelle, XI, 251. Horace, Saturnales, I, 9, 76. Selon M.-L. Vollenweider (voir 
VOLLENWEIDER 1967-1983, II, p. 499), ces pierres (souvent des pâtes de verre) "servaient-elles à rappeler quelque 
chose à leurs propriétaires" comme par exemple dans "l ási a iaàdeàPlauteà 9 9 à … à[lo s ue]àPhil ieà appelleà à
Déménète « De palla memento » : « N ou lieàpasàto à a teau »". 
796 Voir GUARDUCCI 1967-1978, III, pp. 528-529, fig. 217. 
797 Voir HENIG, MCGREGOR 2004, pp. 113-114, n° cat. 11.11, ill. 11.11. 
798 Voir BOARDMAN 1968b, p. 43 : "Theàlette i gà … à utài à e àshallo à elief,àsuggestsàaàdateà oàea lie àtha àtheà
fifth century AD". 
799 Voir ibid., pp. 102-103, n° 79. 
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les « camées à texte »  :àilàs agitàde pierres gravées sans registre figuré dont la visée principale 
était soitàd àfai eàappa aît eàdesà œu àdi e sà o eàsa t ,à ha e,àp osp it ,àsoitàd t eà
offertes e à adeauà à l t eà ai à pour témoigner de son amour – elles portaient en 
l o u e eàdes devises galantes comme ЄMANHNΝ|ΝNYΓMATЄI, ἐ ά à ύ α { }ι800, « Je 
suisàde e uàfouàpa àlaàpi eà deàl a ou  »801 –,às e àp aloi àou pe ett eàdeàs e à appele .à
Dans la première acception, on peut mentionner toutàd a o dàlesàfo ulesàaugu alesà la tà
l i p atifà àu à o àp op eàouàu à ualifi atifà oi à °à à i-dessus) comme ЄYTYXIΝ|ΝЄYΓЄNI 
(type G)802, « Bonne chance, Eugenios ! » sur un camée du Ier s. apr. J.-C.à‹outefois,àl auteu à
traduit cette inscription par « Soit heureux et beau ! »à[Буд à тл à à л о е т !]803. En 
effet, dans divers cas, les « appellations » ЄYΓЄNI ou ЄYCTAΘI sont combinées à ЄYTYXI et 
ZHCAIC, notamment sur deux camées « à texte » des IIIème-IVème s. apr. J.-C.,à l u à deà laà
collection Content (ЄYTYXIΝ |Ν ЄYΓЄNIΝ |Ν ZHCAIC, « Puisses-tu vivre heureux et beau ! »)804, 
l aut eà o se à àl Ashmolean Museum d O fo dà ЄYTYXIΝ|ΝЄYCTAΘIΝ|ΝZHCAIC, « Puisses-tu 
vivre heureux et en bonne santé ! »)805,à aisàsa sà ueàl o àpuisseàappli ue àa e àune absolue 
e titudeà auà te eà dia à laà aleu à d u à o à p op eà espe ti e e tà Eugenios et 

Eustathios) ou celle d u à ualifi atif806. O. Masson estime pour sa part, contre le tenant de 
cette théorie J.-M. Pailler, que cette "juxtaposition auprès de l i p atifà d ὐ χ ῖ à d u à
autre impératif de verbe en - ι à o e ça tàaussiàpa àleàp fi eà ὐ-"807 est inexacte :àilàs agità
en tous les cas de noms propres tardifs bien connus. Par contre, ce problème ne se pose pas 
sur deux autres camées, datant du Ier s. apr. J.-C. ceux-là, provenant des collections du Musée 
deàl Ermitage à Saint-Pétersbourg808 : sur ces deux exemples, ZHCAIC et ЄYTYXI se réfèrent 
à une appellation, Leontius (ЄYTYXIΝ| ЄONTIΝ| ZHCAIC), non seulement par le fait que ЄONTI 
ne se rapporte visiblement pas à un qualificatif, mais aussi pa eà ueàl o do a e e tàdes 

                                                             
800 ἐ ά  : aoriste passif, 1ère personne duàsi gulie ,àdeà αί ο αι,à« être furieux » / ύ α { }ι : datif de ύ α, 
-α ος,à« piqûre » (3ème déclinaison). 
801 Voir BABELON 1897, p. 191, n° 354, pl. XLI : camée-amulette, en forme de tablette oblongue, portant une devise 
amoureuse en deux mots, dont chacun occupe une des faces. 
802 Voir YANGAKI 2009, p. 255 ; 286, fig. 9. 
803 Voir aussi HENIG 1990, pp. 18-19, nos 33-35 : camées du IIIème s. apr. J.-C. sur lesquels se lisent, en deux lignes 
(type G), ЄYTYXIΝ |Ν ЄYCTAΘI, « Bonne chance et bonne santé » ou « Bonne chance, Eustathios ! » ; ЄYTYXIΝ | 
ΓOPΓONI, « Bonne chance, Gorgonios ! » – J.-M.àPaille ,à o t eàl a isàdeàO.àMasso à pou àqui cette théorie est 
invraisemblable – voir MASSON 1997, p. 60), voudrait voir ici "sa sàdouteàu àsouhaitàdeàp ote tio à OP ONIàsu à
ο ο ιο à(sic) =à ou lie à àt teàdeàGo go e,à o eài p atifàdeà ο ο ι à=à soisàp ot g e ,à p ot ge-toi  ?" 

(voir SCHAAD 1992, p. 79 : grec non accentué) ; ЄYTYXIΝ |ΝΓЄ ACI, « Puisses-tu avoir de la chance et rire ! » ou 
« Bonne chance, Gelasios ! » (M. Henig traduit par "May you have luck and laughter!"). Voir aussi AUBRY 2011b, 
p. 246, n. 31 : E. Zwierlein-Diehl a démontré que la racine étymologique de Gelasius était dérivée de ά , « je 
ris »,àetàa aità atta h àd aut esàsigna su àlesàs eau àd i sàdi e te e tàd adje tifsàsu sta ti sàsoulig a tàleà i eà
ou la joie, comme Hilarius ou Gaudentius. Combinés avec vivas ouà ὐ ύ ι,àilsà o posaie tàdesà œu àdeà ieà
heureuse. Voir également DIEHL 1907, p. 416. 
804 Voir HENIG 1990, p. 20, n° 37. 
805 Voir YANGAKI 2009, p. 255 ; 286, fig. 8. 
806 Voir ibid., p. 255 ; 285-286, figg. 5-9. Voir également HENIG 1990, pp. 18-20, nos 32-36, RICHTER 1956, p. 120, n° 
602, pl.àΚXVà i olo,àse tiàda sàu àa eauàe ào ,àpo ta tàl i s iptio àЄ ΝЄ CЄ ,à ueàl auteu eà estitueàpa à
ὐ ύ ιà ὐσέβ ι, "prosper and be reverent"), et VITELLOZZI 2010b, pp. 447-448, n° 555 : ЄYTYXIΝ |Ν HCYXIΝ (sic), 
ὐ ύ ιà ἡσύ ι,à " Buo aà fo tu a,à i ià se e o !à à [t a s iptio à i spi eà deà l i p atifà o t a teà duà e eà
ἡσ ά ,à « être tranquille, vivre en paix »], oppure :à Buo aà fo tu a,à oà Esi hio ".à Pour le nom diacritique 
Hesych(i)us (respectivement Hesychios), voir SOLIN 2003, pp. 835-837, LGPN III, A, p. 197 (Ἡσύ ιος), et SEG 18 
(1962), n° 752 : α ό àἩσύ ιà αῖ à salutatio à ouà a la atio à auà o atifà a e à deu à cognomina distincts) 
« Calocerus [et] Hesychius, Salut (à vous) ! » (Cyrène, IVème-Vème s. apr. J.-C. / Pour le cognomen 
Calocerus/Calocaerus/ α ό α / α ό αι ος,à oi àSOLIN 2003, p. 102, et LGPN II, p. 255). Voir également OPEL II, 
p. 25, « Calocaerus » ; 181, « Hesychius » (cognomina). 
807 Voir MASSON 1997, p. 60 = MASSON 2000, p. 267. 
808 Voir NEVEROV 1988, p. 115, nos 251-252. 
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éléments constitutifs de la formule sur le second camée induit la mise en évidence du nom 
propre par rapport aux autres termes (ЄYTYXIΝ| ZHCAIC | ЄONTI, « Vis heureux, Leontius / 
Leontios ! »à [Ж  тл о, Лео т !]). Ces formules votives peuvent être toutefois 
davantage développées et jointes à des termes divers (formes verbales, qualificatifs ou noms 
propres) e àsusàd ЄYTYXI ou ZHCAIC, àl e e pleàd u àaut eà a eà àdeu àcouches, de la 
collection Content, o àl i s iptio àseà pa titàe àt oisàlig esà t peàG  : ЄYTYXIΝ|Ν POKO TЄΝ|Ν
AKAKI, « Bonne chance, puisses-tu prospérer et ne pas connaître la maladie » ou – les 
remarques précédentes de O. Masson " ale tàe o eàpou àΣοφ ό ι,àἈ ά ι,àἈ ά ι à … " – la 
même formule adressée à Akakios. Ainsi, sur un camée des collections du musée 
archéologique de Florence, une légende en trois lignes (type G) ACTЄPIAΝ |Ν ZHCAICΝ AЄ|I 
KA ƱCΝs ad esseà àu eà e tai eàAsteria en lui souhaitant le meilleur dans notre monde, mais 
aussi – peut-être – da sà l aut e809 (« Asteria, puisses-tu vivre toujours bien ! ») : la pierre 
au aitàai siàu eà o otatio àfu ai eàetàau aitàpuàse i àd ex-voto. En effet, on peut citer 
deux autres exemples de camées paléochrétiens, conservés à Florence, pour lesquels la 
s oli ueà o o ita teà àl i s iptio à alideà etteài te p tatio  :àtoutàd a o dàu à a eà
le uelàl i s iptio àe àt oisàlig es,àMAKAPIΝ|ΝMЄ IΝAT|TIKƱN, « Dou à ielàd átti ue » – sans 
doute le surnom d u à ie -aimé disparu – seàsitueà àl i t ieu àd u àe ad e e tà o i he à
typique du culte des morts ;àe suite,àleà œuàЄYTYXI, « Sois heureux ! » [Pl. 133, fig. 928], en-
dessous deàlaà ep se tatio àall go i ueàd u àpapillo àetàd u àdauphi  (type B2), symboles 
deàl e,àetà o posa tàu e métaphore du voyage souterrain – une telle interprétation à 
o otatio à fu ai eà eà sau aità s appli ue ,àpa àe e ple,à à laà sardoine du Rijksmuseum 

G.M. Kam de Nimègue810 su àla uelleàlaàfo ulatio àa g eàdeàl i p atifà ὐ ύ ( )ι (voir n° 
267 ci-dessus), ЄYT-Y(XI), est adjointe à une effigie de Fortuna ! Certaines autres formules 
font des camées sur lesquels elles sont inscrites des amulettes visant à se préserver d u à i eà
ou, le plus souvent, des tours joués pa àl a ou  : ainsi opère, sur un camée du IIIème s. apr. J.-
C. conservé au Kunsthistorisches Museum deàVie e,àl i s iptio àe à uat eàlig esàOYΝΦI Ʊ 

(CЄ) | MHΝ ANƱ | NOƱ Є | KAIΝΓЄ Ʊ (type G), « Je ne t'aime pas, ne te trompe pas, mais je 
comprends et je ris »811. 

269. SPIER 2007, p. 30, nos 111, pl. 17 ; 135, n° 737, pl. 104 [Pl. 33, fig. 221]. WEITZMANN 1979, p. 
306, n° 279 = SPIER 2007, p. 138, n° 752, pl. 106  [Pl. 33, fig. 222] :à àl po ueàpal o h tie e,à
la majorité des camées « à texte » adopte tàlaàfo eàd i o atio sà à la divinité, autant en 
grec (HPAK ITOCΝZHCЄCΝЄNΝΘЄƱ, « Herakl(e)itos, puisses-tu vivre en Dieu ! », sur un camée 
du IVème s. apr. J.-C. ,à u e à lati , mais sans que la configuration de la légende ne soit 
systématiquement disposée en lignes : en effet, il existe un cas marginal pour lequel la 
légende latine adopte un agencement spatial cruciforme, à l i sta à d u à de ie à de Caius 
Cossutius Maridianus (44 av. J.-C)812, à e iàp sà u elleàse développe selon la conformation 
d u à h is e l à àu eà oi à fusio àd u àkhi-rho avec un tau). Sur ce camée en cornaline 
deàl e t eàfi àduàIVème s. apr. J.-C. (entre 398 et 407 apr. J.-C.) se lit, sur la face A, la légende 
votive MARIA | H|O|N|O|R|I (barre verticale – type I2G – et boucle du rho) STELI-CHO 

S|E|R|H|N|A (sic) (barres obliques du khi – types CI et CGI)813 VIVA-TIS (barre horizontale – type 
C)814 : ce pendentif (ou bulle),à o fe tio àpou à l i p at i eàMaria, femme d Honorius, 
mentionne les membres de sa famille, Maria Honori (uxor), Stelicho (et) Serena (parentes), 
vivatis (in Christo). La connotation théologique est clairement chrétienne comme en 

                                                             
809 Voir AUBRY 2009, p. 317, n. 54. 
810 Voir MAASKANT-KLEIBRINK 1986, pp. 44-45, n° 90. 
811 On retrouve la formule complète (avec le pronom personnel CЄ) sur un camée de la Bibliothèque Nationale. 
Voir BABELON 1897, p. 190, n° 351, pl. XLI. 
812 BMC/RR, I, p. 552, nos 4187-4190, pl. LV/4, et RRC, p. 491, n° 480/19, pl. LVII/11 : légende C•COSSVTIVS | 
MARID-IANVS | A|A|A|FF. 
813 Voir n° 156 ci-dessus (type CI). 
814 Voir WEITZMANN 1979, p. 306, n° 279. 
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t oig e,à d u eà pa t,à laà s oli ueà i t i s ueà deà laà o positio à h is eà età oi à et,à
d autre part, le sigle cruciforme (croix ansée) faisa tàoffi eàd i te po tuatio à e t ale,àdeà
pi otà età deà poi tà deà su eà à l e se leà desà te esà deà l i s iptio .à Certaines intailles 
po te tà gale e tàdesà fo ulesàsoulig a tà l appa te a eà eligieuseàsa sà registre figuré, 
cela àl i sta àdesàinvocations (païennes ou chrétiennes)815 sur les faces B des amulettes (voir 
n° 263 ci-dessus)816. Ainsi, sur une agate rubanée du IIIème s. apr. J.-C. se lit en trois lignes 
t peà G à l i s iptio à TIMOΘE|OYΝ XPICT|OYΝ IHCOY, « (Pierre de) Timothée, (serviteur) de 

Christ Jésus » : elle nous renseigne autant sur le nom du propriétaire de la gemme (Timothée) 
que sur la conversion affichée de ce dernier à la foi chrétienne.  
 

2.2.5. CONTRACTIONS ET CRASES 
 
§1. Les Anciens ont souvent exp i àpa àdesàsiglesàlesà otsàetàlesàfo ulesàd u àusageà ou a t817. La 
o t a tio àestàu eà thodeàd a iatio à uiàdiff eàdeàlaà« suspension »àpa àl o issio à o àpasàdeà
toutàouàpa tieàdesàlett esà àl e eptio àdeàl i itiale,à aisàdesà a a t esàdeàlaàpo tion médiane du terme 
(par exemple, par suspension, ισ ός s itàXP ; par contraction XC)818. Ce phénomène apparaît dans 
les légendes des pierres gravées au Haut-Empire – surtout sur les anneaux à fonction votive ou 
dédicatoire aisà gale e tàda sàu à a eà asàd appellatio àe àduo nomina : sur une cornaline bombée 
du IIème s. apr. J.-C. issue de la collection Dressel819, une scène allégorique de venatio mêlant divers 
animaux (lion, chiens ou chevaux) est jointe à l i s iptio àCL HD dans le registre supérieur (type B3) ; 
ilàs agitàd u eàappellatio àe àduo nomina « seconde manière » adjoignant au gentilice Cl(audius par 
exemple) le surnom H(a)d(rianus)820. Κ usageàdeà laà o t a tio à tend à se développer au-del àd une 
tradition purement marginale aux époques paléochrétienne et byzantine. Elle fait écho à la nécessité, 
sur les camées « à texte » principalement, de gagner de la place lors de la gravure de formules 
complexes. Quant aux intailles et aux anneaux métalliques, la surface à graver ou le chaton étant 
autrement plus exigu que sur les camées et la concomitance avec un thème iconographique davantage 

u e t,àilàs agitàa a tàtout,àpou àl a tisa -g a eu ,àd alle à àl esse tiel,àsa sàfio itu eà su toutàda sàleà
asàdeàpi esà a a tàpas àdessei àd a oi àu eàfo tio ào e e taleà aisàplut tàu àusageàd e -voto), 

ou de composer avec la « contrainte de cadre ».  
270.  SPIER 2007, pp. 136, nos 739 ; 741 ; 744 ; 749, pl. 105 [Pls. 33-34, figg. 223-224] : ύ ι àestàleà

premier cas à traiter. À l instar des acclamations ou des professions de foi, les implorations 
incluant ce vocatif ainsi que la forme verbale βοήθ ι ( οί), « Viens(-moi) en aide ! » se 
retrouvent sur les camées byzantins, mais pas toujours sousàlaàfo eàd u eàdispositio àe à
lignes (type G). Ainsi, sur une cornaline byzantine du VIème s. apr. J.-C., un cheval paissant est 
entouré de la légende périphérique (type A1) KYPIH (sic) BOHΘIΝIOY IANƱ+, « Seigneur, viens 
en aide à Ioulianos ! » ; un signe séparatif en forme de croix sert de terminaison ainsi que de 
poi tà d a ageà (référence) marquant simultanément le début et la fin de la légende821. 
‹outefois,àlaàfo eào thog aphi ueà o e teàduà o atifà ύ ι àseà et ou eàsu àu àaut eà a eà
o te po ai ,à do tà l i s iptio à està etteà fois-ci de type GI1 (les bordures supérieure et 

inférieure étant ornées de motifs floraux), sur lequel se lit la prière KYPIЄ BOHΘI | 

CЄYHPIANƱ | KAI ΘA IA, « Seigneur, viens en aide à Severianos et Thalia ! ». йtà està ie àl à
le point important car, à diverses reprises, le terme initial se trouve contracté en KЄ : tel est 

                                                             
815 Voir MICHEL 2001, p. 291, n° 470, pl. 71 : AΓ/IEΝ PO/KO/ I, « Saint Procopios ! », Saint Procope auréolé et 
flanqué de deux croix (IVème-Vème s. apr. J.-C.). 
816 Voir SPIER 2007, p. 103, n° 595, pl. 77 : jaspe noir, datant du Vème-VIème s. apr. J.-C., sur lequel apparaît la Vierge 
? à[fa eàá],àetàl a la atio àEICΝ|ΝΘEO|C (type G) [face B]. 

817 Voir LE BLANT 1896, pp. 80-81, n° 211 : FCR pour fecerunt, B•N•M•R•BVSΝpour benemerentibus, MDICMT pour 
medicamentum. 
818 Voir OIKONOMIDES 1974, p. 21. 
819 WEISS 2007, p. 252, n° 407, pl. 55. 
820 Voir MILLER 1998, p. lv. 
821 Voir AUBRY 2011b, p. 242, figg. 19-21. 



177 
 

ota e tà leà asà deà deu à o ali es,à l u eà à deu à ou hes,à l aut eà o o h o e,à su à
lesquelles sont inscrits en trois lignes respectivement KЄΝBOH|ΘIΝ AY | INƱ et KЄΝBƱ|HΘIΝ

ON|ΓINOY, « Seigneur, viens au secours de Longinos ! » (IIIème-VIème s. apr. J.-C.). 
271. SPIER 2007, p. 136, n° 742, pl. 105 [Pl. 34, fig. 225] : sur un autre camée de cornaline, conservé 

auàMus eàd a tàdeàl U i e sit àd I dia aà àBloo i gto ,àseàd hiff eàu eàinscription similaire, 
mais mixte ( est-à-dire bilingue grec/latin – voir nos 169, 253, et Partie III, tabl. 1.5.4., nos 2 
et 8) en trois lignes (type G) XЄΝBƱ|HΘIΝVS|IGIO (sic), pour laquelle les deux lettres initiales 
XЄ seà appo te tà o à plusà à ύ ι à aisà à X ισ έ, « Christ, viens en aide à Hysigios 
(Heysichios) ! ». 

272. SPIER 2007, p. 141, nos 771-772, pl. 108 = BABELON 1897, pp. 180-181, nos 336-337, pl. XXXIX 
[Pl. 34, fig. 226] : ilà e isteà uel uesà asà isol s,à figu a tà laà s eà deà l á o iatio ,à pou à
lesquels le « Seigneur »àestà e tio àauà o i atif,à joi tà à l a ti leà sig eàdeàd f e eà– 
voir n° 261 ci-dessus), et e à l o u e eàsous forme contractée O ̅C pour ὁ Kύ ιος. On 
retrouve cette contingence sur deux camées de la Bibliothèque Nationale, datant des VIème-
VIIème s. apr. J.-C., dont le traitement iconographique est identique :àl ange Gabriel salue la 
Vierge Marie, debout, une chaise derrière elle et un panier rempli de laine à ses pieds. Tout 
autour du registre figuré (type A1) court le verset tiré de Luc (1:28), respectivement XAIPЄ 

Χ…ΨΝet XЄPЄ KЄXAPITOMЄNH O ̅C MЄTA COY+, « Je te salue, toi qui a été comblée de grâces, 
le Seigneur est avec toi ! »822. Comme pour le camée de Ioulianos (voir n° 270 ci-dessus), la 
légende se termine par un signe séparatif cruciforme qui fait office de point de référence et 
de ponctuation. Notons que la forme XЄPЄ se retrouve sur un héliotrope de Berlin, publiée 
par A. Furtwängler823 et représentant Hélios, portant dans le champ la mention XЄPЄ / 

CI ONIA (type A1) [Pl. M, fig. 86] : l i o og aphieàdeàlaàdi i it ,àdata leàduàIIIème s. apr. J.-
C.824,à appelleà l u eà desà ep se tatio sà possi lesà duà olosseà deà ‘hodes825 et ancre la 
p o e a eàdeàlaàpie eàda sàl йstàdeàl й pi eà h poth seà ta eàpa àla racine étymologique 
latine translittérée en grec deà l appellatio à f i i eà Sidonia826, « de la région de 
Sidon (Phénicie)», qui agit davantage comme un ethnique que comme une dénomination 
personnelle simple). 

273. SPIER 2007, p. 136, nos 745-746 ; 749, pl. 105 [Pl. 34, fig. 227] : le nom du propriétaire du bijou 
ouàdeà eluià à uià leà œuàestàad ess àouà à uià laàpie eàaà t àoffe teàe à adeau à estàpasà

toujours mentionné nommément et est quelquefois remplacé par une formule neutre en 
appo tàl usageà àfai eàdeàlaàge e.àái si,àsu àu eà o ali eàg a eàe à a eàduàCa i etàdeà
Πu is ati ueàdeàl á ad ieà‘ou ai e (VIème s. apr. J.-C.)827, se lit en quatre lignes adjointes 
à deux croix +KYPIЄ | BOHΘI | TƱ ΦOP|OYNTI+, « Seigneur, viens en aide au porteur ! ». Or, 
ce substantif est lui-aussiàsus epti leàd t eàcontracté comme en atteste la légende sur un 
autre camée byzantin d o àKЄ BO|HΘI | T|O (sic) ΦN828,à ύ ι àβοήθ ιà ῷ φ ο οῦ ι ,à
ainsi que sur une cornaline pour laquelle un autre terme inédit ( οῦ) est également 
contracté : ΘY̅ XA|PIC ЄY|TYXOC (sic) | ΦOPI, ( ο)ῦ ὰ ις ὐ ῶςàφο (οῦ )ι, « Grâce de 
Dieu, bonne chance au porteur ! ». 

274. SPIER 2007, p. 97, n° 574, pl. 72 ; 104, n° 596, pl. 78 [Pl. 34, figg. 228-229]. BABELON 1897, p. 
183, n° 339, pl. XL. HENIG, MCGREGOR 2004, p. 129, n° cat. 14.7, ill. 14.7 [Pl. 84, fig. 578] : par 
extension, il semble somme toute assez logique que le nom de Jésus-Christ lui-même, eu 
ga dàauàfaità u ilàestàs olis àpa àdi e sàsiglesàa iatifsà notamment le chrisme XP pour 

                                                             
822 Voir BABELON 1897, p. 181 :àl auteu  restitue par " … àplei eàdeàg es,à … ". 
823 FURTWÄNGLER 1896, p. 317, n° 8653, pl. 61. Voir également HOEPFNER 2003, p. 69, fig. 99b (pl. coul.). 
824 Voir MICHEL 2001, pp. 148-149, n° 243, pl. 35. 
825 Voir HOEPFNER 2003, pp. 65-71. 
826 Voir OPEL IV, p. 80, « Sidonia » (CIL II, n° 122 [Suppl., n° 5189] ; XIII, n° 4277). 
827 GRAMATOPOL 1974, pp. 94-95, n° 746, pl. XXV. 
828 LE BLANT 1896, p. 127, n° 334 : si E.F. Le Blant restitue la mention du porteur ainsi, J. Spier (p. 137) y déchiffre 
les deux lettres ΦH. 
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ισ ός 829, se retrouve sur certaines gemmes sous une forme contracte. En atteste une 
gemme disparue, dont le matériau est de couleur noir (jaspe, verre, obsidienne) et sur 
laquelle appa aîtàleàth eàdeàlaàVie geà àl йnfant. Une inscription au nominatif est gravée en 
p iph ie,àda sàleà egist eàsup ieu à t peàB ,àdeàpa tàetàd aut eàd u eà oi àfaisa tàoffi eà
de pivot, et agit comme une « didascalie » : IC + XC,à σοῦ ςà ισ ὸ ς. Cette même 
inscription apparaît sur une agate rubanée de la Staatliche Münzsammlung de Munich, 
datant de la fin du Vème s. apr. J.-C., voire légèrement postérieure d ap sà Θ.à “pie 830, et 
mettant en scène le Christ assis sur un trône et flanqué des douze Apôtres :àdeàpa tàetàd aut eà
duà i eà u ig eàl au ola tàappa aîtàl i s iptio à I͞C / X͞C (type CB3)831.  Un dernier terme 
se retrouve contracté sur un troisième camée byzantin, un jaspe sanguin (!) conservé à la 
Bibliothèque Nationale,àpou àle uelào à et ou eàd aut esàa iatio sà e o t esàjus ue-
là. Il est gravé du buste à mi- o psàdeà laàVie geàte a tàsu àso à asà l й fa tà Θ sus. Sur la 
périphérie de la surface gravée apparaissent quatre groupes de deux lettres :àtoutàd a o d,à
au-dessusàdeàlaàt teàdeàl e fa t,à I͞C X͞C (type AI1) – le désignant comme Jésus-Christ –, puis, 
deàpa tàetàd aut eàduà egist eà figu à – comme pour caractériser le thème principal de la 
gemme et agir comme une « didascalie » –, M͞-P / ΘY̅, M(ή ) à ( ο)ῦ (type CI1)832. Un cas 
pa ti ulie àsu ài taille,à ta tà i o og aphi ueà u pigraphique, nous est donné par un autre 
héliotrope (jaspe sanguin) àfo tio àd a ulette o se àauàMus eàd á tàetàd рistoi eàdeà
Genève833  [Pl. Y, figg. 172a-b] : sur ces faces sont respectivement représentés deux bustes, 
l u àdeà“ apisà deàfa e ,àl aut eà aise la le e tàd Isisà oil eà deàp ofil ,àdata tàd po ueà
romaine (Ier-IIème s. apr. J.-C.), lesquels ont été modifiés et réattribués àl po ueà za ti e, 
afin de personnifier Jésus-Ch istàetà laàVie ge,àauàt a e sà l ajout, sur la face A, d u ànimbe 
u ig eà uià as ueà l a ie à kalathos de Sérapis) et de deux inscriptions de type C, 

respectivement IC / XC (face A) et M̅ / Θ̅   (face B). En outre, ces canons épigraphiques de 
contraction en lien avec le Christ ou la Vierge se perpétuent sur les caméesàe o eà àl po ueà

di aleà o eà e à t oig e tà u eà sa do à ai sià u u à h liot opeà deà laà olle tio à
Content à Oxford834 : la première pierre, du XIIIème siècle, met en scène le Christ debout, 
i ,àlaà ai àd oiteàle eàe àsig eàdeà di tio ,àleà usteàfla u àdeàl i s iptio à I͞C / X͞C 

(type C) [Pl. N, fig. 95] ; la seconde, datant du Xème ou du XIème siècle et montée en broche, 
représente un buste de la Vierge, les deux mains levées en prière, et adjoint à la mention M͞P 

/ ΘY̅ (type CI1) [Pl. N, fig. 96]. Toutefois, il existe une mention du nom du Christ sur une intaille 
e à o ali eàdeàl Ashmolean Museum d O fo dà Vème ou VIème s. apr. J.-C.) qui consiste, quant 
à sa formulation, en un unicum sur les pierres paléochrétiennes et byzantines : de part et 
d aut eàd u eà ep se tatio àdeàl a ha geàMi haël,àde outàdeàfa e, tenant une bannière-
croix et une orbe crucifère, se développe verticalement (type GD1)835, à la manière des 
ep se tatio sàhagiog aphi uesàdesà“ai tsà àl po ueà za ti e (voir n° 261 ci-dessus), une 

légende en deux parties, I|Є|SΝ/ΝX|R|S,à (σοῦ ςà (ισ ὸ ς ou plutôt Ie(su)s Xr(istu)s (sic). Non 
seulement le subterfugeàd a iatio à e ou tàauta tà àlaà o t a tio à u àlaà« suspension », 
mais il use, par sou iàdeà la t àetàdeà o isio ,àd un mélange de caractères grecs (khi, epsilon 
« luné » – voir point 2.3.3.4. ci-dessous, §3 – e àlieuàetàpla eàd u àeta) et latins (« R », « S », 
graphème toutefois vraisemblablement dérivé du sigma grec final). Conséquemment, cette 
ge eàs i s itàda sàu eàt aditio à pig aphi ueà ai sià ueàst listi ue àt pi ueàduàVIème s. apr. 

                                                             
829 Voir SPIER 2007, pp. 30-31, nos 112-135, pl. 18-20. 
830 Voir ibid., p. 98. 
831 Voir aussi BERRY 1968, p. 141, n° 257 : buste du Christ, de face (XIème s. àa e ài s iptio àdeàpa tàetàd aut eàdeà
l i ageàhagiog aphi ue, I͞C / X͞C (type C). 
832 Voir MCLEAN 2002, p. 56. 
833 Voir MARTINIANI-REBER 2011, pp. 34-35, n° 9. 
834 HENIG 1990, pp. 121-122, nos 194-195, pl. XLVI (pl. coul.). 
835 Ne pas confondre le type GD et le type GC (point 1.1. ci-dessus, §10). Voir n° 146 ci-dessus (I|E/S|V, type GC ou 
GD1) [Pl. 103, fig. 714]. Voir également n° 369 ci-dessous : L|V͡R|S/I| |S (type GCD1 ou GD) [Pl. N, fig. 97]. 
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J.-C. ueàl o àpeutà app o he àdeàlaàt aditio à"bizantino-occidental"836 d u eàaut eàgemme, 
provenant du Museo Lázaro Galdiano de Madrid, publiée par J. Spier, sur laquelle apparaît 
également, entre autres, une abréviation contractée bilingue, XPS,à (ισ ὸ)s ou plutôt 

(ι)σ ῷ (sic), pour in Christo, étant donné laà st u tu eà deà l e se leà deà l i s iptio à
(+AGV/STIN/I VIT/A XPS, « Κaà ieàd Augustinus est dans le Christ »)837. Toutefois, si I|Є|SΝ/ΝX|R|S 

està a ifeste e tàpasàu eàsi pleà« suspension »,àilà està epe da tàpasà a eàdeà et ou e à
etteà thodeàd a iation spécifique t pi ue e tàda sàleà asàdeàl appellatio àdeàΘ sus-

Christ en grec : ainsi, autant sur une intaille en onyx rubanée provenant à nouveau de 
l Ashmolean Museum d O fo dà IIIème s. apr. J.-C.) que sur une agate de la collection Lewis 
(Corpus Christi College, Cambridge) légèrement postérieure (IVème s. apr. J.-C.), la 
ep se tatio à d u à a i eà deà « p heu sà d ho es » est-elle jointe, dans un cas, à la 

mention IH/C | X͡P (chrisme) (type B3CG rétrograde) [Pl. 84, fig. 579]838,àet,àda sàl aut e,àdeàIH 

X (type B2, rétrograde sur le moulage) [Pl. 84, figg. 580a-b]839, pour lesquelles seules les 
lettres initiales sont mentionnées,à selo à u à deg à d a iatio à uià diff e tà d u à asà à
l aut eà espe ti e e tà t oisà a a t esàpou àdeu ,à etàdeu àpou à u . IH/C està i ià pasà à
comprendre comme une contraction – IH(COY)C – mais comme une abréviation par 
« suspension » – IHC(OYC),à a à ilà està a e,à du a tà l á ti uit ,à d usite à deà deu à thodesà
d a iatio sàdiff e tesàauàsei àd u eà eài s iptio ,à àl e eptio àp sàdeàlaàl ge deà
BON / EVT dans l e e pleà uià aàsui eà oir également point 2.3.4.6. ci-dessous, §4 : HANI•Ν/Ν
KRTH•). 

275. HENIG 1975, pp. 33-34, n° 112, pl. 7 : pou às e t ai eàduàdo ai eà h tie ,àilàestàattest àune 
autre inscription sous forme de termes contractés sur un nicolo du IIème s. apr. J.-C. 
d i o og aphieà païe e,à p o e a tà deà laà olle tio à Κe isà auà Corpus Christi College 
(Cambridge). Elle peut valoir autant comme un complément au registre figuré que comme 
une formule augurale ou une invocation.  Elle appa aîtà deà pa tà età d aut eà d u eà
représentation d Isis,àte a tàu àsistrum et une situle dans chaque main, et se déchiffre BON 

/ EVT (type CI1). E.н.àΚeàBla tà futeàl h poth seàdeà oi àda sà esàdeu àa iatio sàBON / EVT 
une légende hybride grecque et latine, associant Bona (Fortuna) à Eὐ ( ία), mais plutôt la 
forme contracte de Bon(us) Ev(en)t(us).àй à o s ue e,àilàs agitàsoit d une invocation à ce 
dernier (iconographiquement sans réel lien avec Isis), soit plutôt d une formule augurale 
conjuguant une figure de divinité salutaire (Isis parfois assimilée à Fortuna – voir n° 42 ci-
dessus) avec la me tio àd u àGenius lié aux événements qui ont un heureux aboutissement. 
âàl i sta àdeàlaàplupa tàdesàtalis a s,àlaàl ge deà eàfe aità ueà e fo e àlaàfo tio àdeàpo te-
bonheur du motif iconographique conjugué au matériau de la pierre ; il agirait ainsi, en 
quelque sorte, comme une « didascalie ». Notons ici que le second terme, EVT, est abrégé 
selon une méthode mixte : la contraction (lettre du milieu du mot, T) y est mêlée à la 
« suspension » (lettres initiales EV) ; nous retrouverons ce phénomène avec la dédicace 
MATB (voir n° 278 ci-dessous). 

276. LE BLANT 1896, p. 80, n° 211, pl. I. MASTROCINQUE 2008, p. 126, n° cat. Ra 25, pl. XXXVII [Pl. H, 
fig. 54] :àa la atio àd u àusageà ou a t sur les amulettes, EICΝZEYCΝCAPA IC ou CEPA IC, 
« Un (et identique) sont Zeus et Sérapis ! » (voir n° 126 ci-dessus) trouve son pendant 
pig aphi ueàta tàsousàfo eàd i itialesà oi à °à à i-dessus : ЄΝZ [inversé] C) que selon la 

configuration de termes contractés. Ainsi, E.F. Le Blant mentionne un jaspe rouge de sa 
collection sur lequel est inscrit, en deux lignes (type G), ICZ | CP , ( )ἰςàΖ ὺς à έ α ις .àIlà

                                                             
836 Épig aphieàg e ueà za ti eà l eàd i flue esàlo a desàouà isigothi uesà f ue teàsu toutàda sàleà asà
de monogrammes cruciformes). Voir GUTIÉRREZ CUENCA, HIERRO GÁRATE 2009. 
837 Voir SPIER 2007, p. 99, n° 579, pl. 73 : émeraude, présentant Pierre et Paul en capita opposita, sertie dans un 
anneau en or autour du chaton quadrangulaire duquel court la légende +AGV/STIN/I VIT/A XPS, « La vie 
d Augustinus est dans le Christ ». Chaque épaule est ornée du monogramme AVGVSTINVS. 
838 HENIG, MCGREGOR 2004, p. 131, n° cat. 14.21, ill. 14.21. 
839 MIDDLETON 1892, E, p. 85, n° 2 = HENIG 1975, p. 39, n° 140, pl. 9 = SPIER 2007, p. 52, n° 314, pl. 38. 
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estàd ailleu sàpasà a eà ueàleàp o o à u alà ἰςàseà et ou eà o t a t àe àIC :à àl i sta àdeà
vale (voir n° 230 ci-dessus – VA),ào àl i aità o eào àleàp o o çait.àái siào àleà et ou eà
su àl a la atio àfigu a tàsu àl agateà u a eàdeàPancharios (voir n° 265 ci-dessus) [Pl. 33, 
fig. 219] ainsi que sur un jaspe vert du Musée archéologique de Ravenne où, sur deux lignes, 
on lit ICΝΘ|ЄOC, « Un unique dieu ! ». 

277. HENIG, MCGREGOR 2004, p. 134, n° cat. 15.10, ill. 15.10 [Pl. 85, fig. 582]. Aquileia 1992, pp. 61-
62, n° cat. 131. DEMBSKI 2010, p. 70, n° 57 = DEMBSKI 2005, p. 174, n° cat. 1239, pl. 128 [Pl. H, 
fig. 55] : de même, la formule votive utere felix, « Emploie-la (à savoir la bague) en homme 
heureux ! »840 – pendant latin de XPƱΝEYTYXƱC (voir n° 264 ci-dessus) – peut se présenter 
selon la configuration de deux initiales (anneau en or de Mayence inscrit des deux lettres VF, 
deà eà u u eà agueàe àa ge tàduàIIIème s. apr. J.-C.àp o e a tàdeàl Ashmolean Museum 
d O fo d)841,à d u eàou plusieurs abréviations (anneau en argent de Regensburg842 avec la 
formule rétrograde VTF,à àl e d oitàsu àu àa eauàe àor du Museo de Cabra à Cordoba843, ou 
encore VT | FE sur un anneau en or de la seconde moitié du IIème s. apr. J.-C. provenant du 
Römisch-Germanisches Zentralmuseum de Mayence844), de termes entiers (VTERE | FELIX sur 
une bague en jais du IIIème s. apr. J.-C., mis au jour à Carnuntum ou sur lesà paulesàd u àa eauà
métallique de Pannonie de la même période845),àd u eàfo uleàda a tageà o ple eài lua tà
une autre forme verbale (VTERE FELIX | TV FECISTI sur une gemma vitrea de couleur bleue 
du IIème s. apr. J.-C. issue de la collection Ferrell [Pl. T, fig. 139])846, ou incidemment sous 
fo eà o t a t eà o eà estàleà asàsu àu à i oloàd á uil eàdat àdesàIer-IIème s. apr. J.-C. Sur 
eàde ie ,àl i s iptio à t og adeàVTR | FEX, ut(e)r(e) fe(li)x, est en lettres capitales sur deux 

lignes (type G). De par sa teneur propitiatoire, cette formule se retrouvait également souvent 
su àlesà ijou àetàl o f e ieà sou e tàlesàfi ules847, mais aussi les miroirs848), et parfois en lien 
avec le mariage et les « anneaux deàfia sàouàd pou  » : en atteste une sardonyx de la 
collection Guy Labrière (Paris), datant du début du IIIème s. apr. J.-C., sur laquelle une scène 
de dextrarum iunctio (serment de mariage) est jointe à la légende transversale V / T / F, ut(ere) 
f(elix) [Pl. 124, fig. 861].  

278. HENKEL 1913, p. 84, n° 902, pl. XXXIV : les formules dédicatoires ne sont, elles-aussi, pas 
épargnées par le phénomène de la o t a tio .àâàtit eàd e e ple,ào àpeutà ite àdeu àa eau à
e à o ze,àl u àdesàe i o sàdeàBe li ,àl aut e mis au jour vraisemblablement aux alentours 
de Mayence (voir n° 55 ci-dessus ,àsu àles uelsàappa aîtàl i o atio àM TB, respectivement 
MATB (en lettres chantournées), pour Mat(ri)b(us), « Aux Déesses-Mères ! ».àIlsàs i s i e tà
dans la tradition des anneau à talli uesà àfo tio àd e - otoà uià o e tàl o jetàduà ulteà
par une légende abrégée ou contractée potentiellement au datif (voir n° 207 ci-dessus) ; en 

                                                             
840 Utere, impératif de utor,à à eàpasà o fo d eàa e àl i fi itif,àuti, qui apparaît tel quel sur un anneau en argent 
à hato à o à d á uil eà IIIème s. apr. J.-C àouà su à u eà agueàd e fa tà annulus puerilis) en or conservée à 
l Ashmolean Museum d O fo dà gale e tà IIIème s. apr. J.-C.). Voir Aquilée 1992, pp. 59-60, n° 124 et HENIG, 
MCGREGOR 2004, p. 75, n° cat. 6.11, ill. 6.11 [VTI]. 
841 HENKEL 1913, p. 12, n° 79, pl. IV. 
842 Ibid., p. 53, n° 387, pl. XIX, et LE BLANT 1896, p. 38, n° 87. 
843 Voir GIMENO PASCUAL 2012, pp. 213-214, n° 7, fig. 1. 
844 Voir DEPPERT-LIPPITZ 1985, p. 32, n° cat. 143, pl. 51. 
845 Voir TÓTH 1985, p. 26 ; 57, pl. 13, fig. b. 
846 Voir SPIER 2010, p. 81, n° 63 [pl. coul.] :à o atio à d áph oditeà età É osà a e à laà e tio à VTERE FELIX en 
périphérie (type A1), "Use it with luck", et inscription TV FECISTI en exergue (type H), "You did it!" (type 
« composite » B1H à;àsiàl a la atio àutere felix est une formule répandue sur les instrumenta inscripta visant à 
se voir accorder la bonne fortune, la phrase tu fecisti appa aît,àelle,à o eà ta tàu à logeàduàpo teu àdeàl a eauà
suite à un quelconque accomplissement, sans doute une conquête amoureuse comme le suggère le thème de 
l i ageàg a e. 
847 Voir TÓTH 1985, p. 35-36, ill. 11b/d ; 52 ; 59, pl. 22, HAINZMAN, VIZY 1991, pp. 110-111, n° cat. 146, et Aquileia 
1992, p. 63, n° cat. 135. 
848 Voir BARATTA 2012, pp. 284-285, fig. 17. 
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l o u e e,àseulàMATB, du fait de sa structure syntaxique (incluant le « B » de la terminaison 
gra ati ale ,àe igeàdeàseàd li e àauàdatifàouà àl a latif (Matribus dans les deux cas). 

279. WALTERS 1926, p. 160, n° 1435, pl. XX [Pl. 34, fig. 230]. MASTROCINQUE 2008, pp. 67-68, n° cat. 
Fi 85, pl. XIX [Pl. H, fig. 56]. HOEY MIDDLETON 1991, pp. 117-118, n° 211, ill. 211a-b = HENIG, 
MCGREGOR 2004, p. 89, n° cat. 9.28, ill. 9.28 [Pl. 119, fig. 830] : beaucoup plus difficile à définir 
sont les inscriptions contractées qui ressemblent davantage à une suite de lettres 
incompréhensibles. La a geàd i te p tatio à àestàdo ài po ta te.àΠousàpou o sàp e d eà
comme exemple une intaille conservée au British Museum, un jaspe rouge – le matériau 
pou aitài ite à àpe se à u ilàs agitàd u eài o atio à agi ueà–, datable du IIIème s. apr. J.-C., 
sur lequel apparaît Arès, debout avec casque et bouclier, faisant face à Aphrodite qui lui 
ouvre les deux bras ; un petit Éros se tient derrière le dieu-soldat. Selon Hésiode, les deux 
divinités formaient un couple et vivaient en bonne intelligence. La pierre agit donc comme 
une allégorie deàl a ou à évoqué autant par Aphrodite que par Éros tenant le flambeau, ce 
de ie ,à àl i sta àdeàl a ,às olisa tàlaà lessure amoureuse .àIlàestàdo àpe ti e tàd esti e à
que la légende périphérique (type A1) MCIAETCS ERSS se traduit par une formule votive en 
rapport avec cette iconographie. р.B.àWalte sài di ueàl i te p tatio àp o a leà àappli ue à
aux lettres initiales, "M(ar)cia et C(aiu)s" en estimant conséquemment u ilàs agitàdeàte esà
contractés. Séparée du premier groupe de caractères par le registre figuré, la seconde partie 
de la légende se comprend vraisemblablement comme laàsuiteàd u eàfo uleàdo tàleà egist eà
figu à està l i spi ateu  et pour lequel le couple Arès/Aphrodite reprendrait 
métaphoriquement les amoureux Marcia et Caius : da sà l esp it,à o à pou aità restituer 
l e se leà deà l i s iptio  par M(ar)cia et C(aiu)s (cum)849 Er(ote) s(emper) s(int), « Que 
Marcia et Caius soient toujours avec Éros ! »,à souhaità isa tà à p o ou oi à l a ou à et la 
passion au sein du couple. Toutefois, le double SS en fin de légende peut cacher un 
qualificatif au plu ielà o eà estàleà asàpou àlaàtitulatu eàAVGG, Augustorum – voir n° 124 
ci-dessus) comme servi ou servitores ; auquel cas, il faudrait transcrire la légende M(ar)cia et 
C(aiu)s Er(otis) s(ervi /-ervitores duo). En atteste notamment une cornaline provenant de 
Bosnie età o se eà àl Ashmolean Museum d O fo d (Ier s. av. J.-C. – Ier s. apr. J.-C.) pour 
laquelle la structure grammaticale de la légende est identique (conjonction « et » et 
edou le e tà d u eà o so eà pou à a ue à leà plu iel 850 :à da sà leà ha pà d u eà
ep se tatio àdeàsa glie àappa aîtàl i s iptio àM Ǝ͡T L | P LL / G (type B1CJ en boustrophédon 
– voir nos 300-301 ci-dessous),à est-à-dire M(arcus) et L(ucius) P(ublii) l(iberti duo) G(–) – ou 
auàg itifàd appa te a eàM(arci) et L(ucii) P(ublii) l(ibertorum duorum) G(–), pour lequel le 
G fi alàagi aità o eàl i itialeàduàge tili eàauàplu iel851, commun aux deux affranchis. Il aurait 
été toutefois plus adéquat, épigraphiquement parlant, de placer le gentilice avant la mention 
du statut et du patron (particule P LL) : M(arcus) et L(ucius) G(–), Publii l(iberti duo). Le rendu 
uel ueàpeuà haoti ueàdeàl i s iptio à e à oust oph do à ota e t àpou aitàpe ett eà

deà o e oi à ueàl a tisa -graveur a incisé le G dans le champ avant de devoir se résoudre à 
te i e àlaàs ue eào o asti ueàda sàl espa eà losàe t eàleà e t eàdeàl a i alàetàlaàlig eà
de sol ; ou, à dessein – "da sàl o d eàdeàlaà o e latu eàdeàl aff a hi,àleàge tili eà[occupant] 
une place centrale"852 –, une manière comme un autre pour lui de singulariser le gentilice du 
reste de la légende en le gravant isolément (M Ǝ͡T L | G | P LL [type B1GJ]) – voir Partie III, tabl. 
1.5.4.2., n° G. 
Deà plus,à à l i sta à du jaspe rouge du British Museum dont nous venons de traiter, la 
s oli ueà d u à pe so ageà a e eà deà laà o positio à i o og aphi ueà peut être liée à 
l i s iptio ,àdeà eà ueàleàt peàp i ipalàseà appo teàauàpossesseu àdeàlaàge eàouà àlaà
divinité invoquée par ladite personne. Ainsi, si Marcia et Caius sont personnifiés par Arès et 

                                                             
849 Grammaire : cum + ablatif, « avec ». 
850 Voir CAGNAT 1914, p. 369. 
851 Voir FABRE 1981, p. 113, n. 181. 
852 Voir ibid., p. 113. 
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áph oditeàsu àlaàge eà ita i ue,àtelà estàpasàtoutà àfaitàleà asàd u eàagateà oti eàta do-
républicaine ep se ta tàыαι ὸς,àleà« moment opportun », tenant une balance et derrière 
lequel – à nouveau – seàtie tàu eàpetiteàfigu eà as uli eàassi il eà àрe ule.àO àl i s iptio ,à
M•MΧAΨRCI(VS) – ou plutôt M͡ RCI(VS) (voir n° 292 ci-dessous) – HE-RACLEO853 (type A2C), qui 
reprend les tria nomina du possesseur, est sémantiquement apparentée non pas à ыαι ὸς – 
qui est gravé sur la gemme pour lui donner la fonction de porte-bonheur –, mais au petit 
personnage annexe. Le porteur de la gemme (ou le destinataire si l i tailleàest un présent) se 
età do ,à da sà u à as,à sousà l gideà deà laà di i it à secondaire (Éros), mentionné par 

l i s iptio ,àetàs ide tifieàauàth eàp i ipalà á sàouàáph odite  ; et,àda sàl aut eà as,àil voit 
son nom également lié sémantiquement au personnage annexe (Hercule) au travers de la 
légende, mais se met cette fois sous la protection d u e personnification, ayant à dessein 
d appo te à à eluià uiàl i o ue laà ha eàd agi àe àtouteà hoseàauà o ent propice, mais à 
la uelleà ilà eà s ide tifieà pas. Co lati e e t,à laà p se eà d u à petità autelà su à l agateà deà
Florence incite à penser, comme nous le verrons immédiatement ci-dessous, que la gemme 
avait une fonction dédicatoire (ex-voto) et que HERACLEO pou aità s appa e ter à une 
séquence au datif, indépendante de M•M͡ RCI (duo nomina du dédicant au génitif ou au 
nominatif – sous-entendant la terminaison amuïe en -VS) : dédicace « De M. Marcius à 
Hercule », respectivement invocation « À Hercule, M. Marcius ! » (voir n° 280 ci-dessous). 
Cette lecture expliquerait, d u eà pa t, l a se eà deà sig eà d i te po tuatio à e t eà
l appellatio àe àduo nomina etàlaàd di a eàet,àd aut eàpa t,àla racine étymologique grecque 
de la divinité invoquée (Heracleo au lieu de Herculo de souche latine). 

280. AGDS III, Kassel, pp. 216-217, n° 81, pl. 95 [Pl. 35, fig. 231]. HENKEL 1913, p. 84, n° 893, pl. 
XXXIV, 88, n° 939, pl. XXXVI : la même structure épigraphique que le jaspe rouge du British 
Museum – mêlant des appellations contractées, une conjonction de coordination et un verbe 
conjugué – se leàp side à àlaàl ge deàd u eàagateà ouge,àta het eàdeà e tàetàdeàg is,àdes 
Staatliche Kunstsammlungen de Kassel, vraisemblablement une dédicace. Elle se compose 
iconographiquement de deux registres superposés horizontalement : dans la partie 
supérieure est représenté le dieu Vulcain,àassisàetàfaisa tàfa eà àu eàjeu eàdi i it às appu a tà
sur un bâton ;àl aut eàs eàfaitài te e i àu àd di a t,àte a tàu àa i alàsa ifi iel,àde a tà
un autel e àfla eàdeàl aut eà t àdu uelàseàtie tàu àGenius.àΚ i s iptio ,àelle,àseàs i deàe à
trois parties et est rétrograde, VS | CC ET FS | DD ; la partie médiane sépare les deux scènes 
figurées (type I1), et le reste se place entre le registre supérieur (type B àetàl e e gueà t peà
H) – leàt peàg alàdeàl i s iptio àestàI1B1GH. E. Zwierlein-Diehl doute toutefois du caractère 
antique de la gemme (datée à priori du Ier s. apr. J.-C.)854 en estimant sa confection entre la 
deuxième moitié du XVIème et la première moitié du XVIIème siècle (se basant sur des critères 
stylistiques, iconographiques ainsi que le caractère rétrograde peu indiqué pour une 
dédicace – voir infra)855.àCeà uià e p he pas A. Mastrocinque d estimer que la légende se 
restitue V(otum) S(olvit) C(–) C(–) et f(ilius) s(uus) d(onum) d(ant)856, transcription qui se 
contredit (votum solvit étant au singulier, «  Ilàs estàa uitt àdeàso à œu » ;  et dant au pluriel, 
« Ilsào tàfaitàdo àd off a de ») ; les lettres CC reprendraient ainsi des duo nomina. Toutefois, 
une autre relecture peut être avancée, à savoir une « didascalie » et une formule votive 
(libation et dédicace) en apposition : du fait de la position des lettres VS directement au-
dessus de Vulcain età l g e e tàe e t esàpa à appo tà à l a eà ertical des parties de la 
légende, elles peuvent agir comme une « didascalie » et reprendre la forme contracte de 
V(ulcanu)s.àáu uelà as,àleà esteàdeàl i s iptio àde eu e aità àfo tio à oti e,à aisàsa sàpou à

                                                             
853 Voir OPEL II, p. 177, « Heracleo » (cognomen). 
854 Doutesàdo tàelleà aàfaitàpa tà lo sàd u à ha geàdeà ailsàe àdate du 12 septembre 2009 : "Ob wir AGD III 
Kassel Nr. 81 zur Lösung [für DD als d(ono) d(edit) oder d(e)d(icavit)] heranziehen dürfen, hängt davon ab, ob das 
Stück antik ist. Wie ich schrieb, scheint es mir verdächtig". 
855 Voir ZWIERLEIN-DIEHL 2010, p. 255. 
856 Voir MASTROCINQUE 2003, p. 58, n. 57, et MASTROCINQUE 2008, pp. 67-68, n° cat. Fi 85, n. 1. 
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autant exclure que le DD final857 – par symétrie spatiale entre les registres supérieur et 
inférieur, VS faisant écho à DD – eà ep e e tàaussiàlaà o figu atio àd u eà o t a tio ,à à
savoir d(e)d(icavit) ou d(e)d(icaverunt)858. Cette interprétation de la forme verbale 
impliquant une dédicace est validée par le parallèle avec une autre gemme : en effet, la 
même formulation DD, pour d(ono) d(edit) cette fois, apparaît également en exergue (type 
р à d u eà i tailleà e à o ali eà duà IIème s. apr. J.-C. provenant de la collection Mertens-
Schaaffhausen. Bien que perdue, elle est connue par un moulage de la dactyliothèque [Pl. 
35, fig. 231bis]859 : "[l ]ài ageà o t eà“atu eàassisàsu àleàt eàda sàleàt peàdeàl i ageà ultuelleà
du temple sur leàFo u à‘o a u .à … àΚ i s iptio ,à iteàe àlett esàlati es" MYTHVNIM DD 
(type A2H) "a été gravée ultérieurement, mais probablement pas beaucoup plus tard que 
l i age"860. E. Zwierlein-Diehl estime que, "pa eà ueà estàu eàd di a e,àelleàestàg a eàda sà
le se sà o alàdesàaiguillesàd u eà o t eàsu àl o igi al", caractère qui ne se retrouvait pas 
su àl agateàdeàыasselà oi àsupra àetà uiàplaideàe àfa eu àd u àajoutàta difàdeàlaàl ge deàsu à
cette dernière. Sur la cornaline Mertens-Schaaffhausen, l i s iptio àasso ieàu eàappellatio à
incomplète (très légèrement contractée pourrait-on dire), Mythun(il)im – un nom punique861 
latinisé signifiant « don des dieux » etàdo tàl o issio àdeàdeu àlett esà sulteàdeàlaàfauteàduà
graveur qui ne savait pas le punique d ap sàй.à) ie lei -Diehl – à la forme verbale dono dedit 
(ou dedit) ; ce qui fait de la pierre gravée un présent fait par ce Mythulinim à une autre 
pe so e.àDeàplus,à ilà estàpasà to a t,àpou àu àPu i ue,à ueà eà adeauàsoitào àdeà laà
figure de Saturne, cette divinité étant identifiée au "dieu supême Baal" (Baal-Hammon) en 
Afrique du Nord862. 
Quoià u ilàe àsoit,à etteàt aditio  estàpasà ou elle,à uià o sisteà àasso ie àu eàdi i it àouà
u eàfo eà e aleàsoulig a tàlaàfo tio àd e -voto à une appellation abrégée ou contractée 
: ainsi en est-ilà ota e tàd u àa eauàe à o zeàt ou àp sàdeà‘iddesà Valais àsu àle uelà
se lit la légende votive IIDM, I(–) I(–) D(eo) M(ercurio), pour lequel, selon F. Henkel, la partie 
II reprend des duo nomina ilàp opose,à àtit eàd e e ple,à"I(ulius) I(talicus)" – il ne peut en 
toutà asàpasàd agi àdeàl alt atio àg aphi ueàdeàlaàlett eàE (voir point 2.3.3.2. ci-dessous), qui 
induirait que EDM reprenne une acclamation introduite par EIC (voir n° 242 ci-dessus : EIC 

ZEYCΝ CAPA IC), étant donné que l i s iptio à està e à lett es latines. йt,à à l i sta à desà
supplications (voir n° 273 ci-dessus ,à leà o à duà d di a tà està pasà toujou sà e tio à
o e tà eà sousà fo eàd i itiales à età està uel uefoisà e pla àpa àu eà formule 

neutre en rapport avec la fonction votive. Un anneau en bronze, mis au jour dans le Titelberg 
(Luxembourg) [Pl. 89, fig. 609], exemplifie ce phénomène particulier : sur le chaton ovale est 
incisé, sur trois lignes (type G), la dédicace D:M | CVLTOR | EIVS863, D(eo) M(ercurio /-arti) 
cultor eius, « Au dieu Mercure/Mars, son adorateur ! », ne mentionne que le sacerdoce du 
dédicant, et non son appellation. 

 
§2. Le phénomène des crases (qui préfigure la problématique des nexus) est totalement marginal sur 
lesàpie esàg a es.àâà aà o aissa e,àilà e àe isteà u u e seule occurrence :  

281. LE BLANT 1896, p. 78, n° 206 = BERGES 2002, p. 42, n° 157, pl. 31 = VEYMIERS 2009, p. 316, n° 
V.AAD 7, pl. 48 [Pl. 35, fig. 232] : sur un jaspe rouge du IIème s. apr. J.-C., issu de la collection 
de Maxwell Sommerville, une inscription uià ep e dà l a la atio à έ αà ὸ ὄ ο αà οῦ 
έ α ι (ou έ α ι ος  poss deà laà pa ti ula it à d a oi à u eà aseà e t eà leà p o o  ὸ et 

                                                             
857 Même si sous la forme DD, il est attesté reprendre d(ono) d(edit) sur un anneau en bronze (voir n° 52 ci-
dessus). 
858 Voir MILLER 1998, p. xxxvi, « DD ». 
859 Voir ZWIERLEIN-DIEHL 2010, pp. 251-259 ; 266, figg. 1-2. 
860 Voir ibid., p. 251. 
861 Voir CIL VIII, n° 10525 (Muthulinim), et IRT, n° 873 (Mythulinim / http://inslib.kcl.ac.uk/irt2009/IRT873.html). 
862 Voir CADOTTE 2007, pp. 25-29. Voir également LE GLAY 1966 et LE GLAY 1975. 
863 Restitué D:M | Χ…Ψ par F. Henkel. Pour la problématique du double point [:], voir n° 489 ci-dessous. 

http://inslib.kcl.ac.uk/irt2009/IRT873.html
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ὄ ο α,àMЄΓAΝTONO|MAΝTOYΝCЄPA| IΧ Ψ, « Grand est le nom de Sérapis ! ».  Si E.F. Le Blant 
y avait déjà fait référence dans sa synthèse, sa restitution était sujette à caution étant donné 
ueàlaàdes iptio à u ilàfaitàduà egist eàfigu àdeàlaàfa eàáàestàe o e :àilàs agitàd u à usteàdeà

Sérapis et non du dieu debout. Heureusement, diverses autres sources valident sa 
transcription. Il est toutefois nécessaire de convenir que cette inscription est originale à deux 
tit es,àp e i e e tàe à eà uià o e eàlaà aseà d ha itude,àsu àlesài taillesà« à texte », il y 
a redoublement de la lettre « O » –  MЄΓAΝTOΝON|OMAΝTOYΝC|ЄPA ICΝsu àu àjaspeàd po ueà
i p ialeàduàMus eàdeàl Ermitage864 (voir également n° 400 ci-dessous) ou MЄΓAΝTOΝ|ΝONOMAΝ
T|OY MON(OY) ΘЄOY, « Grand est le nom du dieu unique ! » sur un jaspe vert du Vème s. apr. 
J.-C. provenant du British Museum865 –, ensuite relativement à la terminaison ; en effet, sur 
les pierres gravées qui portent cette acclamation caractéristique du phénomène du 
mégathéisme, à partir du IIème s. apr. J.-C., visant à célébrer la prééminence du dieu, on trouve 
plus communément la formule έ αà ὸ ὄ ο αà οῦ έ α ιςàou,àda sàu eà esu eà eau oupà
plus marginale ά ι ος866 o eàsu àu eài tailleàe àjaspeàduàMus eàdeàl Ermitage à Saint-
Pétersbourg (voir n° 300 ci-dessous) [Pl. 80, fig. 545]867. La forme du génitif en έ α ι, quant 
à elle, est encore plus rare, mais néanmoins attestée épigraphiquement868. 

282. MICHEL 2001, pp. 17-18, n° 27, pl. 4. VEYMIERS 2009, p. 234, n° I.AB 16, pl. III (pl. coul.) [Pl. K, 
fig. 74] ; 285, n° II.AB 15, pl. XIV (pl. coul.) [Pl. K, fig. 73] = DELATTE, DERCHAIN 1964, p. 82, n° 
101 : esà logesà eàseàp se te tàpasàtoujou sàsousàlaàfo eàd u àte teàe àlig esà t peàG ,à
aisà gale e tàselo àlaà o figu atio àd u eàl ge deàp iph i ue (type A). Pour un de ces 
as,àd ailleu s – un jaspe sanguin du Cabinet des Médailles (IIIème s. apr. J.-C.) mettant en 

scène Sérapis trônant –,àlaàpa tieàdeàl i s iptio ào àpou aitàseàt ou e àlaà aseàseàsitueàe à
e e gueào àu à latàdeàlaàpie eàl aàeffacée partiellement, MEΓAΝT[OΝO]NOMAΝTOYΝCEPA IC 
(type A2). De toute manière, la place à disposition sous la ligne de sol, de même que les traces 
fragmentaires des lettres manquantes, induisent u ilà de aità bel et bien y avoir deux 
caractères. On retrouve cette double lettre O, sans la crase qui pourrait en fluidifier la lecture, 
su àu à usteàdeà“ apisài is àda sàu eàsa do àduàMus eà u is ati ueàd áth esàetàsu à
laquelle le nom du dieu est formulé CAPA IC. 
 

2.2.6. NEXUS 
 
§1. La prolongation du phénomène de la crase, au niveau épigraphique, est le nexus :àilà eàs agitàplusà
deàl lisio àd u eà o elleà àdou leà TO ONOMA en TONOMA), mais de deux lettres liées par une ligature 
etàfo a tàu àsigleàsi pleà àl i e seàd u à o og a eàpou àle uelàlaà ajo ité des lettres – voire 
toutes – forme un symbole complexe). Sur les gemmes, la fonction principale des nexus est le gain de 
place. Ils servent cependant aussi, comme nous le verrons, à marquer la liaison entre différents termes 
lo s u on ne peut leur adjoindre un signe séparatif ouà àsi gula ise àu eàpa tieàd appellatio à ge tili eà
ou surnom). Sur un corpus traité de plus de 1 ài s iptio sàsu àpie eàg a e,ào àt ou eàplusàd u eà
e tai eàd e e plesàdeànexus, et majoritairement liant les lettres VA (ou AV, par extension AN), MA 

(ou AM), AT (ou TA), HE869, NE, TE, MV, mais aussi ME et AE (ensemble parfois – voir n° 429 ci-dessous 

                                                             
864 VEYMIERS 2009, p. 372, n° A.23, pl. 72. 
865 MICHEL 2001, p. 321, n° 542, pl. 80. 
866 Voir CIG IV, 39, n° 7043, et LE BLANT 1896, p. 79, n° 206bis : MЄΓAΝTOΝONOMAΝ|ΝTOYΝCЄPA I OC. 
867 Voir VEYMIERS 2009, p. 358, n° VI.DA 6, pl. 65. 
868 Voir CIG IV, 39, n° 7043b (MЄΓAΝ|ΝTOΝONOM|AΝTOYΝCЄ|PA I). VIDMAN 1969, p. 56, n° 123 (IIIème s. apr. J.-C.) : 
Ἀ αθῇ ύ ῃ.à|àà οί ο à άβιο ààἙ | α ί αà ὸ à|àἀ ιο ο ώ αà‖[ ο] àοἱ θ σ |[ αὶ] τοῦ Σ ά ι  |à[ ὸ] à
ὐ έ à|à[ ή] ςà ά ι  ; 146-147, n° 283 (IIème s. apr. J.-C.) :à … θ οῦ Ἀ|[ ό ] οςà αὶ θ ο[ῦ | Σ ]ά ι, 
… . 

869 Voir SENA CHIESA 1966, p. 418, n° 1534, pl. LXXVII [TYCHE | H͡E-R] (type GC). 
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– ou en double nexus AVE – voir n° 229 ci-dessus) [Pl. I, fig. 57]870, et marginalement VP871, VT872, NT873 

et PI (ou IP)874. Selon la manière dont les lettres fusionnent, la restitution peut être aléatoire 
(notamment avec les nexus incluant la lettre « A »). 

283. MARLBOROUGH 2009, p. 191, n° 431. WEISS 2007, pp. 222-223, n° 322, pl. 43. ZWIERLEIN-DIEHL 
2002, pp. 90-91, n° cat. 99, fig. 91 [Pl. 35, figg. 233-234]. VITELLOZZI 2010b, p. 194, n° 199 [Pl. 
S, fig. 130] : en premier lieu, les nexus répondent à un besoin de gain de place sur la surface 
à graver (« contrainte de cadre »), et cela autant sur les légendes inscrites en lettres grecques 
que sur celles en latin. C estàpou uoi,àlo s u ilsào tà etteàfo tio ,àilsàse retrouvent le plus 
souvent à deux ou trois reprises, combinés, dans la même inscription. Ainsi, sur une cornaline 
blonde de la collection Dressel représentant un jeune homme nu, tenant un aplustrum, le 
piedàpos àsu àu eàp oueàdeà a i eà àlaà a i eàd O ta ie àpe so ifia tàΠeptu e à– la pierre 
date conséquemment des années 30 av. J.-C.  – seàlitàl i s iptio àdeàt pe A2C T•I-V͡L•FI͡ R (tria 
nomina du propriétaire). Le second nexus en I͡ R, est reconnaissable par le fait que l haste 
verticale du « R » dépasse le niveau de la boucle supérieure : elle consiste donc en un « I ». 
Le nexus V͡L, quant à lui, se retrouve par ailleurs sur une sardoine fracturée, conservée à 
Hanovre (Kestner-Museum) et datée de la seconde moitié du Ier s. av. J.-C., voire du Ier s. apr. 
J.-C., et sur laquelle se lisent, de manière rétrograde, les duo nomina [T]I•FV͡LV, Ti(berius) 
Fulv(ius /-inius) [Pl. 35, fig. 235]875. Un second exemple peut être mentionné : un jaspe rouge 
su àle uelàu à otifàall go i ueàestàg a à t oisà he eau à e gea tàd u eàja e àai sià ueà
l i s iptio à alad oite e tà dig eà A͡ -C|KΛΗ͡ΠIA͡ ΧH)C, Ἀ{ }σ ιά ςà (type B1C) – le 
nexus A͡ , nécessaire à la dernière syllabe, se trouvant en première position. Sur une 
cornaline de la collection Marlborough, datant des IIème-Ier s. av. J.-C., apparaissent des 
groupes de nexus qui, bien que relativement courants les uns pris indépendamment des 
autres e à l o u e eà M͡E et A͡N), se retrouvent rarement réunis sur une seule et même 
gemme. Da sà leà egist eà sup ieu à t peà B à d u eà o positio à all go i ue,à etta tà e à
scène des armes (bouclier, lance, glaive, cnémides), un chien et une palme sous un palmier-
dattier, apparaît la dénomination M͡EA͡NDER (surnom latinisé tiré du grec αία ος,àattesté 
e àIo ie,àouà έ α ος 876. Κ appellatio à ep e dàM a d eàouàM a d eàselo àΘ.àBoa d an, 
qui se réfère à l a isàdeàC.W.àыi g. Enfin, sur une calcédoine noire circulaire de la collection 
Guardabassi (deuxième moitié du Ier s. av. J.-C.), un terme entier est à nouveau constitué de 
plusieurs nexus (N͡T et M͡E – avec une double récurrence du second) afin de pouvoir inciser la 
« didascalie » sans avoir recours à une forme abrégée (gain de place) : au-dessousàd u eà ai à
te a tà u à lo eà au i ulai eà a e à leà pou eà età l i de à tapho eà deà laà oi eà hezà lesà
Anciens877 àseàlitàlaàfo uleàd appelàauàsou e i àM͡EM͡EN͡TO, « Souviens-toi ! » (voir n° 89 ci-
dessus). Notons que laà o figu atio à pig aphi ueà està deà t peà B à ouà á à selo à ueà l o à
ega deà l i tailleà selo à leà pla à deà le tu eà deà l i s iptio  (horizontal), respectivement du 

registre figuré laà ai àte a tàl o eilleàselo àu àa eà e ti al .  

                                                             
870 Don de H. Rambach Κo d es à:à o ali eàd u eà olle tio àp i eà ep se ta tàu eà e etteàautou àdeàla uelleà
ou tàl i s iptio à(H)ISTORIA͡E•M͡EA͡E•DA• (type A2). 

871 Voir n° 107 ci-dessus [TR/V͡P], et PANOFKA 1851, pp. 397-398, n° 13, pl. I/13 [E-V͡P|E-MI] (type B1C). 
872 Voir n° 462 ci-dessous [Q•TV͡TILI / C•L et T•RV͡T]. 
873 Voir WALTERS 1926, p. 234, n° 2290, pl. XXVII [QVIN͡TIPOR•COCIDEI] (type A2), et VITELLOZZI 2010b, p. 194, n° 199 
[M͡EM͡EN͡TO]. Voir également n° 289 ci-dessous. 
874 Voir HENIG, MCGREGOR 2004, p. 133, n° cat. 15.4, ill. 15.4 [M I͡ P S] (intaille à texte). 
875 AGDS IV, Hannover, p. 306, n° 1688, pl. 222. 
876 Voir LGPN V, A, p. 277. Le nom grec, reprenant le nom du dieu-fleuve, apparaît sur une gemme de la collection 
Lewis : MAIAN POC (type H). Voir BERRY 1968, p. 175, n° 139. 
877 Pli eà l á ie ,à Histoire Naturelle, XI, 251, et Horace, Saturnales, I, 9, 76. Selon M.-L. Vollenweider (voir 
VOLLENWEIDER 1967-1983, II, p. 499), ces pierres (souvent des pâtes de verre) "servaient-elles à rappeler quelque 
chose à leurs propriétaires" comme par exemple dans "l ási a iaàdeàPlauteà 9 9 à … à[lo s ue]àPhil ieà appelleà à
Déménète « De palla memento » : « N ou lieàpasàto à a teau »". 
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284. FURTWÄNGLER 1896, p. 107, n° 2288, pl. 20 = PANOFKA 1851, pp. 460-461, n° 88, pl. II/39. AGDS 
IV, Hannover, p. 142, n° 671, pl. 87 [Pl. 35, fig. 236]. AGW II, p. 136, n° 1133, pl. 91 [Pl. 36, 
fig. 237] : si, dans le cas de formules diverses, le nexus peut agir comme notre unique 
exemple de crase (voir n° 281 ci-dessus : TONO|MA pour ὸ ὄ ο α , à savoir comme lien entre 
l a ti leàetàleàsu sta tifàau uelàilàseà f eà oi à °à à i-dessus : TH͡K|A H), sa fonction est 
quelque peu similaire da sà leà asàd appellatio s.à й à effet,à il sert le plus souvent à lier le 
p o àetàleàge tili e,à oi eà eàde ie àetàleàsu o ,àlo s u ilà àaà o ti ge eàdeàpla e.à Il 
estàe àeffetàpasàtoujou sàpossi leàd adjoi d eàleàsig eàs pa atifàpou à arquer la division 

des termes entre eux. Un cas que nous avons déjà croisé (voir n° 208 ci-dessus) [Pl. C, fig. 20] 
pe età d e e plifie à leà leà pa ti ulie à desà nexus comme moyen de séparation ou de 
si gula isatio à desà l e tsà d u eà appellatio ,à auta tà ueà o eà o e à deà gag e à deà
l espa eàsu àleàsuppo tàg a .àΚaà o ali eàdeàStefanus est ainsi incisée d u eàl ge deàqui 
nous renseigne sur le statut servile de ce dernier, STEFA͡N-O | T͡•HATILI•TI•S, « À Stefanus, 
esclave de T. Hatilius Ti(–) ». Κ i s iptio à està notamment composée de deux nexus : le 
premier aà à dessei à d insérer la lettre « N » juste avant le ressaut du registre figuré (en 
l o u e eà laà ai à te a tà une palme) par pure volonté de gagner de la place (ou par 
au aiseàesti atio àdeàlaàlo gueu àdeàlaàfo uleàpa àl a tisa -graveur) ; le second, lui – et 
està eà uià ousài t esseà– lie le T et le H,à espe ti e e tàl i itialeàduàp o àetàlaàp e i eà

lettre du gentilice du maître, T. Hatilius. Or, comme si la ligature ne suffisait pas à faire 
comprendre au « lecteur » que les deux lettres doivent être considérées comme 
ind pe da tesà l u eà deà l aut e,à u à poi t aà t à gliss à à dessei à da sà l i te alleà [T͡•H]. Il 
souligne ainsi le caractère syntaxique hétérogène des deux caractères et, partant, la fonction 
de signe séparatif sous-entendu par le nexus. Par voie de conséquence, ce dernier revêt cette 
valeur m eà lo s u ilà apparaît seul, sans autre marque de ponctuation. Ainsi, sur une 
sardoine des musées de Berlin apparaît une chaussure (caliga) au-dessus de laquelle est 
inscrit CN͡L (type B5) : cela reprend des duo nomina, à savoir Cn(aeus) L(–). Toutefois, Th. 
Panofka, lui, voit dans le « N » la barre horizontaleàd u à« A »,àetà estitueàl i s iptio àpa à
CN͡A͡L : selon lui, si le prénom Gn(aeus) ne fait aucun doute, la légende fournit également le 
gentilice Caligarius (non-attesté) ou, plutôt, la fonction du propriétaire de la gemme, sans 
doute un caligarius en rapport avec le registre figuré. La gemme ferait ainsi office de tampon 
pou àl offi i eàdeà eàde ie .àSur une cornaline du Kunsthistorisches Museum de Vienne de la 
fin du Ier s. av. J.-C., une inscription en nexus apparaît en bordure de la représentatio àd u eà
sphinx. Restitué MN-A par E. Zwierlein-Diehl, cette dernière y voit soit des duo nomina – Mn(–
) A(–) –, soit des tria nomina – M. N(–) A(–). Pourtant, même si Th. Panofka878 o àplusà à
p teàpasàatte tio ,à ilàse leà u ilàfailleà oi eàu eà ligatu e entre les lettres « M » et « N » 
(M͡N). Conséquemment, les nexus pouvant lier un prénom et un nom, la légende complète se 
comprend comme des tria nomina pou àles uelsà estàleà egist eàfigu à uiàfaitàoffi eàdeàsig eà
séparatif entre le gentilice et le surnom : M͡N-A. Il faut toutefois prendre également en 
considération le fait que la ligature entre le M et le N puisse cacher un « V » : auquel cas, la 
légende se comprendrait simplement comme une appellation simple commençant par M͡V͡N-

A pour le gentilice Muna(tius /-tidius) ou le surnom Muna(tianus)879. Le nexus M͡V en tant que 
telà està d ailleu sà attest à su à u à oulageà deà ‹.à Cades qui mentionne les tria nomina du 
p op i tai eàdeàlaàge eàd o igi e,àM•M͡VSI•PRISCI, M. Musi(i) Prisci (type A2) [Pl. 36, fig. 
238]880 – A. Furtwängler y avait vu M•M͡A͡VSI•PRISCI881 – ainsi que sur une cornaline du 
Rijksmuseum G.M. Kam de Nimègue (Ier-IIème s. apr. J.-C.) sur laquelle apparaissent les duo 
nomina M͡V•LOR (type B3), Mu(nicius /-rcius /-sidius) Lor(arius /-enianus /-ianus)882 [Pl. 85, 

                                                             
878 Voir PANOFKA 1851, p. 510, n° 47, pl. IV/47 :àilà estitueàl i s iptio àMNA par M ά σ ας . 
879 Voir SOLIN, SALOMIES 1994, p. 122, « Munacius, Munatidius, Munatius » ; 365, « Munatianus ». 
880 CADES 1836, cl. 15, II, pl. B/308 :à ep se tatio àd É osàa e àu àpapillo à s oleàdeàl e . 
881 Voir FURTWÄNGLER 1900, II, p. 134, n° 2, pl. XXVII. 
882 Voir SOLIN, SALOMIES 1994, p. 123 ; 353. 
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fig. 585]883 ; une configuration épigraphique et onomastique identique (duo nomina abrégé, 
mais sans interponctuation), alliée au nexus M͡V, apparaît également sur une calcédoine de la 
première moitié du Ier s. av. J.-C. issue de la collection Guardabassi884, M͡V / BAR (type A2C), 
Bar(batus /-bus)885 – surnom de duo nomina « seconde manière » – ou  Mu(tilius)886 
Bar(batius /-bius)887 (« première manière »), restitué de manière erronée MI BAR 

t og ade àpa àP.àVitellozzià ilà eàpeutàs agi àd u àseulàte eà o e ça tàpa àMubar- ou 
Mibar- [non-attesté onomastiquement]). U àde ie à asàpe etàd e e plifie àl utilisatio àdeà
nexus pour lier, cette fois-ci, le gentilice et le surnom : ilàs agitàd une sardoine conservée au 
Kestner-Museum de Hanovre, datée du Ier s. av. J.-C., et sur laquelle un taureau est gravé. Au-
dessus de lui (type B3) apparaît une inscription restituée P•POMP pa à l auteu à pou à P. 
Pomponius par exemple). Toutefois, il faut réinte p te à l ulti eà lett eàdeà laà o positio à
épigraphique. En effet, le dernier « P » de POMP ne ressemble pas aux autres « P » de 
l i s iptio à a e àboucle ouverte) :à ilàs agitàd u àT ouàd u ànexus T͡P (ou P͡T) impliquant le 
troisième terme de tria nomina, ce que soulignerait la rupture du sens de lecture. Ainsi, on 
peut restituer la légende P. Pomt(inus) P(–) ou P. Pomp(onius) T(–).àй àde ie àlieu,às ilàs agità
bel et bien de duo nomina, ils ne peuvent impliquer que les gentilices Pomptienus, Pomptilius 
ou Pomptin(i)us888. 

285. WALTERS 1926, p. 265, n° 2716 ; 318, n° 3373 [Pl. I, fig. 58-59] : certaines inscriptions, dont 
les deux ou trois premières lettres sont en ligature, sont toutefois susceptibles de reprendre 
autant un terme entier (gentilice ou surnom) que des duo nomina. Ainsi, sur une pâte de 
verre du British Museum se présente une scène assez complexe : sur un trépied est figuré un 
lion, à côté duquel un autre fauve bondit en direction de son congénère. Dans le registre 
droit figure un coq et dans la bordure supérieure de la gemme, sans signes séparatifs, est 
inscrit MRIV (type B5). Or, si on y regarde de plus près, on remarque une barre horizontale 
dans la seconde boucle du « M » : conséquemment, il faut déchiffrer la légende par M͡ARIV 

pour Mariu(s) – ilà estàpasà a eàsu àlesàge esà ueàlaàte i aiso àduà asàsoità lud e (voir 
point 2.3.3.2. ci-dessous, §2)889.àIlà està epe da tàpas inutile de préciser que, au vu de ce 
ueà ousà e o sàdeà oi ,àilàpeutàfo tà ie às agi à gale e tàdeàduo nomina,àe àl o u e eà

M. Ariu(s). Cette même « exception » commande à une autre gemme du British Museum, 
u eà agateà oi eà do tà l i s iptio à està estituée TARI par H.B. Walters. Dans ce second 
exemple, non seulement les lettres « T » et « A » sont en ligature [T͡A] – auquel cas on 
pourrait restituer la légende soit par le gentilice Tari(us)890, le surnom Tari(nus)891, soit par 
les duo nomina T. Ari(us /-dius)892 – mais elles sont également susceptibles de masquer une 
troisième lettre : un « N » [T͡N͡A ou plutôt T͡A͡N]. On remarque en effet une différence de 
traitement entre la barre oblique du « A », droite – qui correspond à la barre médiane du 
« N » –, et celle du « R », qui est davantage courbée. En conséquence, il faut concéder que 
l i s iptio àseà estitueàplusàp o a le e tàT. Nari(us)893, la place à disposition sur la surface 
àg a e à ta tàpasàsuffisa te,àauà uàdeàlaàtailleàdesàlett es,àpou àpe ettre de graver la lettre 

                                                             
883 MAASKANT-KLEIBRINK 1986, pp. 51-52, n° 105. 
884 VITELLOZZI 2010b, p. 155, n° 133. 
885 Voir SOLIN, SALOMIES 1994, pp. 300-301. 
886 Voir SALOMIES 1987, pp. 105-106, n° 30, « Mitulus / Mutilus » (osque) :à eàp o à a eàs a geàusuelle e tà
Mit./Mut. 
887 Voir SOLIN, SALOMIES 1994, pp. 31-32. 
888 Voir ibid., p. 146. 
889 Voir LE BLANT 1896, p. 9, n. 8. 
890 Voir SOLIN, SALOMIES 1994, p. 181 : Taricius, Taricus, Taridius, Tariolenus ou Tarius. Da sàl h poth seàduà o à
de famille Tarius,à l i s iptio àse aitàdi i u eàduà I supplémentaire de sa déclinaison génitive [Tarii]. Dans les 
autres cas, les radicaux des noms propres seraient altérés. 
891 Voir ibid., p. 410 : Tarianus ou Tarinus. 
892 Voir ibid., p. 21 (dix-sept occurrences commençant par Ari-). 
893 Voir ibid., p. 125. Une inversion des lettres N͡A / A͡N en T. Anri(–) n est pas attesté onomastiquement. 
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« A » après le nexus. Un sigle similaire, groupant les trois mêmes lettres (A, N, T) mais avec la 
barre horizontale du « T »àsu àl haste droite du « N », se retrouve sur le moulage de T. Cades 
d u eàge eàduà ilieuàduàIer s. av. J.-C. mettant en scène un jeune éphèbe sur un cheval : 
en périphérie est incisé les tria nomina duàp op i tai eàdeàl i tailleàd o igi eà rétrograde sur 
celle-ci), M•A͡N͡T•NYMP, M. Ant(onius) Nymp(has /-hios)894. En dernier lieu, la même 
contingence que le nexus de la cornaline de Berlin à scène dionysiaque (voir n° 131 ci-dessus : 
C•C/A͡NI|N|I ou C•C/A͡VI|N|I [Pl. 13, fig. 87]) gouverne à la légende de l agate de Londres : les 
lettres « A » et « N » en ligature – reprenant usuellement la syllabe « AN » comme sur la 
cornaline de la collection Marlborough (voir n° 283 ci-dessus : M͡EA͡NDER) – peuvent cacher 
en fait le nexus A͡V, par analogie à V͡A qui, entre autres, reprend vale (voir nos 250-251 ci-
dessus).àáu uelà as,àl i s iptio  se restituerait T. Auri(us), Taurius (gentilice) ou Tauri est-
à-dire le surnom Taurus auàg itifàd appa te a e 895. 

286. AGW I, p. 70, n° 131, pl. 24.  TAMMA 1991, p. 31, n° 10 = ZAZOFF 1983, p. 267, n. 41, pl. 75, fig. 
3 [Pl. 36, figg. 239-240]. WALTERS 1926, p. 254, n° 2572, pl. XXIX (n° 2573 !) [Pl. C, fig. 17]. 
HENIG, MCGREGOR 2004, p. 133, n° cat. 15.4, ill. 15.4 [Pl. 85, fig. 583] : outre le fait de souligner 
laàt a sitio àd u àte eà àu àaut eàda sàlesàdénominations sans interponctuation, les nexus 
servent également à mettre en évidence une pa tieà d appellatio  (si cette dernière est 
composée) pa à appo tà au à aut esà da sà leà asà d i itialesà ouà d a iatio s (gentilice ou 
surnom) et, cette fois-ci, presque exclusivement lo s u il y a présence de signes séparatifs 
(soit sous forme de point, soit par le truchement du registre figuré). Ainsi, à l i sta àdeàlaà
gemme au nom de M. Musii Prisci (voir n° 284 ci-dessus), il est des cas de duo ou de tria 
nomina pour lesquels la première syllabe du gentiliceà ouà eàde ie àe àe tie àlo s u ilàestà
a g àseàp se teàsousàlaàfo eàd u ànexus.àO àpeutà e tio e àtoutàd a o dàu à i oloàduà
Kunsthistorisches Museum de Vienne, datant de la fin du IIème s. av. J.-C. et de facture italique, 
où le nom du propriétaire est gravé dans le registre supérieur (type B5), au-dessusàd u eà
scène d a tisa àt a ailla tà àlaà o fe tio àd u àhe e : L / V͡A, pour lequel le registre figuré 
fait office de signe séparatif. Toutefois, étant donné la forme particulière du nexus, on ne 
peutàtotale e tàe lu eà u ilà eàs agisseà gale e tàd u eàsalutatio ,àL. va(le) (voir n° 251 ci-
dessus),à àl i e seàd u eàagate-cornaline de la première moitié du Ier s. av. J.-C., issue de la 
collection Guardabassi à Pérouse896, et sur le registre latéral de laquelle est incisé C•V͡A 
(rétrograde – type A2), duo nomina e tifi sà pa à l i te po tuatio . La problématique du 
nexus V͡A se retrouve à plusieurs reprises sur les gemmes italiques du IIème et Ier s. av. J.-C., 
mais à chaqueào u e e,àilàestàd li atàdeàsa oi às ilàs agitàd u eàsalutatio à oi à °à à i-
dessous : V͡A / Φ) ou d une appellation abrégée (voir ci-dessus : L / V͡A), surtout dans le cas où 
ledit nexus apparaît seul, à l i sta à deà laà l ge deà appa aissa tà e à a geà d u eà s eà deà
maschalismos sur une sardoine du IIIème s. av. J.-C. conservée au Kunsthistorisches Museum 
de Vienne [Pl. 112, fig. 785]897. Ainsi, comme jeàl a aisàd j àsoulig ,àtous les VA en nexus ne 
sont pas des salutations : ils peuvent être intégrés dans des dénominations abrégées à 
l i sta àdesàtria nomina CN•V͡AT•Ν|ΝSTAB• apparaissant sur une sardonyx du British Museum, 
i s itsàda sàlesà egist esàsup ieu àetài f ieu à t peàB àd u eà ep se tatio àall go i ueàdeà
grylloi (voir n° 251 ci-dessus). Sur une sardoine du Musée archéologique de Bari du Ier s. av. 
J.-C. (voir n° 108 ci-dessus),à està etteàfois-ci le surnom qui est mis en exergue par un nexus : 
auà ilieuàd u eàs eà ha p t eà etta tàe às eàleà e ge àFaustulus, assis en face de la 
Lupa Romana allaitant les jumeaux Romulus et Rémus, sont inscrits les tria nomina M•N•H͡Y 
(type JI1 – voire JB3I1), voir même M•N•H͡Y͡L si on tient compte de la petite ligne horizontale à 

                                                             
894 Voir VOLLENWEIDER 1972-1974, I, p. 76, pl. 132/4 ; II, p. 182, n. 36. 
895 Voir ibid., p. 28 [Aurius] ; 182 [Taurius] ; 410 [Taurus]. 
896 VITELLOZZI 2010b, p. 192, n° 195. 
897 Voir FURTWÄNGLER 1900, II, p. 105, n° 39, pl. XXI, AGW II, pp. 54-55, n° 742, pl. 27, et MARTINI 1971, p. 62 ; 138, 
n° cat. 74, pl. 15, fig. 6 :àtousà esàauteu sà estitue tàl i s iptio àpa àAu(–) qui se lit ainsi sur le moulage et non 
directement sur la gemme, au contraire de Va(–). 
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l e t it àdeàl haste gauche (rétrograde) du « H » ; ainsi, le surnom y relatif serait Hyl(as), 
Hyl(lus) ou Hyl(atianus)898. La seule exception probable à la singularisation du gentilice, au 
sei à d u eà appellatio à o pos eà duo ou tria nomina), sans le recours à des signes 
d i te po tuatio à ousàestàdo àpa àu à jaspeà ougeà duà IIème s. apr. J.-C., provenant de 
l Ashmolean Museum d O fo d,àestàsu àlaàsu fa eào aleàdeàla uelleàappa aîtàlesàtria nomina 
M P͡I S, M(arcus) Pi(narius /-scius /-sentius) S(ecundus ?), sans registre figuré (intaille à texte). 
Κ usageàduànexus y est volontaire car la place à disposition sur la surface de la gemme aurait 
t àsuffisa teàpou àadjoi d eàlesà uat eà a a t esàs pa e tà d auta tàplusà ueàlaàlett eà

« I » est aisée à insérer dans une légende horizontale). 
 
En outre, si les invocations à la divinité et les professions de foi sont, pour certains termes usuels 
(ыύ ιος, ισ ός, Mή  entre autres), enclins à être contractés (voir nos 270-274 ci-dessus), il en 
est de même pour certains autres qualificatifs ou substantifs réduits sous forme de nexus : 
287. GRAMATOPOL 1974, p. 94, n° 737, pl. XXXV :à su à u à jaspeà ougeà d po ueà za ti eà està

représenté un Saint guerrier, tenant lance et croix. Dans les champs latéraux apparaissent les 
lett esà sousà fo eà d u eà dittog aphieà ui,à à l i sta à desà a ulettes,à aà pou à dessei à deà
e fo e àl i o atio 899 : A͡ΓΝ/ΝM | M / A͡Γ (type CG ou GC, l inscription pouvant être lue autant 
e àlig eà u e à olo e) pour Ἅ ιοςà ι αή ,àvoire le vocatif soulignant la supplication (voir n° 
233 ci-dessus), Ἅ ι  ί α . Le terme de « Saint » étant courant comme qualificatif sur les 
pie esàpal o h tie esàetà za ti es,àilàse leàe isagea leà u ilàf tàpa foisàa g àsousà
forme de nexus. La fo eà e à ligatu eà desà sig esà peutà gale e tà fai eà pe se à u ilsà
reprennent des charakteres900,à desà sig esà agi uesà telsà u ilsà appa aisse tà su à e tai es 
amulettes (voir n° 289 ci-dessous) [Pl. 42, fig. 278]. 

 
§2. Notons au passage que cette tradition des nexus est liée, assez souvent, avec les configurations 
épigraphiques de type C :àlaàg a u eàdesài s iptio sà àl ho izo taleà essite,àe àeffet,àu eà e he heà
particulière au niveau du gain de place. Ces sigles, qui sont en relation directe avec le registre figuré 
de par leur configuration épigraphique (« didascalie »), sont les précurseurs, sur les gemmes, des 
monogrammes plus complexes qui, eux, reprennent les « armoiries » du propriétaire ou la marque de 
l offi i eàdeàl a tisa -graveur : 

288. AGW III, pp. 67-68, n° 1720, pl. 19 [Pl. 36, fig. 241] : sur une première pierre, une cornaline 
blonde datée stylistiquement aux alentours de 64-68 apr. J.-C., est représenté le buste de 
l e pe eu à Π o à lau ,à po ta tà l égide sur le torse ; deà pa tà età d aut eà duà ou, une 
inscription rétrograde, I / H͡P (type C) que E. Zwierlein-Diehl estime être le nom du 
propriétaire écrit en grec – à savoir « I(–) (fils de) р (–) » – età oitàdo àl o igi eàdeà etteà
pierre en Orient. Toutefois, cette légende de type C est vraisemblablement une « didascalie » 
en rapport avec un passage de Dion Cassius (Histoire Romaine, LXIII, 20, 5) qui fait mention 
desà a la atio sà e à l ho eu à deàΠ o à à so à etou à à ‘o eà ap sà a oi ,à e t eà aut es, 
remporté les Jeux Olympiques et Pythiques en 68 apr. J.-C. : " … àΝέ ω ιà ῷ Ἡ α ῖ …  
Aὔ ο σ .àἱ ὰ φω ήà … ", « À Néron Hercule !à … àáuguste ! Divine voix ! » (voir n° 411 ci-
dessous). Κ att i utàdeàlaà ou o eàdeàlau ie àfe aitàai siàauta tà f e eàauà leàd e pe eu à
u à eluiàdeà ainqueur de joutes sportives et oratoires. Sur la pierre gravée, Néron serait 

                                                             
898 Voir OPEL II, p. 187. 
899 Voir MICHEL 2001, p. 255 : le fait de répéter trois fois une formule (comme un impératif par exemple) lui donne 
da a tageàu à a a t eàdeàsuppli atio .àO à et ou eà ota e t,àda sàleà asàd i itiales,àl usageàduàt ipleàыà K K 

K) ou du triple Y (Y Y Y ,àl u à o t eàlesà oli uesàetàlesàp o l esà e st uelsà oi à °à à i-dessous ,àl aut eàpou à
protéger la « matrice »,à l o ga eàg italà f i i à oi àDASEN 2015, p. 91, figg. 3.4a-b ; n. 18). On peut encore 
mentionner un lapis-lazuli de la Bibliothèque Nationale à Paris dont les deux faces sont ornées de triades : sur la 
face A, triades de scarabées, de faucons, de caprinés, de crocodiles et de serpents ; et sur la face B, une triple 
lettre O (O O O àseà f a tà àl ouroboros,às oleàdeàl te elà etou  et, par extension, de rajeunissement, voire 
de résurrection. 
900 Voir DELATTE, DERCHAIN 1964, pp. 360-361 ( α α ῆ ς). 
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ai siàassi il à àрe uleàpa àleà iaisàd u eàfo ule leà ep e a tàdi e te e t,à elaà àl i sta à
d u àaut eàpo t ait,à eluiàde Matidia personnifiant Pietas, également selon une configuration 
de type C de la légende (voir n° 20 ci-dessus, et point 1.4.2., « Axe horizontal ») [Pl. 3, fig. 
16]. La formule ainsi définie peut se révéler mixte – I(mperator) / Ἡ (α ῆς) par exemple, 
bien que imperator s a geàusuelle e tàIMP (voir n° 37 ci-dessus) – ou directement tirée de 
la référence à Dion Cassius – ἱ( ός  Ἡ (α ῆς), « Divin Hercule ». Elle est conséquemment 
accordée soit au nominatif (« didascalie »), soit au datif s ilà s agità d u e dédicace : ἱ( ῷ) 
Ἡ (α ῖ), « Au divin Hercule ! ». Dans cette dernière acception, la pierre aurait 
vraisemblablement une fonction votive. La datation de la cornaline est de ce fait recentrée 
aux alentours de 68 apr. J.-C. (le retour à Rome définissant un terminus post quem).  

289. AGW II, p. 153, n° 1202, pl. 104. VOLLENWEIDER 1972-1974, I, p. 64, pl. 106/5 ; II, p. 147 [Pl. 36, 
figg. 242-243] : une seconde gemme conservée au Kunsthistorisches Museum de Vienne, un 
jaspe noir de la fin du IIème s. apr. J.-C.,à etàe às eàрe uleàetàápollo ,àdeàfa e,à ha u àd eu à
leà asàpos àsu àl pauleàdeàl aut e,àte a tà espe ti e e tàu eà assueàetàu eàl e. De part 
etàd aut eàdesàdeu àpe so ages,àda sà lesà egist esà dia sàlat au ,àu àg oupeàdeàdeu à
nexus : A͡B (ou Λ͡ ) / N͡T (type C). Chacun des sigles doit reprendre un terme, un signe magique 
(charakteres sur les amulettes à fonction ésotérique)901 – comme cela est attesté sous forme 
de nexus A͡P / T͡E (type C également) sur une agate de Kassel du IVème s. apr. J.-C. [Pl. 42, fig. 
278]902 –, voire une appellation simple ou en duo nomina : leur fonction est la même que sur 
un portrait conservé au Museo Archeologico de Florence (40-30 av. J.-C.) pour lequel 
l i s iptio ,às pa eàe àu ànexus et un monogramme de chaque côté du cou – A͡T (ou T͡A) / 
POB – reprend soit le nom du propriétaire de la gemme (par ailleurs portraituré sur celle-ci), 
Pob(licius) At(ilianus), soit ce dernier (A͡T pour le  nomen Atilius ou T͡A pour Tadius par 
exemple) ai sià ueàleàsigleàdeàl offi i eà o og a eàPOB). Comme le soutient S. Reinach903, 
il reste néanmoins envisageable que ce dernier sigle reprenne le surnom Poblicola (CIL V, nos 
4484-4485 : Sex. Valerius Poblicola) en rapport avec leàpo t aitàd u àpersonnage de la même 
époque, peut-être le duovir d Ostie,àC. Cartilius Poblicola ou Poplicola (env. 40-30 av. J.-C.)904 
ou, selon L.P.B. Stefanelli905, P. Valerius "Publicola" (consul en 509 av. J.-C.), auquel cas le 
nexus A͡T se rapporterait à un nom indépendant du registre figuré (propriétaire ou marque 
de fabrique). Cette transcription e pli ue aitàpou uoiàilà àaà o o ita eàd u ànexus etàd u à
monogramme : la nature de chacun des éléments épigraphiques est différente dans sa 
portée ainsi que dans son rappo tà àlaàpe so eàouà àl o jetàau uelà ha ueàsigleàseà f e 
respectivement, ceci à l i sta à d u à de ie à deà L. Titurius Sabinus906, pour lequel l u à desà
termes, abrégé celui-ci, reprend le monétaire (SABIN), et le nexus T͡A, le portrait figuré 
(Tatius, roi des Sabins).  
 

Pour en terminer avec les nexus, il est souhaitable de revenir sur un aspect problématique de leur 
estitutio àouàdeà leu à ele tu eàe àp e a tà o eàe e pleà l a ilisi ilit àappa e teàdesàsiglesà

comme T͡A ou A͡T, M͡A ou A͡M, ou encore le groupe de caractère en ligature M͡A͡E (qu on peut aussi 
restituer par N͡A͡E) : 
290. STEFANELLI 2007, p. 211, n° 16, pl. « Tomo III, cassetto 1 », ill. 16 [Pl. 36, fig. 244] : comme nous 

venons de le voir, le nexus A͡T est, dans sa forme, identique à T͡A – à savoir une lettre « A » 
su o t eàd u eà a eàho izo tale.àCeàso tàdo àdesàfa teu sàe og esà àlaàsi pleàa al seà

                                                             
901 Voir MASTROCINQUE 2008, p. 132, n° inv. Ro 7, pl. XXXIX. 
902 Voir AGDS III, Kassel, p. 248, n° 197, pl. 113 :à ep se tatio àd u eà ai àde Sabazios. 
903 Voir REINACH 1895, p. 27, n° I/42, 11, pl. 21 : " àXà .àCo ali e.àP te duàPu li olaà … ". 
904 Voir CÉBEILLAC GERVASONI 1998, p. 118 : « Date : Fin Rép. ». MEIGGS 1997, pp. 39-40 : son monument funéraire, 
dans le quartier de Porta Marina à Ostie, date des alentours de 30-20 av. J.-C. 
905 Voir STEFANELLI 2007, p. 212, n° 43, pl. « Tomo III, cassetto 1 », ill. 43. 
906 RRC, p. 352, n° 344/1a, pl. XLV/6 (89 av. J.-C.) : le cognomen du magistrat monétaire explique le type du revers 
s eàd e l e e tàdesà“a i es .àVoi àaussiàVOLLENWEIDER 1972-1974, I, p. 10, pl. 10/10. 
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pal og aphi ueà uià o a de tà àlaà estitutio ,àpa àe e ple,àd u àge tili eàe àAt(ilius) ou 
en Ta(dius). Dans le cas du denier de L. Titurius Sabinus, cet élément externe consistait en le 
lien évident unissant le portrait du roi Tatius, frappé au droit, et le nexus, à comprendre 
conséquemment comme T͡A, Ta(tius). On rencontre d ailleurs exactement les mêmes thème 
et inscription sur un moulage en verre de la collection Paoletti opieàe à e eàd u ào igi alà
antique ou rinascimentale) : le sigle apparaît sous le buste du Sabin. 

291. LIMC VIII, « Tyché/Fortuna », 1, p. 135, n° 149 ; 2, p. 104 = HOEY MIDDLETON 1991, pp. 78-79, 
n° 114, ill. 114. WEISS 2007, p. 298, n° 586, pl. 77. PANOFKA 1851, p. 413, n° 35, pl. I = 
FURTWÄNGLER 1896, p. 244, n° 6643, pl. 47 [Pl. 37, figg. 245-247] : la transcription du nexus 
M͡A / A͡M, lui, dépend de la position de la barre transversale du « A », selon que celle-ci se 
place dans la première ou la seconde boucle du « M ». La différence entre ces deux nexus est 
exemplifiée par leà oulageà d un prase des alentours de 20 av. J.-C., p o e a tà d u eà
olle tio àp i eàd O fo d, et sur lequel est représenté Fortuna : la divinité est adjointe à 
di e sàatt i utsà uià luià so tà a a t isti uesà o eàd a o da e,àgou e ail àai sià ueàdeà
quelques symboles auguraux et politiques qui soulignent la fonction de la gemme autant 
comme porte-bonheur que comme vecteur de propagande à l ga dà d O ta ie -Auguste 
cosmocrator (globe, modius, palme, signe astrologique – capricorne –, autel, symboles 
lunaire et stellaire .à Cetteà pie eà s i t g eà da sà laà ou a eà politi ueà desà de i esà
d e iesàdeàlaà‘ pu li ue,à à l po ueào à e ge le futur empereur (auquel se réfère le 
signe zodiacal du Capricorne figuré sur la gemme). Dans le registre latéral médian sont incisés 
les tria nomina du propriétaire (type A2), incluant divers nexus : L•S͡A͡M•M͡A͡T͡R, L. Sam(ius /-
nius) Matr(ius /-ianus) – on ret ou eàd ailleu sàleànexus A͡T͡R sur deux intailles du tournant du 
Ier s. apr. J.-C.907 Dans le cas du gentilice, la barre du « A » se situe dans la première boucle du 
« M », et dans la seconde pour le surnom. Ce critère de différentiation permet de restituer 
plusà fa ile e tà e tai esà aut esà l ge desà oi sà o ple es,à à l e e pleàdesà duo nomina 
abrégés C•M͡A (type A2) sur une pâte de verre convexe de la collection Dressel (première 
moitié du Ier s .av. J.-C.) ou, de manière encore plus assurée, la devise sentimentale à 
connotation funéraire A͡MO (type I2B3) qui, avec le papillon (symbole de Psychè) et le caducée 
(qui se réfère à Hermès Psychopompe), soulig eàl á ou àPandamator, « Θeà t àai eà au-delà 
de la mort) ! », sur une sardoine des Staatliche Museen de Berlin. Ce nexus se retrouve 
gale e tàda sàsaàfo tio àd l e tàlia tà– et singularisant – le prénom du gentilice (voir 

n° 284 ci-dessus) sur un nicolo du IIème s. apr. J.-C., issu de la collection du Kunsthistorisches 
Museum de Vienne [Pl. 107, fig. 744]908 :àe à a geàd u eà ep se tatio àdeàFortuna, avec 
sesàatt i utsàdeàlaà o eàd a o da eàetàduàgou e ail,àseàlise tàlesàtria nomina A͡M P. 

292. VOLLENWEIDER 1972-1974, I, p. 84, pl. 143/5 ; II, p. 200, n. 58 = FURTWÄNGLER 1896, p. 240, n° 
6535, pl. 46 [Pl. 37, fig. 248] :à epe da t,àilàa i eàpa foisà u a e àouàsa sàlaàp se eàdeàlaà
barre horizontale englobée dans le « M », la restitution soit facilitée par le reste de 
l i s iptio .àAinsi, sur une cornaline du Ier s. av. J.-C. conservée aux musées de Berlin, le 
po t aitàd u àjeu eàpat i ie àest-il joint aux duo nomina sur la bordure inférieure de la surface 
gravée (type B2C) : M• / M͡ARCI (voir n° 211 ci-dessus). En cette circonstance, la forme entière 
du gentilice au génitifàd appa te a eàaurait suffi à déduire que la première lettre, « M », 
cachait le nexus M͡A sans qu il y ait eu nécessairement besoin d adjoindre dans la seconde 
boucle de la lettre une barre horizontale. Il en est exactement de même, notamment, de 
l agateà deà нlo e e,à ep se ta tà ыαι ὸςà °à à i-dessus) [Pl. H, fig. 56] : sur celle-ci 
apparaissent les tria nomina M•MΧAΨRCI(VS) HE-RACLEO,à àlaàdiff e eàp sà u au u eà a eà
ho izo taleà estàajout e à la lettre « M » initiale du gentilice. Mais ce dernier, du fait de la 
cohésion interne de la légende, ne peut s appli ue , comme précédemment, u à laàgens 
Marcia : il faut donc convenir que le M du nomen sous-entend la syllabe « MA », à savoir un 
nexus incorporant un « A » sans barre horizontale (M͡ RCI).  

                                                             
907 Voir CADES 1836, cl. 35, IV, pl. C/77 = AUBRY 2011a, p. 656 ; BERRY 1968, p. 35, n° 62. 
908 AGW II, p. 213, n° 1538, pl. 153. 
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293. ZWIERLEIN-DIEHL 2007, p. 400, fig. 400, pl. 89 [Pl. 37, fig. 249]. GRAMATOPOL 1974, p. 75, n° 474, 
pl. XXIII : cette problématique du ε͡A en nexus se retrouve dans un autre type d abréviation 
plus complexe. Ce dernier fait fusionner les trois premières lettres du gentilice du 
propriétaire en un seul et même sigle, leur ordonnancement permettant cette liberté – 
respectivement M͡A͡EN / P(H)ILEMO et CN.M͡A͡E.SYN͡E-G (sic). En effet, la syllabe MAE est plus 
facile à mettre en nexus que MEA (voir n° 283 ci-dessus : M͡EA͡NDER). Toutefois, autant que 
le nexus χ͡↑͡R ne peut se confondre avec une combinaison d autres lettres – comme c est le 
asàsu à laà l ge deà o tai eàd u àde ie àdeàM. Aurelius Cotta909 et sur une cornaline de 

Carnuntum (voir point 2.2.7. ci-dessous) –, autant le sigle ε͡χ͡E peut se restituer par les trois 
lettres « MAE » ou « NAE », car il existe autant de gentilices commençant par Mae(–) que par 
Nae(–) – respectivement Maenius ou Maevius, et Naevius. Ainsi, sur la cornaline de 
l á ad ieà ou ai e mettant en scène un légionnaire (type A2CJ), la restitution est 
davantage aléatoire que sur le jaspe de Vienne des IIème-Ier s. av. J.-C. (image de satyre) sur 
lequel la lettre « N » vient compléter le gentilice (type A2C). Dans ce dernier cas, comme il 
e isteàau u ànomen commençant par Naen(–), la restitution en M͡A͡E est logique. Un second 

argument numismatique permet de trancher : sur un denier de P. Maenius Antias (ou 
Antiaticus) apparaît bel et bien le sigle ε͡χ͡E [Pl. 37, fig. 250]. Quoi qu il en soit, les deux 
termes finaux des inscriptions (à savoir PHILEMO et SYNE-G) doivent se comprendre comme 
desà o sà d aff a his oi eà d es la es910 ;à d ailleu sà l appellatio à Philemo est attestée 
également sans « H », d u eàpa tàen tant que surnom sur deux inscriptions publiques l u eà
ep e a tà u eà d o i atio à d es la e 911,à d aut eà pa tà sur une tessera nummularia – 

PILEMO•FVLVI•Q•S, P(h)ilemo, Fulvi Q(uinti) s(ervus)912.à C està ai si,à e à toutà as,à ueà
l i te p teàй.à ) ie lei -Diehl (p. 103), Maen(ii) (libertus) Philemo. Quant au second nom 
d inhonesta persona p o a leà ie à u ilà soitàattest àe à ta tà ueàsu o àe àDal atie 913, 
restitué TYN͡E C par M. Gramatopol (type A2CJ), il se déchiffre en fait SYN͡E-G et reprend 
Syneg(demus)914 ou Syneg(oris)915, esclave ou affranchi de Cn. Mae(nius /-vius). Sur les pierres 
g a es,à ilà està epe da tà pasà a eà deà et ou e à desà siglesà asso ia tà t oisà lett es : 
quelquefois même, ces dernières so tà ligatu esà deà telleà a i eà u ilà peutà à a oi à
confusion : su àu eà o ali eà o se eà àBe li àetà etta tàe às eàu àsa glie ,àl i s iptio à
reprend les tria nomina du propriétaire, M | Ǝ͡AC (ou Ǝ͡AL) | METR (type B1GHJ), M. Aec(ius) ou 
Ael(ius) Metr(obus /-odorus) [Pl. 38, fig. 251]916. La partie e t aleàdeàl appellatio ,àe t eàlesà
pattesàdeà l a i alà t peà Θ ,à seà appo teà àu eà ge tili eà o e ça tàpa àAec(–) ou Ael(–) 
comme Aecius ou Aelius ta tàdo à ue,à alg àl o do a e e tàappa e tàduàsigle (le Ǝ 

incisé à la gauche du A, donc le précédant),àilàfaud aità àli eàu àte eàs i itia tàpa àEac(–), 
respectivement Eal(–). Or, une telle racine étymologique està pasà attest eà da sà
l o o asti ueàlati e. Le gentilice sous forme de monogramme est sans doute à nouveau la 
résultante du manque de place ;à à oi sà u ilà eàs agisseàd u eà a ueàd offi i e.àй àeffet,à
selon Th. Panofka, le monogramme doit se lire Ǝ͡A͡Ɔ pour caelator (graveur), inscription dont 
laà atu eà t og adeàpa à appo tàauà esteàdeàl i s iptio ,à a uerait sa nature particulière. 
M. Metr(ius /-obius) se aitàdo àe à eàte psàleàp op i tai eàetàl a tisa àdeàlaàpie e. Mais 
cette abréviation pour « graveur »à estàattest eà ulleàpa tàailleu sàsu àles pierres gravées : 
l usageàestàplut tàd adjoi d eàauà o àdeàl a tisa àu eàfo eà e aleàad hoc (comme fecit ou 

                                                             
909 RRC, p. 279, n° 249/1, pl. XXXVII/6 (132 av. J.-C.). 
910 Voir SOLIN 2007, II, pp. 798-799, « Philemo ». 
911 Voir OPEL III, p. 137, « Philemo » (cognomen) : CIL II, n° 5927 – … àPile oàáleidiàΚ u i às e us  /à … à; XII, n° 
4689 – … àP u lius àMarcius / [---]àPile o isà/à … . 
912 Voir CIL I2, n° 949, et SANDYS 1927, p. 147, n° (6). 
913 Voir CIL III, n° 1770 : … àC•STERTINIVS•SYNEGDEMV͡S | … . 
914 Voir SOLIN 1996, p. 482 (IIème s. apr. J.-C.), et SOLIN 2003, p. 1062, « Synegdemus ». 
915 Voir ibid., II, p. 1091, « Synegoris » (Ier-IIème s. apr. J.-C.). 
916 FURTWÄNGLER 1896, p. 241, n° 6560, pl. 46 = PANOFKA 1851, pp. 389-391, n° 3, pl. I/2. 
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ἐ οί . Quant à la disposition épigraphique particulière de la gemme en lien avec un animal 
tourné vers la droite, on la retrouve sur une calcédoine convexe du IIème-Ier s. av. J.-C. 
provenant de Bosnie et sur laquelle le nom du propriétaire est disséminé en trois parties 
(type A1GHJ) entre le registre supérieur (type B5 : MIC ,à lesà pattesà deà l a i alà – 
vraisemblablement un chien (type J : IO) – et l e e gueà t peàр : FVLLIS), Mici(us) Ofullis 
d ap sàl auteu e 917. 

 
2.2.7. MONOGRAMMES  
 
§1. Κ e e pleà deà laà o ali eà deà Be li à off eà u eà t a sitio à entre les nexus et les cosidetti 
« monogrammes ».à Co eà ousà l a o sà d j à soulig ,à lesà lett esà o posa tà e tai sà siglesà eà
peu e tà ueàt sàdiffi ile e tà t eà estitu esàdeà a i eàe o e.àPou ta t,à àl e e pleàduànexus χ͡↑͡R 

apparaissant sur un denier du IIème s. apr. J.-C. (voir n° 293 ci-dessus), une inscription sur une cornaline 
blonde trouvée près de Carnuntum présente elle-aussi le même sigle (A͡V͡R voire M͡A͡V͡R) que l auteur 
restitue par M AVR SE|C (visiblement des tria nomina)918. Les monogrammes, eux, sont éminemment 
plus complexe à interpréter, comme en atteste une autre intaille « à texte », une cornaline blonde à 
nouveau, sur laquelle se lit, sur deux lignes, M͡A͡R(T)|IIS (voir n° 125 ci-dessus), qui peut reprendre 
autant M͡A͡R|IIS, M͡A͡R͡T|IS, M͡A͡R͡IT|IS – qui peuvent être corrects –, que A͡M͡A͡R|I{I}S (impropre étant donné 
que la barre horizontale du « A » se trouve dans la deuxième voûte du « M »), voire la forme contractée 
M͡A͡R͡T|ES. 
Κaàplupa tàdesà o og a esà ep e e tà leà o àduàp op i tai eàdeà laà ge e,à sa sà u ilà soità faità
mention de la moindre référence au thème iconographique ou en absence de ce dernier. Ces sigles 
sont également susceptibles de reprendre le registre figuré ou uneà a ueàd offi i eà à l i sta àdesà
symboles sur les frappes monétaires919.àU àe e pleà e a ua leàd i te p tatio àd u à o og a e 
en rapport avec le nom du possesseur de la pierre nous est fourni par une sardoine de la collection du 
comte de Southesk : 

294. CARNEGIE 1908, p. 110, n° I 15, pl. XI : sur la surface ovale apparaît le nom théophore920 du 
possesseu àauàg itifàd appa te a e,à APA IOY,àe t eàlaà ep se tatio àd u àl za dàda sàleà
registre inférieur, et une composition mêlant un croissant de lune, une étoile, un vase et un 
monogramme dans le registre supérieur (type I1). Or, le sigle, reprenant les lettres AP 
notamment, est uneà p titio àduàte eàp i ipal,à est-à-dire le nom du propriétaire. Cette 
i taille,à auà t a e sà desà diff e tsà s olesà uià l ornent, devait avoir une fonction 
prophylactique (le lézard notamment à une fonction régénératrice)921. 

 
U à asàpa ti ulie àda sà l utilisatio àdesà o og a esà sideàda sà leu àappa itio àe à a geàdeà
bustes ou de portraits, auxquels ils peuvent se référer directement, indirectement, voire pas du 
tout : 
295. BERRY 1968, p. 23, n° 38 [Pl. 38, fig. 252] : on retrouve un monogramme en rapport avec un 

buste ui,à àl i sta àdeàlaàsa doi eàdeàнlo e eà oi à °à à i-dessus : monogramme POB), se 
développe en colonne du faità d u eà e tai eà o ti ge eà deà pla eà e à a geà duà egist eà
figu .à“u à eàg e atàdeàl po ueàhell isti ueà IIIème-IIème s. av. J.-C. àappa aîtàlaàt teàd u eà
ménade, le front ceint d u eà ou o eàdeàlie eàetàe àfa eàduà isageàdeàla uelleàestài s itàu à
monogramme combinant les lettres grecques P, O, A, Νet Y (de haut en bas) : on peut le 
déchiffrer comme le nom du propriétaire au génitif à nouveau, AYPOY. 

                                                             
917 Voir HOEY MIDDLETON 1991, pp. 43-44, n° 24, ill. 24. 
918 Voir DEMBSKI 2005, p. 163, n° cat. 1120, pl. 115. 
919 Voir GARDTHAUSEN 1924, p. vii ; 60-62. 
920 D i à deà l pi l seà d á t isà α ά ιαà « à côté de la mer »). Voir SEG VI (1932), n° 823 ; 826, et  
http://www.sites.univ-rennes2.fr/lahm/crescam (base de données des épiclèses grecques). 
921 Voir KELLER 1913, II, pp. 270-275 (notamment pp. 273-274). 

http://www.sites.univ-rennes2.fr/lahm/crescam


194 
 

296. SPIER 2007, p. 27, n° 84, pl. 14 = WILLERS, RASELLI-NYDEGGER 2003, pp. 160-161, n° cat. 166 [pl. 
coul.] = VOLLENWEIDER 1984, pp. 196-198, n° cat. 317, ill. 317  [Pl. 38, fig. 253] : sur un autre 
buste, une célèbre améthyste de la collection Merz datant de la fin du Vème s. apr. J.-C., est 
représenté un roi gothique, identifié selon certains auteurs à Théodoric Ier le Grand 
ota e tàd ap sàu eà a a t isti ueà o phologi ueàauà i eauàdeàlaàl eài f ieu e 922. 

Le monogramme apparaissant dans le registre inférieur (type B2) le reprendrait 
directement : D N THEODERICVS, D(ominus) n(oster) Theodericus, ou simplement 
THEODERICVS. 

 
Dans certains cas, le monogramme est susceptible de reprendre autant le propriétaire de la gemme 
su à la uelleà ilà està g a à u u eà a ueà d offi i e ou,à o eà ousà l a o sà u,à leà th eà
iconographique : 
297. TONDO, VANNI 1990, p. 167, n° 27 ; p. 187, ill. 27 [Pl. I, fig. 60] : sur les monnaies de la 

République, on retrouve à plusieurs reprises un monogramme mêlant visiblement les lettres 
A, M et P, notamment sur un denier de L. Caesius (112-111 av. J.-C.) [Pl. 38, fig. 254]923. Et, 
autant que sur différents deniers de M. Fonteius (85 av. J.-C.)924, M. Crawford estime que le 
o og a eà ep e dàl effigieàduàd oit,à àsa oi àápollo ,àplut tà ueàlaà e tio àA(rgento) 

P(ublico) ou le monogramme ROMA telà u o àleà et ou eàsu àleà o a ageà o te po ai à
de L. Piso Frugi (90 av. J.-C.) [Pl. 38, fig. 255]925. й à l o u e e,à lesà o og a esà
o tai esàso tàsus epti lesàdeà ep e d eàauta tàl atelie àde frappe que le registre figuré 

(voir n° 290 ci-dessus : T͡A pour Tatius). Un monogramme similaire apparaît sur un moulage 
de T. Cades (voir n° 175 ci-dessus) [Pl. 20, fig. 132] : il reprend spécifiquement le nom du 
dominus factionis,àleàp op i tai eàd u eà u ieàdeàchevaux de course. Dans un tel cas, donc, 
leàsigleàseà appo teà o àpasàauàp op i tai eàdeàlaàge e,à aisà à eluiàdeàl a i alà ep se t à
au travers du registre figuré àl i sta àdeàl a tisa -graveur à qui « appartient » la gravure du 
motif et qui appose son nom comme une marque de fabrique, un tampon commercial). 
Co s ue e t,àilàappa aîtàdo àplusà ueàplausi leà ueàlesà a uesàd offi i eàdeàg a eu  
se présentent également sous la forme de monogrammes étant donné que certains de ces 
artisans usaient déjà à l po ueàhell isti ueàdeàsiglesàouàd a iatio sàpou àleàsig ifie  (voir 
nos 83 et 160 ci-dessus : nom du graveur Pyrgothelès abrégé respectivement /Y et Π͡Y) [Pl. 
9, fig. 56 ; 18, fig. 119].à‹elàestàdo à aise la le e tàleà asàd u e cornaline romaine (datée 
entre le Ier s. av. J.-C. et le IVème s. apr. J.-C.) conservée au musée archéologique de Florence 
et représentant Ganymède a e àauà ielàpa àl aigleàdeàΘupite 926. Dans le registre inférieur 
droit (type AI) est incisé un monogramme complexe, voire peut-être tardif, qui reprend soit 
l offi i eà duà g a eu ,à soità les armoiries rinascimentali du propriétaire. Les auteurs ne 
e ette tàe àtoutà asàpasàe à auseàl authe ti it àdeàl ajoutà pig aphi ue. 

 
Toutefois, la plupart des monogrammes apparaissant sur les gemmes se présentent sans registre 
figu à e àpa ti ulie à àl po ue paléochrétienne et byzantine). Ces derniers sont formulés autant 
e àg e à u e àlati  : 
298. SPIER 2012, pp. 50-53, n° cat. 4 [Pl. W, fig. 159]. WÜNSCHE, STEINHART 2010, p. 100, n° 94 [Pl. I, 

fig. 61] : dans la tradition des jaspes rouges du IIIème s. apr. J.-C., on peut citer divers exemples 
d i taillesà su à laà su fa eàdes uellesàest incisé en un seul bloc, de manière rétrograde, un 
monogramme qui constitue la combinaison du nom du propriétaire de la gemme au génitif 
d appa te a e.à Da sà leà p e ie à as,à u eà agueà e à o à provenant du Museum für 
angewandte Kunst de Cologne et publiée par J. Spier, on déchiffre les lettres grecques A, E, 

                                                             
922 Voir AUBRY 2011b, p. 242, fig. 16, n. 55. 
923 RRC, p. 312, n° 298/1, pl. XL/19. 
924 RRC, p. 369, n° 353/1, pl. XLVI/13. 
925 RRC, p. 340, n° 340/1, pl. XLIV/3. 
926 Voir AUBRY 2009, p. 315, n. 26. 
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K, O, P, T and Y qui reprennent de manière plausible le nom KPATEROY, ы α οῦ, « (Sceau 
de) Krateros » ; sur le second jaspe rouge, issu de la collection H. Hansmann, on peut restituer 
l appellatio  ANTONIOY, « (Sceau) d Antonius ». Κ aspe tà i t essa t de ce deuxième 
exemple, comme le révèle C. Weiss, réside dans le fait que, si on tourne la pierre de cent 
quatre-vingts degrés, un chrisme (monogramme khi-rho) est lisible dans le coin inférieur droit 
de la lettre « N » principale : cetài di eà leà u Antonius était chrétien. Au Vème s. apr. J.-C., 
l adjo tio àd u eàpetiteà oi àau-dessus du sigle remplit cette fonction [Pl. 39, fig. 257]927, 
ta disà u à u eà époque plus tardive (VIème-VIIème s. apr. J.-C.), la forme même des 
monogrammes i iteà à d oile à l all gea eà deà leu à po teu  : ils adoptent en effet un 
agencement cruciforme sur les gemmes, les anneaux métalliques et les empreintes sigillaires 
[Pl. 39, fig. 258]928. Pour en revenir au jaspe rouge de la collection Hansmann, il est nécessaire 
deà o e i àduà a a t eà t a slitt àdeàl appellatio  : en effet, bien que se référant à un 
nomen latin, le sigle est formulé en grec. Ce qui est souvent le cas sur les pierres 
paléochrétiennes notamment, dans le cas de nomina de racine étymologique grecque ou 
latine, indistinctement. On peut citer divers exemples, datant de la seconde moitié du Vème s. 
apr. J.-C. – ou a tàda sàle uelàs i s itàleà o og a eàdeà‹h odo i à oi à °à296 ci-dessus), 
qui se appo te tàauta tà àdesàfe esà u àdesàho es,àet décliné au nominatif comme au 
génitif : ainsi on t ou eà auta tà d AKAKIO(C), de AY OY, de MAPKOY, d ANTONINOY, de 
ΦI I OY, de MAPIAC (ce dernier exemple adjoint à une petite croix) que de CƱΦPONIOYΝ
[Pl. 39, fig. 259]929.  

299. HENKEL 1913, p. 90, n° 960, pl. XXXVII. AGDS I, 3, p. 117, n° 2890, pl. 275 [Pl. 38, fig. 256] : il 
existe toutefois différents exemples de monogrammes en latin, notamment sur une 
cornaline provenant de la Staatliche Münzsammlung de Munich, ainsi que sur une bague en 
bronze mise au jour aux environs de Mayence. Sur la gemme octogonale, datée entre le IVème 
et le VIème s. apr. J.-C., figure à nouveau un monogramme-bloc (rétrograde) reprenant 
vraisemblablement PHAENI (génitif du gentilice Phaenius)930 puis u o àpeutàd hiff e à lesà
lettres A, N, H, P, E ainsi que I intégré dans les hastes verticales du « N » principal. Un second 
e e ple,àp o e a tàd álle ag eà gale e t,àestài is àsu àu à hato ào aleàetàseàd hiff eà
par MAVR(I)VS (à nouveau la barre horizontale du « A » dans la deuxième boucle du « M » – 
voir n° 291 ci-dessus), le nominatif sous-entendant « (Je suis) Maur(i)us »931. 

 
 
2.3. SPÉCIFICITÉS ÉPIGRAPHIQUES SUR PIERRE GRAVÉE 
 
En dehors des configurations générales des inscriptions (initiales, formules, contractions, etc.) et des 
cas grammaticaux qui les régissent, il existe une myriade de petites particularités épigraphiques que 
l o àt ou eà àfoiso àsu àlesàpie esàg a es.àIlàs agitàdeà a i eàg aleàdesàpla sàet des sens de lecture 
aléatoires, de la forme de certaines lettres selon les époques, de la corruption de divers caractères, 
desà ultiplesà sig esà d i te po tuatio ,à desà t pesà i tesà ouà ili guesà g e -latin) voire des 
translittérations,à deà laà e he heàdeà s t ieàdeà l inscription en lien étroit avec la « contrainte de 
cadre » et la composition iconographique, pour finir par les légendes trompeuses et les semblants 
d i s iptio . 

 

                                                             
927 Voir SPIER 2007, p. 90, nos 536-541, pl. 67. 
928 Voir BERRY 1968, p. 140, nos 254-255 : monogrammes cruciformes qui se déchiffrent AΝY OYΝCTPAT, « (Sceau) 
de Paul, σ α ά ς – est-à-dire « général » –, et AN(A)CTACIOY. Voir également SPIER 2007, p.93, nos 542-546, 
pl. 67, et SPIER 2012, pp. 132-143, nos cat. 21-23. 
929 Voir ibid., pp. 89-90, nos 527 ; 529 ; 532-535 ; 538, pl. 66-67. 
930 Voir SOLIN, SALOMIES 1994, p. 142, « Phaenius ». 
931 Voir ibid., p. 115, « Maurius » (gentilice ?) ; 361, « Maurus » (surnom). Voir aussi OPEL III, p. 68, « Maurus » 
(surnom). 
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2.3.1. PLANS DE LECTURE DES LETTRES, SENS DE DÉCHIFFRAGE DES LÉGENDES ET TYPES INVERSÉS 
 
§1. Comme ousàl a o sà uàplusàhaut,àleàpla àdeàle tu eàdesàlett esàestàpa foisàal atoi e,à aisàsa sà ueà
cela influe réellement sur le sens de la légende que ces dernières composent àl e eptio àduà °à à
ci-dessous) : les tria nomina potentiels apparaissant sur deux gemmes du Kunsthistorisches Museum 
de Vienne [Pl. 15, figg. 97-98] ai sià ueàsu àu àjaspeàdeàl Ashmolean Museum d O fo dà[Pl. 83, fig. 570] 
(voir n° 142 ci-dessus) o tà pasà leà eà t peà pig aphi ue.à “u à leà jaspeà figu a tà u à a e,à
l appellatio àQ•D•A est de type B3, tandis que su àl aut eàjaspeàauà eà egist eàfigu àai sià ueàsur le 
nicolo de la même période (IIème s. apr. J.-C.) mettant en scène une corbita (navire commercial romain), 
les légendes B | D | P et Q | O | V sont, elles, de type B3CG, les lettres se situant sur un même plan de 
lecture horizontal. Toutefois, il faut convenir que etteàde i eàpa ti ula it ,à o eà ousàl a o sà uà
(voir nos 235-237 ci-dessus ,àsiàelleàpeutàd oule àd u eài te o e io à a ifesteàa e àleà egist eàfigu  
(signe zodiacal du porteur ou,à o eà ousà leà e o sà plusà as,à l i di eà d u à te eà e tie ,à
interpr tatio àsoulig eàpa àl a se eàd i te po tuatio ,à estàpasàu eà gleàg aleàsu àtoutesàlesà
pierres : certaines initiales de type A1/A2 se rapportent au thème iconographique et agissent comme 
« didascalies »,àetàd aut esàlett esàisol es,àdeàt peà essifàI àouàG,àseà le tà oi sàdesà o pl e tsà
au registre figuré que les initiales du propriétaire ou une marque de série. Conséquemment, le plan de 
lecture d u eài itialeà ouàdeàplusieu s à aàda sàl a soluàpas de réelle incidence sur la compréhension 
deà etteàde i e,àe à appo tàouà o àa e àl i ageàg a e.àToutefois, autant Q•D•A, B | D | P que Q | O | 

V peuvent reprendre des tria nomina, mais le troisième peutà seà le à t eà l a iatio à d u eà
appellation simple ; mais eà estàpasàpa eà ueàcette dernière est de type B3CG que le propriétaire de 
la gemme était forcément un marchand ou un armateur (image de la corbita). 
En fait, la réelle difficulté sur les gemmes réside davantage dans les sens de lecture inversés voire 
aléatoires qui obscurcissent la lisibilité de la légende. 
  
§2. Il existe deux traditions principales à ces inscriptions aléatoires :à l i e sio àduà se sàdeà le tu eà
(boustrophédon) et la permutation des termes selon un axe transversal (vertical en type B1, horizontal 
en type D). й àtout,àsu àplusàdeà ' ài s iptio sàsu àpie eàg a eà ete uesàpou àl la o atio àdeà eà
travail, trente – séparés donc en deux sous-familles – sont des types dits « inversés » : 

300. ZAZOFF 1968, p. 193, n° 1198 = AMBROSINI 2011, p. 47, n° 67, fig. 59 ; p. 92 [Pl. 39, fig. 260]. 
AGDS IV, Hannover, p. 128, n° 575, pl. 76 ; 260, n° 1395, pl. 190 [Pl. 39, figg. 261-262]. 
VEYMIERS 2009, p. 358, n° VI.DA 6, pl. 65 [Pl. 80, fig. 545] : le premier courant vise à procéder 
à une inversion gauche-d oiteàe t eàlaàp e i eàpa tieàd u eài s iptio  et la seconde, cela à 
l helleàd u àseulàte eà e ouàd u eàfo uleà o ti ueà– voir Partie III, tabl. 1.5.1., n° B : 
ΓAIOCΝ|ΝI I IΦΝ(sic) pour άϊοςà ί ι ι – voir n° 210 ci-dessus : désinence latine).àC estàu eà
erreur de gravure, volontaire ou fortuite, dont les premières attestations se retrouvent sur 
les scarabées étrusques. Le plus ancien de ces témoignages, en boustrophédon, se retrouve 
sur un scarabée en cornaline de la première moitié du Vème s. av. J.-C. : il met en scène 
Philoctète et Palamêdês, deux héros grecs du cycle troyen, au-dessus desquels apparaît la 
« didascalie » T-ALM|IʘƎ, Talmithe (nom étrusque de α α ή ς , incisée de manière un peu 
particulière en deux lignes dans le registre supérieur (type B3CGI). O à e a ueàd e l eà ueà
la seconde partie du terme est rétrograde par rapport à la première. Sur un second scarabée 
(que nous avons déjà croisé – voir n° 96 ci-dessus) [Pl. 10, fig. 63], remontant, lui, à la seconde 
moitié du IVème s. av. J.-C., est mis en scène le héros mysien Têlephos à la nudité héroïque, 
avec lance, glaive et bouclier, comme en atteste la « didascalie » ajoutée au IIIème s. av. J.-C. 
(selon E. Zwierlein-Diehl)932, TH| EΦO  (type A1GI2J). Or, celle-ci est également inscrite en 
partie à rebours : la première syllabe TH se présente en type A1 le long de la bordure, dirigée 
deà asàe àhautà àl e d oitàsu àlaàge e ,àalo sà ueàlaàse o deàpa tieàdeàlaà« didascalie », les 
lett esàtoujou sàdi ig esà e sàl e t ieu à t peàá ,àestàdispos eàdeà anière rétrograde, de 
haut en bas, entre la jambe fléchie du guerrier et sa lance (type I2J). De même, sur deux 

                                                             
932 Voir ZWIERLEIN-DIEHL 2007, p. 390, fig. 334. 
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pierres de Hanovre (Kestner-Museum),àl i s iptio à uiàseà f eàauàp op i tai eàdeàlaàge eà
subit une inversion du sens de lecture. Dans le premier cas, une sardoine des alentours de 
40-30 av. J.-C., apparaît un couple en capita opposita adjoint au nom translittéré du grec I-
A|PO-Y pour Hilarus (type B1B4CI2).àΚaàp e i eàs lla e,àlesàlett esàtou esà e sàl i t ieu à

dans le registre inférieur (type B2CI2 ,àseà pa titàe t eàl a i eàde laà u ueàdeàl ho e (I) et 
l espa eà i te diai eà e t eà lesà ustesà A). La terminaison au génitif, elle, subit une 
inversion du sens de lecture derrière la nuque de la femme (PO), les lettres tournées vers 
l e térieur (type B4), et se termine par la voyelle finale dans le registre supérieur (type B3I2). 
Da sà etteàdispositio àspatialeào àleàd utàdeàl i s iptio àseàsitueàda sàleà egist eài f ieu ,à
on anticipe déjà la seconde sous-famille des types « inversés », à savoir la permutation de la 
l ge deà su à l a eà e ti al, à l i ageà d u eà o ali eà du premier quart du Ier s. av. J.-C. 
o se eà àl Antikenabteilung des Staatliche Museen Preussischer Kulturbesitz de Berlin [Pl. 

39, fig. 263]933. Dans cet exemple précis, nul recours à une inversion du sens de lecture : le 
nom du propriétaire, HERM|AISCVS, est simplement disposé du bas vers le haut (type A1C), 
laàse o deàpa tieàdeàl i s iptio à ele a tàda a tageàduàt peàB . Nous y reviendrons (voir n° 
302 ci-dessous). Une seconde intaille, une cornaline des IIème-IIIème s. apr. J.-C., met en scène 
Diane et Mercure, debout, se faisant face. Tout autour du registre figuré, une inscription 
reprend à nouveau le nom grec du possesseur, |A|M|O|K|PATHC (type AEGH) : la première 
partie, |A|M|O, est disséminée aléatoirement dans les registres médian et supérieur de la 
gemme selon un plan de lecture horizontal (type AEG). Mais à partir de la lettre K,àl i s iptio à
opère à nouveau une inversion du sens de lecture, devient rétrograde, et se termine sous la 
ligne de sol (type H). Ce caractère inversé, que nous avions déjà croisé dans le cas du moulage 
Cades po ta tàl appellatio àMARTI|AL/IS (voir n° 141 ci-dessus / type B1EGH) [Pl. 113, fig. 798], 
se retrouve également dans le cas de formule stéréotypée comme des acclamations : en 
témoigne la légende périphérique (type A1A2E) d u àjaspeàduàMus eàdeàl Ermitage à Saint-
Pétersbourg, représentant un buste de Sérapis, ЄIC ZЄYC CЄ|PA I O-C. La première partie 
deàl i s iptio àestàdeàt peàá àa a tà u ilà àaitàu eà uptu eàda sàleàse sàdeàle tu eàda sàlaà
o ti uit àduà o àdeàlaàdi i it ,àlesàlett esà ta tàtou esà e sàl i t ieu àda sàlaàse o deà
po tio àdeàl acclamation après la transition par le registre figuré (« contrainte de cadre »). 

301. AGDS III, Kassel, pp. 204-205, n° 38, pl. 91 [Pl. 40, fig. 264] :à o eà ousàl a o sàd j à u,àleà
a a t eà o positeàd u eài s iptio àpeutài dui eàu e inversion du sens de lecture, selon 

que la légende combine une « didascalie » avec le nom du propriétaire par exemple. Tel était 
d ailleu sàleà asàd u eài tailleàitali ueàd j àa o d eà oi à °à à i-dessus) [Pl. 11, fig. 65], 
pour laquelle la nature compos eà deà l i s iptio à taità soulig eà non seulement par le 
a a t eà t og adeàd u àdeàsesà te es,à aisàaussiàpar une transition linguistique : cette 
sa doi eàfaisaità e tio àd u à o pl e tàauà egist eàfigu àe àg e à ep se ta tàр a l sà
(H[ERC]LE) de type A1 sur la bordure et à demi-effacé, ainsi que des tria nomina du 
propriétaire en latin, selon un ordonnancement rétrograde, Q | Q | ƧƎ͡N͡TI (types B2C et JGI2). 
Un héliotrope du Ier s. av. J.-C. conservé aux Staatliche Kunstsammlungen de Kassel présente, 
lui-aussi,àu eàt a sitio àda sàlaà atu eàdeàl i s iptio àsig ifi eàpa àu eài e sio àduàse sàdeà
lecture, bien que, à la différence deàl e e pleàp de t,à etteàde i eà eàsoitàpasà e fo eà
par un changement de langue.  Paradoxalement, dans le cas de la cornaline de ί  (voir n° 
169 ci-dessus) [Pl. 19, fig. 126], estàle caractère bilingue qui signifiait la nature composée 
deàlaàl ge de,àsa sà u ilà eàsoità esoi àd u à e ou sà àu eàt a sitio à t og adeàdesàlett esà
pour la rendre davantage manifeste. Toutefois, à l i sta àdeà eàde ie àe e ple,àl h liot opeà
deàыasselàp se teàu eài s iptio àsousàfo eàd i itialesàsousàlaàlig eàdeàsol (type H), L•V, qui 

                                                             
933 AGDS II, p. 161, n° 428, pl. 75 = FURTWÄNGLER 1896, p. 241, n° 6576, pl. 46 = PANOFKA 1851, p. 424, n° 45, pl. 
I/45. Voir également ZWIERLEIN-DIEHL 2007, p. 102 ; 399, fig. 394, pl. 88 :à leà egist eàfigu ,à o eà l a aitàd j à
soulig à ‹h.à Pa ofka,à faità f e eà à l pisodeà duà petità рe sà ola tà lesà tau eau à d ápollo  ; le nom du 
propriétaire, Hermaiscus – qui signifie « petit Hermès » selon E. Zwierlein-Diehl – est en lien sémantique avec le 
registre figuré. Voir OPEL II, p. 179, « Hermaiscus » (surnom). 
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se réfère également aux duo nomina du propriétaire (I D pour la cornaline de Vienne – 
appellation composée I(–) D(–) ou nomen Id(–)). Κeà esteà deà l i s iptio ,à elle,à ou tà deà
manière rétrograde autour du registre figuré mettant en scène un satyre barbu jouant avec 
un satyriscos,àu àpilie àsu àleà hapiteauàdu uelàestàpos àu eàidoleàith phalli ue,àai sià u u eà
jarre :à ilà s agitàd u eà titulatu e,àPROC•A-VG (et non pas AVC)934 •IIII, proc(urator) Aug(usti) 
(quartum), sans doute celle du possesseur, L(–) V(–). Il existe différents autres exemples de 
cette inversion du sens de lecture soulignant le caract eà o positeà deà l i s iptio , qui 
seront cités par la suite (voir n° 471 ci-dessous). 

 
§3. Au-del àdeàlaà uptu eàduàse sàdeàle tu eàauàsei àd u eà eài s iptio ,àu eàse o deàsous-
famille de configurations épigraphiques peut être intégrée aux types « inversés » : celle qui résulte 
d u eà i te e sio , entre les registres inférieur et supérieur, de la direction générale de lecture 
d u eàl ge de.àL i s iptio àestàdispos eàduà asà e s leàhautàalo sà u usuelle e tàl œilàhu ai àestà
habitué à lire un texte en ligne du haut vers le bas : 
302. AGDS I, 2, p. 230, n° 2167, pl. 187 [Pl. 40, fig. 266] : à l i sta àdeàlaà o ali eàd Hermaiscus 

(voir n° 300 ci-dessus), une pâte de verre de la collection munichoise, qui présente comme 
motif iconographique une empreinte de pied et une palme, fait apparaître une légende de 
type A2C, FVF|IDI, « (Sceau de) Fufidius » (gentilice), dont la syllabe initiale se situe dans le 
registre inférieur, et la partie finale en type B5. Ilàfautàtoutefoisà o e i àduàfaità ueàsiàl o à
tou eàlaàsu fa eàg a eàd u à ua tàdeàtou àda sàleàse sài e seàdesàaiguilles d u eà o t e,à
on obtient un simple type A2C ! Tout est une question de perspective. 

 
Si de tels ajouts épigraphiques de type A2 ne posent pas réellement de problème de déchiffrage, il 
e àestàpasàdeà eàdesàl ge desà uiàsu isse tàdesà uptu esàduàse sàdeàle tu eà àl i sta àd un 

retour à la ligne) : 
303. SPIER 2007, p. 49, n° 300, pl. 36 [Pl. 40, fig. 265] : un nouvel exemple, opérant comme une 

transition logique aux légendes bilingues avec inversion du sens de lecture, nous est donné 
par un jaspe rouge paléochrétien des Staatliche Museen de Berlin. Mêlant une composition 
i teà da sà laà atu eà deà l i s iptio à – et composite dans sa configuration – à une 

pe utatio àda sàl a eà e ti alàdeàle tu e,àilàestàdaté entre le IIIème et le IVème s. apr. J.-C. et 
fait apparaître sur la surface gravée les symboles deà l a eàetàduàpoisso  : une légende 
précise – si besoin était – le registre figuré, IX|Θ|YCΝ |Ν MT. La configuration générale de 
l i s iptio à està o posite età h t og eà à laà li iteà d u à t peà йà do i a t,à ie à ueà laà
disposition ne soit pas totalement aléatoire) : les parties IX et YC forment un type B1, Θ et 

MT un type D2. I↓ΘYω est le symbole des aspirations chrétiennes, du baptême et de 
l eu ha istie935 ; les lettres MT – reprenant sans doute ά936, donc par extension 

άσ ασις, « transformation » – sont sans doute en lien avec le phénomène de 
transsubstantiation pour lequel le jaspe ajoute à la portée magique. En effet, sur une autre 
pie e,à u à plas aà à deu à fa esà aujou d huià pe du,à laà ep se tatio à si ilai eà deà deu à
poissons flanquant une ancre était jointe à la légende METACTA[C]HC937. Toutefois, la même 
combinaison de lettres (MT) apparaissant sur une calcédoine de production aquiléenne 

                                                             
934 Voir MILLER ,àp.à .àΚ i s iptio àaà t à estitu eàPROC•AVCΝIIII pa àl auteu àdu catalogue de Kassel. Il est 
pourtant manifeste que le « C » de PROC aàpasàlaà eàfo eàte i aleà ueàlaàlett eàfi aleàdeàl a iatio à
AVC/AVG. On retrouve la même forme de « G » sur un nicolo fracturé du Kestner-Museum de Hanovre (AGDS IV, 
Hannover, p. 282, n° 1532, pl. 204 / IIème-IIIème s. apr. J.-C.) sur lequel la personnification de Tyché à la couronne 
tou el eàestàjoi teà àl i s iptio àBEN/IG, vraisemblablement pour Benignius (gentilice) ou Benignus (surnom) [Pl. 
40, fig. 264bis]. Voir SOLIN, SALOMIES 1994, p. 33 ; 302. 
935 Voir SPIER 2007, p. 42. Le mot ἰ θύς, homophone du terme grec signifiant « poisson », se rapporte au 
monogramme du Christ, lequel reprend en acrostiche le nom du Sauveur : Ἰ σοῦςà ισ ὸςà οῦ ἱὸςà ή à
signifiant « Jésus-Christ, fils de Dieu, Sauveur ». 
936 Voir OIKONOMIDES 1974, p. 87. 
937 Voir SPIER 2007, pp. 60-61, n° 408. 
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impériale en connexion avec un indice numéral (XI ,àlaisseà àpe se à u ilàpou aitàaussiàs agi à
des initiales du propriétaire938 ;à elaà eàfe aitàd ailleu sà ueà e fo e àleà a a t eà i te du 
jaspe rouge, combinant une « didascalie » (IXΘYC) à une appellation. Mais l aspe tà
intéressant réside dans le fait que, pour lire ἰ θύς, « poisson », il faut progresser du bas vers 
le haut, en passant par le registre médian gauche. 
 

Cette tradition deà l i te e sio à desà l e tsà pig aphi uesà selo à u à a eà deà le tu eà e ti alà
e o teà àl po ueàg e ueàa haï ue (au milieu du VIème s. av J.-C. plus précisément) : en atteste 

le sceau de α ί οςà oi à °à à i-dessus) [Pl. 40, fig. 267], pour lequel le nom est inscrit en deux 
lignes superposées, à la manière phénicienne, mais de bas en haut, XAPI |EMO. La même logique 
présidait au jaspe rouge trouvé à Rome dans le trésor de la Via Alessandrina, et sur lequel le nom 
du propriétaire, S/A/R/I|VC, inscrit selon une configuration « en barres » (voir n° 181 ci-dessus) [Pl. 
F, fig. 36],à e àsu issaitàpasà oi sàu eài e sio àdeàl a eàdeàle tu eàe t eàleà asàetàleàhaut. Pourtant, 
il existe également desà asàta ge tsàpou àles uelsàl a eàdeàle tu eàestàho izo tal : 
304. VOLLENWEIDER 1972-1974, I, p. 92, pl. 149/17 [Pl. 40, fig. 268] : sur une sardoine du Museo 

Archeologico de Florence, publié par M.-Κ.à Volle eide ,à u à usteà d O ta ie à diad ,à
adjoint à une pointe de lance en guise de symbole, est précisé par une inscription de type D1, 
en deux parties, SER | TVL,àl ide tifia tà o eàServius Tullius, le sixième roi de Rome. Ilàs agità
a ifeste e tà soità d u à ajoutà ta difà oi e ode e,à soità d u eà att i utio à e o eà duà

portrait du monarque à postériori. Quoi u ilàe àsoit,ào à e a ueà l i e sio àduàse sàdeà
lecture : les abréviations se développant de haut en bas, la partie SER aurait dû se trouver 
de i eàl o iput,àTVL devant la lance, comme une inscription en deux lignes normale. Or, 
fo eàestàdeà o state à ueà està elàetà ie àl i e seà uiàs estàp oduit (voir également n° 385 
ci-dessous [Pl. 57, fig. 387]). 

 
En définitive, on peut citer deux pierres gravées, des jaspes rouges, sur lesquelles sont réunis les 
deux critères des sous-familles appartenant aux types dits « inversés », à savoir la rupture du sens 
de lecture (boustrophédon) combinée à une permutation des termes selon un axe vertical (voir 
infra) ou horizontal (voir n° 355 ci-dessous : A K | Ͻ ) [Pl. 102, fig. 711] : 
305. MASTROCINQUE 2008, p. 197, n° cat. Vr 35, pl. LVII [Pl. I, fig. 62]. VITELLOZZI 2010b, p. 245, n° 

267 = VITELLOZZI 2010a, p. 31, n° G8 [Pl. S, fig. 135] : toutàd a o d,àsur une intaille conservée 
au Museo Civico di Castelvecchio àV o eàestà ep se t àu à he alàs a eu a tà àu à ali eà
(!). Scindée en deux entre les registres inférieur et supérieur, la légende reprend le nom de 
Salomon, CO O|MƱN (type B1H). La première partie est rétrograde sous la ligne de sol, et la 
se o deà àl e d oità su àlaàpie e àau-dessusàduàth eài o og aphi ue.àΚ i s iptio àestàdo à
« inversée » à double titre. La composition générale de la pierre, elle, en fait une amulette, 
fo tio à e fo eàpa à l usageàduà jaspeà o eà atériau939 : la mention de Salomon fait 
référence au roi sage qui tient une place importante dans la magie, eu égard à sa victoire 
mythique sur certains démons ennemis des enfants. "On considère donc ces amulettes 
comme des protecteurs du premier âge"940. Κ i ageà duà he al,à elle,à taità utilis eà
corrélativement pour confectionner des gemmes à fonction magique qui favorisaient 
l a ou he e tà ouà l a o te e t . Un second exemple, également sur jaspe rouge 
(collection Guardabassi, Pérouse – fin du IIème s. apr. J.-C.), fait, lui, intervenir la 
ep se tatio à d u à uad igeà o duità pa àр lios/Sol : le registre figuré est adjoint à une 

                                                             
938 Voir Aquileia 1992, p. 60, n° cat. 127. 
939 Voir AUBRY 2009, p. 317, n. 58. 
940 Voir DELATTE, DERCHAIN 1964, p. 261. 
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appellation de racine étymologique servile941 (qui ne reprend pas un agitator942), ЄY O[P]|OY 
(type B1), disposé de manière bipartite (voir n° 175 ci-dessus), la terminaison déterminant le 
asàs pa eàduà esteàdeàlaàl ge deà àl i sta àde KA ICT|OY – voir n° 255 ci-dessus [Pl. 32, 

fig. 211]) et arrangée dans le registre supérieur avec une inversion du sens de lecture.   
 
En dernier lieu, on peut faire mention de trois dernières gemmes dont la composition épigraphique 
est particulière au sens des types « inversés »àd a eà e ti al : 
306. WEISS 2007, pp. 315-316, n° 657, pl. 87 [Pl. 40, fig. 269]. LE BLANT 1896, p. 197, n° 793. SPIER 

2007, p. 38, n° 182, pl. 24 : sur une cornaline convexe de la première moitié du Ier s. av. J.-C. 
apparaît une inscription en trois lignes, CVS | STATI | FLA t peàG .àPa ta tàdeàl ide eà u ilà
s agitàdeàduo nomina, la restitution de la légende peut se faire de deux façons :àsoitàilàs agità
d u eà appellatio à o pos eà la tà u à ge tili eà abrégé à un surnom – Stati(us /-nius) 
Flac(c)us943 –,àsoitàdeàlaà o i aiso àd u àp o àetàd u ànomen – Fla(vus)944 Staticus945. La 
seconde possibilité est davantage probable étant donné la datation paléographique de la 
pierre au dernier siècle de la République (duo nomina « première manière »). 
Co s ue e t,à l i s iptio à au aità t à g a eà deà asà e à hautà pou à desà aiso sà
calligraphiques. Toutefois, la possibilité de duo nomina « seconde manière » ne peut être 
totalement exclue duàfaitàdeàl ide eà pig aphi ueà àpa tàSex(tus) ou Ser(gius),àilà aàpasà
de prénom romain abrégé en trois initiales)946. Partant, il faudrait convenir du fait que le 
gentilice abrégé STATI a été gravé au centre de la composition épigraphique, et que le 
surnom FLA|CVS l e eloppeà t peà GB1). Cette configuration ne se retrouverait, à ma 
connaissance, que sur deux autres pierres :à d a o dà u à o à deà l a ie eà olle tio à
Castellani (publié par E.F. Le Blant) est sur lequel un buste de femme est joint à l i s iptio à

OΝ|ΝЄΝ/ΝYΝ|ΝYC (lisible en trois lignes, du haut vers le bas) ; cette légende reprend en fait un 
substantif sousàfo eàdeà œu,àЄ/Y| O|YC,à ὐ οῦς,à« Heureuse traversée » ou « Heureuse 
navigation »,à ueà l o à d hiff eà su à laà ge eà e à o e ça tà pa à laà pa tieà dia e,à
transversale ЄΝ /Ν Y. La restitution par un ὄ ο αà йὔ ο ς947), nom masculin au nominatif, 

ta tàpas pe ti e teàduàfaità u ilà estàpasàauàg itifàd appa te a eà йὔ ο  ; il ne peut 
non plus consister, comme dans le cas des « armoiries », en la « didascalie » onomastique du 
portrait de femme apparaissant sur le support gravé (sous-entendu « Je suis Euplous » – voir 
n° 185 ci-dessus). Ensuite, la troisième pierre portant cette configuration particulière est une 
intaille en nicolo aujou d huiàpe due (IIIème s. apr. J.-C.), publiée par J. Spier, et dont il ne 
de eu eà u u à o uisà àlaàLibreria Vaticana : sur la représentation de la surface gravée, un 
poisson et une crevette entourent une inscription en trois lignes circonscrites entre eux deux, 
IXΝ|ΝCƱTHPΝ|ΝΘV (sic) pour Ἰ σοῦς à ισ ὸς à οῦ à ἱὸς à ή , reprenant la didascalie à 
fo tio àd acrostiche IXΘζC, ἰ θῦς,à« poisson ». Comme précédemment, la ligne centrale se 
déchiffre en dernier. 

 
En conclusion, bien que ce phénomène des inscriptions « inversées »àsoità e tesà a gi alà àl helleà
du corpus de pierres traités dans la présente étude, il ne fautàpasào ulte à laàpa tàd e eu sàdeà
g a u eàetàd app o i atio sà pig aphi uesà uiàe àestàp i ipale e tàlaà sulta te,àai sià ueàlesà
effets des ajouts tardifs.àй àeffet,àda sàleà asàdeàl i tailleàitali ueà àl effigieàd рe uleàs a eu a tà

                                                             
941 Voir WEISS, AUBRY 2016, pt. I.B.3. Voir également SOLIN 1996, p. 405, « Eupor(us) », et SOLIN 2003, p. 766 : 
Eὔ ο ος (ICUR, n° 23330 = IG XIV, n° 1608 – IIIème-IVème s. apr. J.-C. : EYΠτP↑S (sic) | τYPψIKΩΦI | ΛIΩψEσEεE | 
PEσTIΦHKI, Euporus Urbico filio benemerenti feci). 
942 Voir AUBRY 2011a, p. 643, n. 20. Le nom Euporos/Euporus estàpasàattest àda sàHORSMANN 1998. 
943 Voir OPEL II, p. 143-144, « Flac(c)us ». La forme Flacus est attestée à 6 reprises (CIL II, nos 406 ; 950 ; 1416 ;  
2480 ; 2531 ; 3536). 
944 Voir SALOMIES 1987, p. 103, n° 20. 
945 Voir OPEL IV, p. 93, « Staticus » (nomen). 
946 Voir LASSÈRE 2005, p. 84. 
947 Voir LPGN II, pp. 180-181 ; III, A, p. 172. 
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(voir n° 301 ci-dessus ,à l adjo tio àduà o àduàp op i tai eàe à lati à à laà« didascalie » étrusque 
(formulée en caractères grecs) està solu e tà laà o s ue eà d u eà additio à post rieure à la 
confection du motif i itial.àΚ age e e t t og adeà e àestàsa sàdouteà ueàl attestatio àlaàplusà
visible. ‹outefois,àda sà e tai sà asào àlaà o fe tio àdeàlaàge eàse leà o te po ai eà àl i isio à
deàlaàl ge de,àilàfautàlaisse à àl a tisa àleà fi eàd u eàsi pleàe eu àdeàg a u eài olo tai e : 
307. AGW III, p. 89, n° 1824, pl. 35 [Pl. 41, fig. 270] : àl i sta àdeàl h liot opeàdeàыasselàetàdeàlaà

cornaline de Vienne appartenant à ί  (voir n° 301 ci-dessus), on retrouve sur une 
t oisi eàge eàu eà o figu atio à pig aphi ueà uià pa titàl i s iptio àe t eàlaàp iph ieà
du registre figu à t peàB àouàá àetàl e e gueà t peàр .à‹outefois,àda sà eà ou elàe e ple,àilà

àaàpasàdeà atu eàdiff e teà à ha ueàpa tieàdeàlaàl ge deà o àduàp op i tai e,àg a eu ,à
registre figuré) :àelleà ep e dàst i te e tàleà o àduàp op i tai e.àIlàs agitàd u àjaspeà ougeà
octogonal conservé à Vienne et datant stylistiquement du IIème s. apr. J.-C. ;àilàpo teàl effigieà
d u àlio à a ha tà àgau heà su àleàta po àetàu eàappellatio à ou tàtoutàautou àdeà otif  
(type B1H), Ʊ-PЄO|YC, g itifàdeà ῆςàà έαςàe àdialecte ionien). Or, si la partie initiale, 
deà t peà B ,à està dispos eà à l e d oità e à o du eà duà egist eà sup ieu ,à lesà deu à lett esà
te i alesà so tà t og ades.à âà l i sta à d aut esà appellatio sà ou « didascalies » – en 
l o u e eàleàs a a eàdeàTêlephos – qui ont subi une inversion dans le sens de lecture (voir 
n° 300 ci-dessus ,àlaà o figu atio à pig aphi ueài p op eàestàda a tageàlaà sulta teàd u eà
maladresse du graveur que de la volonté de ce dernier de joindre à un motif iconographique 
donné un caractère ambilisible u eàpa tieàpou a tàseàli eà àl e d oitàsu àlaàpie e,àl aut eàsu à
le moulage). 

 
§4. нo eàestàdeà o state à ueàl age e e tàspatialàdesài s iptio sàsu àleàsuppo tàg a àestàpa foisà
relativement aléatoire, cela en partie dû à la place prise par le registre figuré ou à la volonté du graveur 
d ajoute àlaàl ge deà àpost io i,àu eàfoisàleàth eài o og aphi ueàa he . On peut ainsi définir des 
asàp isàpou àles uels,àl i s iptio àetàleà egist eàfigu à ta tàlesà es,àleàt peà pig aphi ueàdiffère. 

Un exemple peut être cité plus que tous les autres, la légende étant intimement liée à un registre figuré 
stéréotypé :à estàlaàfo uleàd appelàauàsou e i àMNHMONЄYЄ, ο έ , « Souviens-toi ! Rappelle-
toi ! », en lien avec la représentation all go i ueàd u eà ai àte a tàleàlo eàd u eào eilleà oi à os 266-
267 ci-dessus), dont on peut distinguer six configurations différentes sur les gemmes, même sous la 
forme de types « inversés » : 

308. AGDS IV, Hannover, p. 302, n° 1652, pl. 218 [Pl. 41, fig. 271] : sur un cornaline-onyx du IIème 
s. apr. J.-C.,àl i s iptio àdeàt peàB àse présente sur la bordure gauche (sur la pierre), lisible 
du haut vers le bas, avec une inversion du sens de lecture entre la partie MИHMOИ 
(rétrograde) et ЄYЄ (type B2). On remarque également une gravure maladroite des lettres 
avec de flagrants ressauts dans le plan de lecture (les caractères MИH i is sà àl ho izo tale,à
M à quarante-cinq degré, et OИ à laà e ti ale à alo sà ueà l i s iptio à au aità puà lo ge à laà
bordure de manière plus fluide. 

309. SPIER 2007, p. 35, n° 166, pl. 23 [Pl. 41, fig. 272] :ào à et ou eàleàse o dàt peàd i e sio à su à
l a eà e ti al ,àe à appo tàa e àlaà eàfo eà e ale,àsu àu eà o ali eàduàBritish Museum 
datant de la fin du IIIème s. apr. J.-C. En connexion cette fois-ci non seulement avec une main 
tenant une palme (!) mais aussi avec un chrisme (type B3I1 ,àl i s iptio à t og adeàe àt oisà
lignes successives se développe dans le registre inférieur (type B2GA) et se déchiffre 
O|MNHM|NЄYЄ, la voyelle médiane O se retrouvant en première position, derrière la main. Il 
àaàdo à elàetà ie ài e sio àda sàl o d eàlogi ueàdeàdispositio àdesàlett es. 

310. FURTWÄNGLER 1896, p. 148, n° 3391, pl. 27. AGDS III, Kassel, pp. 219-220, nos 94-95, pl. 96. 
AGW III, p. 122, n° 2047, pl. 66 [Pl. 41, figg. 273-274] : toutefois, cette manière de scinder 

ο έ àe àt ois parties – en usant de la lettre O comme pivot – est la plus répandue sur 
les gemmes gravées à ce motif (dans la plupart des cas des cornalines datant du IIème s. apr. 
J.-C. .àΚ i s iptio àseàp se teàleàplusàsou e tàe àt peàB GA, le O étant positionné soit devant 
la main, soit derrière. 
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311. AGDS IV, Hannover, p. 302, n° 1653, pl. 218 [Pl. 41, fig. 275]. VITELLOZZI 2010b, p. 363, n° 449 
[Pl. 104, fig. 722] : sur une énième cornaline, datant elle-aussi du IIème s. apr. J.-C., la 
o figu atio à pig aphi ueàestà eau oupàplusà lassi ue.àΚ i s iptio à ou tàtoutàautou àduà
egist eà figu ,à lesà lett esà tou esà e sà l e t ieu ,à s i d eàe à t oisà lo sàdeà t ois lettres 

chacun (type A1C), MNH/MON/ЄYЄ.àΚeàth eài o og aphi ue,à àl e eptio àdeàlaà o ali eàduà
British Museum (voir n° 309 ci-dessus), représente une nouvelle fois une main tenant le lobe 
d u eào eilleàa e àleàpou eàetàl i de . Ce type A1C, assez courant sur les intailles, se retrouve 
notamment sur une améthyste du IIème-IIIème s. apr. J.-C. issue de la collection Guardabassi à 
Pérouse : la dispersion des caractères de la formule est cette fois- iàd pe da tàd u eà e tai eà
« contrainte de cadre », MNH-MO-NЄYЄ. 

 
Sur les camées, ueà l o à peutà date à ajo itai e e tà e t eà leà Ier et le IVème s. apr. J.-C., les 
configurations épigraphiques sont beaucoup plus standardisées : 
312. WALTERS 1926, p. 347, n° 3692, fig. 78. NEVEROV 1988, p. 113, nos 247-248 ; 148, nos 391-

392.  TONDO, VANNI 1990, p. 43, n° 146 ; p. 129, ill. 146 [Pl. 42, fig. 276]. HENIG 1990, pp. 29-
30, nos 52-54, pl. IV/52 (pl. coul.) [Pl. J, fig. 63] : àl i sta àdeàlaà o ali eàduàBritish Museum 
(voir n° 309 ci-dessus), la plupart des compositions sur les camées, mêlant une main tenant 
l o eilleà àlaàfo uleàMNHMONЄYЄ,às o ga iseàselo àu àpla à e ti al.àΚaà ai à ueàdeàdosàtie tà
leà lo e,à lesà doigtsà fi e e tà st lis s,à età l i s iptio à appa aîtà su à laà o du eà duà egist eà
supérieur (typeàB .àCetàage e e tàestà gale e tà ala le,à o eà ousàl a o sà u,àpou àlesà
formules de souvenir plus complexes (voir nos 266-267 ci-dessus) [Pl. H, fig. 53]. 

313. KRUG 1977, pp. 81-82, n° 3, pl. 14/3 [Pl. 42, fig. 277] :àtoutefois,à eàt peà pig aphi ueà est 
pasàlaà o e,à ta tàdo à u ilàe iste,à  ma connaissance, une variante de type B1G. Elle 
apparaît sur un camée de forme vaguement trapézoïdale mis au jour près de Mayence 
(Mainz-Zahlbach), datant des IIIème-IVème s. apr. J.-C., et sur lequel le traitement du thème 
i o og aphi ueàestàsi ilai eà àl e e pleàp de t.à‹outefois,àl i s iptio ,àelle,àseàdi iseàe à
deux parties entre les bordures supérieure et inférieure : MNHMO|NЄYЄ. Ce type de 
ep se tatio àdeàlaà ai ,àdeàfa e,à estàd ailleu sàpasàsa sà appele à elleàappa aissa tàsu à

une amulette en agate des Staatliche Kunstsammlungen de Kassel, à la différence près que 
cette dernière est présentée de face, se rapporte à Sabazios, et est flanquée de deux 
charakteres sous forme de nexus [Pl. 42, fig. 278] (voir n° 289 ci-dessus). 

 
§5. Parallèlement à la formule ο έ , apparaissant autant sur les intailles que sur les camées, il 
està u à aut eà e e pleà d i s iptio à ui,à loi à d t e a a t isti ueà d u à seulà egist eà figu ,à ousà
e seig e,àdeàpa àsaàdispositio àspatialeàsu àlesàge es,àsu àl e tailàdesàpossi ilit sàd age e e tà

épigraphique de légendes courtes, et par extension des abréviations et des initiales :à ilà s agitàdeà laà
formule magique IAƱ uiàpeutà ep e d e,àd ap sàdi e sàauteu s948, autant la divinité alectorocéphale 
à laquelle elle est souvent associée, que leàΘah àh eu,àl gide des hommes – raison pour laquelle, 
o eà ousàleà e o s,àl i s iptio àappa aît parfois sur un bouclier. Reprenant également trois des 
septà o ellesàdeàl alpha etàg e à– chacune pour une des planètes du système solaire –, IAƱ se réfère 
expressément, sur les gemmes, au nom du dieu du soleil. Sur les pierres gravées où apparaissent ces 
trois lettres, la configuration de ces dernières se dissocie en neuf types – dont la plupart intègrent le 
type récessif G – et rassemblent une vingtaine de cas particuliers : 

314. MASTROCINQUE 2001, p. 278, n° 209 = AGDS III, Kassel, pp. 247-248, n° 195, pl. 113 [Pl. 42, fig. 
279] : dans un premier groupe de cinq pièces, on peut réunir les inscriptions dont 
l age e e tàspatialà appelleàu àt ia gle,àetàpou àle uelàtousàlesà a a t esàso tàg a sàselo à
u àpla àho izo tal.àO àt ou eàtoutàd a o d,àsur une sardonyx des IIème-IIIème s. apr. J.-C. de la 
olle tio à deà ыassel,à laà ep se tatio à d u à tau eauà asa tà u à s o pio ,à età au-dessus 

duquel apparaissent disséminées dans le registre supérieur (type B3CG) les trois lettres I| |Ʊ 
selon un plan de lecture horizontal.àCetteà o figu atio à pig aphi ueà estàpasàsa sà appele à

                                                             
948 Voir DELATTE, DERCHAIN 1964, p. 25. MICHEL 2001, p. 375. MASTROCINQUE 2003, p. 69. 
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celle ornant le nicolo du Kunsthistorisches Museum de Vienne au type de la corbita, et qui 
portait la légende Q | O | V (voir n° 142 ci-dessus) [Pl. 15, fig. 98] : à la lumière du parallèle 
magique,à ilà pa aîtà judi ieu à d esti e à ueà etteà de i eà i s iptio à peutà t eà estitu eà
autant par des tria nomina que par une appellation abrégée, Qov( –) – eà uià estàpasàattest à
–, ou en duo nomina, Q. Ov(ius) par exemple, le fait que les lettres soient sépa esà a a tà
pasàd i ide eàsu àl i te p tatio àdeàl i s iptio à deàt peà« triangulaire » en particulier).  

315. MAASKANT-KLEIBRINK 1978, p. 358, n° 1133, pl. 174 [Pl. 42, fig. 279bis]. MASTROCINQUE 2001, p. 
382, n° 348 = AGDS III, pp. 247-248, n° 195, pl. 113. MICHEL 2001, pp. 128-129, n° 206, pl. 
30 [Pl. 42, figg. 280-281] : sur un héliotrope du Royal Coin Cabinet de La Haye, une 
représentation similaire à la sardonyx de Kassel dans la configuration spatiale et le traitement 
du registre animalier (cavalier radié incisé dans le sens de la largeur de la pierre) est, elle 
aussi, jointe à la formule ésotérique I/A|Ʊ,à à e ià p sà ueà laà l ge deà seà lità d a o dà
transversalement, puis ensuite vers le haut (!) – type CB3G « inversé » (voir n° 300 ci-dessus) 
car le sens de lecture est en boustrophédon, entre I et A d u eàpa tà gau he-droite), A et Ʊ 

d aut eàpa tà d oite-gauche), mais le caractère ambilisible des lettres rend cette inversion 
moins perceptible. C estàe e ple,à uiàestà e tesàu àunicum dans le vaste échantillonnage des 
inscriptions de type B3, est toutefois susceptible de remettre en question le sens de lecture 
de certaines légendes considérées comme des appellations : ainsi, à la lumière de ce qui vient 
d t eàe pos à etàpou à ep e d eàdu nicolo de Vienne), les initiales Q | O | V pourraient être 
transcrites comme des tria nomina ou des duo nomina abrégés – respectivement Q.V.O. et 
Q. Vo(conius /-cusius)949 par exemple – tout autant que comme les trois premières lettres 
d u eàappellatio àsimple – QVO pour le cognomen Quo(tidianus)950. 
C està u eà o figu atio à spatialeà identique ueà l o à et ou eà su à deu à aut esà e e plesà
d a ulette.à‹outàd a o d,àsur un jaspe ayant appartenu à la collection La Cointe et publié par 
á.à Mast o i ue,à l i s iptio à està etteà fois-ci en connexion avec le type habituel de 
l a guip deàale to o phale,àetàseàp se teàselo àu eà o figu atio à elati e e tàsi ilai eà
au cas précédent : la seule différence réside dans le fait que les lettres I et A se situe à la 
limite des quadrants inférieurs (type CAG). Selon la « loi des quadrants » (voir point 1.2., 
« Types tangents » ,àtouteàlett e,àfaisa tàpa tieàd u eàl ge deàdeàt peàB /B ,à uiàseàt ou eà
plus ou moins dans le registre médian par rapport à l uili eàg alàdeàlaà o positio à
iconographique, est assimilé à un type A. Ainsi, en comparant les deux exemples que nous 
e o sàd tudie ,àauta tàlaàfo uleàIAƱ se situe au-dessus du registre principal (taureau) sur 

la sardonyx de Kassel, autant une partie des lettres qui la compose sont gravées en-dessous 
deàl a eà dia à o stitu àpa àlesà asàdeàlaàdi i it àà tête de coq sur le jaspe. Κ i e seàestà
également vrai, si la lettre Ʊ se retrouve, non pas dans le registre supérieur, mais en exergue 
et que les deux autres lettres de la formule constituent toujours un axe transversal dans le 
registre médian – o eà estàleà asàsu àu àh liot opeàduàBritish Museum àl effigieàdeàlaà
même divinité.  

316. MICHEL 2001, p. 132, n° 214, pl. 31 [Pl. 42, fig. 282] : sur un second jaspe, vert, conservé aussi 
à Londres et daté du IIIème s. apr. J.-C., l i s iption a subi une translation latérale à quatre-
vingt-dix degrés : les trois lettres I|A|Ʊ sont ici disséminées dans le registre latéral droit (sur 
la pierre), en colo e,àe t eàlaàt teàdeà o ,àleà ou lie àetàl exergue (type ACG).  

317. PHILIPP 1986, pp. 79-80, n° 107, pl. 26 [Pl. 42, fig. 283] : sur le quatrième exemple, un jaspe 
vert du Ier s. apr. J.-C., mettant en scène Harpocrate et conservé au Département égyptien 
des Staatliche Museen de Berlin-Charlottenbourg, laà l ge deà seàp se te,àd u eà e tai eà
a i e,à àl oppos àduàjaspeàdeàlaà olle tio àΚaàCoi te : les lettres I et A se retrouve dans le 
egist eàsup ieu ,àdeàpa tàetàd aut eàdeàlaàfigu eàdeàlaàdi i it ,àetàleàƱ final sous la momie 
d Osi isà su àla uelleàрa po ateàestàassis .àΠousàa o sàdo ài iàaffai e,à o àplusà àu àt peà

                                                             
949 Voir SOLIN, SALOMIES 1994, p. 212. 
950 Voir OPEL IV, p. 21, « Quotidianus » (CIL XII, n° 5256). 
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ACG, mais bien plus à un type B1CG ta tàdo àlaà elleàoppositio àspatialeàdeàl i s iptio à
entre les registres supérieur et inférieur.  

318. MASTROCINQUE 2001, p. 195, n° 79 [Pl. 43, fig. 284] : un dernier cas de configuration 
épigraphique en « triangle » peut être exposé : il est en tout point similaire à la disposition 
de la formule sur la gemme La Cointe à la différence près que la lettre finale, Ʊ, se retrouve 
à ou eauà àl e e gueà aisàsousàu eàlig eàdeàsolà(type B1CGH). La légende I/A|Ʊ apparaît, en 
etteà i o sta e,à e à a geà d u eà ep se tatio à d á u isà ? à su à u à oulageà deà laà
olle tio àрö a th,àetàseàlitàda sàleàse sàdesàaiguillesàd une montre en partant du quadrant 

supérieur gauche. 
 

U àse o dàg oupeàdeà o figu atio à pig aphi ueà asse leàlesàt pesàt a s e sau àd a eàho izo talà
(voir point 1.4.2. ci-dessus, §1, nos 172-173) : 
319. MASTROCINQUE 2003, p. 421, n° 393 [Pl. 43, fig. 285]. MICHEL 2001, pp. 71-72, n° 109, pl. 15 

[Pl. 43, fig. 286] : il réunit trois exemples bien distincts dont le premier, une seconde 
empreinte de la collection Hörwarth mentionnée par A. Mastrocinque, sert de transition aux 
deux groupes typologiques : il met en scène un arbre dans les branches duquel sont 
suspendues trois gorgoneia. La formule I|A/Ʊ,à t og adeàsu àleà oulage,àseàd hiff eàd a o dà
en colonne dans le registre latéral droit (I|A) (type AG), puis transversalement (type C) : elle 
est donc de type ACG. Cette configuration peut aussi être la résultante de la contingence de 
place, auquel cas le registre figuré interférerait pour séparer les caractères de la formule 
comme laà fa eà áà d une magnétite conservée au British Museum (IIIème s. apr. J.-C.) 
représentant Harpocrate assis dans le calice de lotus (types « L » ou «  » – voir n° 334 ci-
dessous). 

320. PHILIPP 1986, p. 97, n° 146, pl. 38 [Pl. 43, fig. 287]. MICHEL 2001, p. 332, n° 574, pl. VII (pl. 
coul.) ; 83 = BOARDMAN 1970, p. 196 ; 288, n° 475, ill. 475 [Pl. 43, fig. 288]  : mélangeant types 
périphérique (A) et transversal (C), ces exemples introduisent les configurations typiquement 
deàt peàCà àl i sta àd u àjaspeà ougeà o se à àBe li -Charlottenbourg, datant des IIème-IIIème 
s. apr. J.-C., et sur lequelà l i ageà d u eà di i it à ale to o phaleà e à piedà рe a u is ?), 
tenant une palme, est jointe à la légende transversale (type CJ). Sur un scarabée grec 
archaïque en calcédoine du Vème s. av. J.-C., la même inscription apparaît mais résulte en un 
ajout tardif du IIIème s. apr. J.-C. (du fait de la fonction magique du cheval sur les amulettes – 
voir n° 305 ci-dessus) :à à l i sta àdeà laàsa do àdeàыasselà oi à °à à i-dessus : taureau 
écrasant un scorpion) [Pl. 42, fig. 279] – do tà l age e e tà spatialà deà l i s iptio à e à
concomitance avec un animal est relativement similaire à cela près que celui-ci se situe à 
plusieurs niveaux de lecture (type récessif G) –, le point de césure de la légende par le motif 
iconographique se situe après la lettre initiale I (I|AƱ ,à eà uià taitàl i e seàsu àleàjaspeà ougeà
(IA/Ʊ) et le second moulage Hörwarth. 

321. PHILIPP 1986, pp. 97-98, n° 147, pl. 39 [Pl. 43, figg. 289a-b] : le troisième groupe, dont la 
configuration épigraphique est toujours de type C, se distingue des précédents par le fait que 
la formule IAƱ seà pa tit,à o eàsu àtoutesàpie esàp i ipale e tà àfo tio àd a ulette,à
sur les deux faces de la gemme. Ainsi, sur un chrysoprase des Ier-IIème s. apr. J.-C. issu de la 
collection du Département égyptien des musées de Berlin-Charlottenbourg, la face A est-elle 
o eàd u eàdi i it à o phaleàe àpositio àassiseàfla u eàdesàlett esàI/A (type C), tandis 
que la face B est rehaussée de la seule lettre Ʊ. 

322. MASTROCINQUE 2008, p. 94, n° cat. Ra 5, pl. XXXV [Pl. 44, fig. 290]. MICHEL 2001, pp. 21-22, n° 
34, pl. 5 [Pl. 44, fig. 291] ; 70-71, n° 107, pl. 15 :àsià etàage e e tàdeàl i s iptio àsu àlesà
deu àfa esàd u eàge eàmagique està a gi al,àilà e àestàpasàdeà eàdes faces B ornées 
u i ue e tà d u eà l ge deà sa sà egist eà figu .à Κaà fo uleà IAƱ ne déroge pas à cette 
tradition951 :àelleàappa aîtàai siàsu àleàdosàd u àjaspeà e tàduàMuseo Archeologico Nazionale 

                                                             
951 Voir également MICHEL 2001, pp. 117-119, nos 183-186, pl. 26-27 ; 126, nos 200-201, pl. 29 ; 130, n° 209, pl. 30 ; 
162-163, n° 264, pl. 38 ; 301-302, n° 493, pl. 74 ; 335, n° 582, pl. 84. 
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de Ravenne représentant un coq anguipède lauré, avec fouet et bouclier, ainsi que sur un 
héliotrope du British Museum figurant Harpocrate assis dans le calice de lotus. Dans les deux 
as,àl i s iptio àse développe selon laàfo eàd u à otàsu àu eàseuleàlig e.àO ,àsu àune autre 

amulette londonienne, une obsidienne du IIIème s. apr. J.-C. présentant une figure de Sérapis 
debout, la face B est toujours ornée de la mention à Jahvé, mais cette fois-ci en deux lignes, 
IA|Ʊ (type G). 

323. PHILIPP 1986, p. 103, n° 160, pl. 41 [Pl. 44, fig. 292]. MICHEL 2001, p. 135, n° 219, pl. 31 ; 139-
140, n° 226, pl. 32 ; 250-251, n° 395, pl. 58 [Pl. 44, fig. 295]. MASTROCINQUE 2008, p. 206, n° 
cat. GM 14, pl. LIX [Pl. J, fig. 64] : cette configuration en deux lignes, qui se retrouve sur 
diff e tesàpie esàg a es,àseà a a t iseàpa àleà iaisàd u à i ui eàt peà pig aphi ueàauà
type J dominant. Sur un certain nombre d a ulettesà à ep se tatio à d a guip deà
alectorocéphale ou léontocéphale, le bouclier de ce dernier est orné de ladite référence. Elle 
se présente donc soit en deux lignes (IA|Ʊ – type JG) o eà estàleà as sur un héliotrope 
daté entre le IIème et le IIIème s. apr. J.-C. et conservé dans la collection égyptienne des musées 
de Berlin-Charlottenbourg952 ; soit en ligne (IAƱ – type J) su àu àjaspeà ei à e tàetà u àd u eà
collection privée publié par A. Mastrocinque ; soit « en colonne » (I|A|Ʊ – type JGI2) sur une 
hématite du début du IVème s. apr. J.-C. du British Museum. Dans ces adjonctions de la formule 
IAƱ en rapport avec un bouclier, une distinction doit être faite entre les inscriptions sur le 
ou lie àouà à l i t ieu àdeà elui-ci :à e à effet,à da sà leà se o dà as,à leà asàdeà l a guip de,à

visible, coupe la légende en deux (type JCG). On la trouve conséquemment autant sous la 
forme I|AƱ que IA|Ʊ, respectivement sur un jaspe sanguin et un jaspe noir, tous deux du IIIème 
s. apr. J.-C. et conservés au British Museum [Pl. 44, figg. 293-294]953. La seconde gemme est 
également ornée de la légende ABP-ACA-  (type A1C), o à ptog aphi ueàdeàl a guip deà
alectorocéphale sur les pierres magiques ou basilidiennes954. 

324. MICHEL 2001, p. 179, n° 286, pl. 41 [Pl. 44, fig. 296] : le type « en colonne » (I2G) se retrouve 
corrélativement sur une autre pierre ésotérique,à aisà sa sà u ilà soità i o s ità da sà u à
ou lie à ta tàdo à ueàleàth eài o og aphi ueàestàdiff e t.àIlàs agit,àda sàleà asàdeà eà

jaspe vert du IIIème s. apr. J.-C.,àd u eàs eàall go i ue,às olisa tàlaàrédemption par-delà 
la mort : ainsi sont associés sur la surface gravée une divinité alectorocéphale chevauchant 
un lion (personnifiant Hélios Pantocrator et rédempteur), piétinant un corps nu allongé sur 
le sol, et faisant face à une figure féminine debout. Pour ajouter à la portée magique de la 
pie eào tà t àajout àlesàs olesàdeàl toileàetàduà oissa tàlu ai e. Κ i s iptio àI|A|Ʊ sert 
d a eà deà s pa atio à e ti alà e t eà lesà deu à p otago istesà p incipaux de la composition 
iconographique et souligne probablement le contraste entre le monde des dieux (et de la 
mort) et celui des mortels (auquel appartient le personnage féminin). 

 
Les septième et huitième configurations épigraphiques, elles, sont tout aussi répandues sur les 
amulettes que sur les pierres non-magiques. Elles reprennent les types B2 ou, par extension, H : 
325. DEMBSKI 2010, p. 69, n° 56 [Pl. J, fig. 65] : si on dénombre plusieurs configurations 

périphériques pour la formule IAƱ (voir nos 314-319 ci-dessus) [Pls. 42-43, figg. 279-286], 
presque toutes respectent un plan de lecture horizontal à différents niveaux (type récessif 
G). Κ aut eàg a dàt peàdeàdispositio àspatialeàe àlie àa e àleà o àdeàΘah àfaitàappa aît eàlaà
forme abrégée de ce de ie àda sàleà egist eài f ieu àd u eà ep se tatio àd a guip deà à
tête de coq ; cette composition est très fréquente955.àâàtit eàd e e ple,ào àpeut citer un jaspe 
rouge mis au jour à Carnuntum et daté stylistiquement et stratigraphiquement du IIIème s. 

                                                             
952 Voir également ibid., p. 143, n° 232, pl. 33. 
953 Voir PHILIPP 1986, pp. 103-104, n° 161, pl. 42. 
954 Voir MICHEL 2001, p. 372, « Abrasax ». 
955 Voir PHILIPP 1986, pp. 101-102, n° 158, pl. 41 ; 104, nos 162-163, pl. 42 ; 105, n° 166, pl. 43. MICHEL 2001, pp. 
119-120, n° 188, pl. 27 ; 120-121, n° 190, pl. 27 ; 122-123, n° 193, pl. 28 ; 129-130, nos 207-208, pl. 30 ; 131, n° 
211, pl. 30 ; 159-160, n° 259, pl. 37. 
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apr. J.-C. : elle met donc en scène la divinité alectorocéphale au-dessous de laquelle est 
inscrite la légende IAƱ (type B2). 

326. MICHEL 2001, p. 112, n° 176, pl. 25 [Pl. 44, fig. 297]. HENIG, MCGREGOR 2004, p. 125, n° cat. 
13.13, ill. 13.13 [Pl. 83, fig. 575] : toutefois, ce canon épigraphique ésotérique subit 
marginalement – et inévitablement – desà a ia tesàd o d eà st listi ueà ouà t pologi ue.àâà
témoin, sur une intaille en magnétite (gris-noir), l abrasax est remplacé par une composition 
iconographique affubla tàd u eàt teàdeà ha alàu à o psàa th opo o pheàh ideà o pos à
d u eàfigu eàdeàBès-Pantheos etàd u àa do e àdeàs a a eà a apa e .àΚ i s iptio àIAƱ, elle, 
seàt ou eà àl e e gue,à àl i t ieu àd u àa eauàe àouroboros : elle est donc de type B2J. Cette 
o figu atio àe àe e gueà seà app o heàduà t peàрàusuel,à sousà laà lig eàdeàsol,à telà u o à leà

retrouve sur une amulette en verre cordiforme de section lentoïde (pendentif) provenant de 
l Ashmolean Museum d O fo dàetàsu àlaàfa eàBàdeàla uelleàfigu eàu eàs eà o pos eàd u à
i is,àd u àautel,àd u eàfleu àdeàlotus,àdeàdeu àse pe tsàe àsuspe sio àsu àles registres latéraux, 
ai sià u à ou eau de la formule IAƱ. 
 

Le dernier type épigraphique (A1), bien u e o eàda a tageà pa du sur les pierres gravées non-
magiques, est relativement marginal sur les amulettes et les talismans : 
327. MASTROCINQUE 2008, p. 94, n° cat. Na 23, pl. XXVI = MASTROCINQUE 2003, p. 353, n° 310 [Pl. 45, 

figg. 298-299] :à à aà o aissa e,àilà e isteà u u eào u e eàdeàt peàá ,àe àlie àa e àlaà
formule IAƱ,àsu àlesàa ulettes.àIlàs agit d u eà o ali e,àpu li eàpa àU.àPa uti956, sur la face 
B de laquelle est schématisé un anguipède avec bouclier et fouet ; la légende est disséminée 
toutàautou àduà egist eàfigu ,àsu àlaà o du e,àlesàlett esàtou esà e sàl e t ieu à A au-dessus 
du bouclier, I entre les jambes serpentiformes, et Ʊ sous le fouet). Le dessin laissé par F. 
Buonarroti957 ousà e seig eàda a tageàsu àlaàpositio àdesàlett esà ueàl o igi alàe à o ali e. 

 
§6. й à o lusio ,àauà uàdesàpossi ilit sàspatialesàdeàdispositio sàdesà a a t esàautou àouà àl i t ieu à
du registre figuré pour une même inscription, il est nécessaire de convenir du caractère aléatoire de la 
restitution des inscriptions ainsi disséminées :àellesàpeu e tàauta tà ep e d eàlesàlett esài itialesàd u à
te eàa g à ueàdesà a a t esàisol sà ep e a tàlesà l e tsà o stitutifsàd appellatio sàsi plesàouà
composées (duo ou tria nomina).  
 
2.3.2. LES DIFFÉRENTS TYPES C ET LEURS CONFIGURATIONS SPATIALES ET ÉPIGRAPHIQUES (DEUX À SIX CARACTÈRES) 
 
Maisà àlaàlu i eàdesà o figu atio sàd i s iptio sà i-dessus, il est nécessaire de revenir sur différentes 
intailles non-magiquesà ueàl age e e tàspatialàdeàlaàfo uleà IAƱ pe etàd lai e , notamment la 
catégorie épigraphique régie, dans une proportion conséquente, par le type C (sept types, référencés 
entre C1 et C7). Celle-ci se présente en majorité en trois (type C en « triangle »), en deux (type C 
« transversal » simple) ou en quatre lettres (type C en « carré »), mais très rarement en cinq à six 
caractères. C estàda sà etào d eà ueà ousàallo sàlesàe a i e àau travers de asàd esp eàpe ti e ts et 
en marge des clés de lecture fournies par les gemmes ésotériques.  
 
2.3.2.1.  Types C1-C5 (configuration en « triangle » à trois caractères) 
§1. Si les initiales se rapportent à priori davantage à des appellations composées (duo ou tria nomina), 
les parallèles constitués par les légendes des amulettes tendent à déduire que, si elles s àp te t,àelles 
peuvent se révéler être tout autant lesà o posa tesàd un nom propre abrégé : 

328. AGDS V, p. 127, n° 315, pl. 43 [Pl. 45, fig. 300]. VEYMIERS 2009, p. 234, n° I.AB 14, pl. III (pl. 
coul.) [Pl. K, fig. 75] : en premier lieu, dans les configurations en « triangle », il existe deux 
parallèles au type B3CG (voir n° 314 ci-dessus – type C1) [Pl. 42, fig. 279] autre que le nicolo 
du Kunsthistorisches Museum (voir n° 142 ci-dessus) [Pl. 15, fig. 98], et pour lequel la 

                                                             
956 PANNUTI 1994, pp. 315-317, n° 281. 
957 Voir BUONARROTI 1661-1733, p. 60. 
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pa titio àdesà a a t esàestà ide ti ueà à laà sa do àdeàыasselà u eà lett eà d u à t à duà
registre figuré ;àlesàdeu àaut esà àl oppos .àIlàs agitàd a o dàd u eàsardoine, convexe, de la 
première moitié du Ier s. av. J.-C., provenant de la collection Friedrich Julius Rudolf Bergau de 
Nuremberg ; elle met en scène un bouc couché autour duquel, dans le registre supérieur, 
courent les initiales grecques |A|Φ selon un plan de lecture à nouveau horizontal. Il apparaît 
de prime abord vraisemblable que ces trois lettres reprennent des tria nomina romains 
translittérés en grec – αβίος) A(– à ή αςà /-α ός , sans doute le surnom Psechas ou 
Psalmus958 – , elaà à l i sta à d u eà o ali eà o se eà auà Kunsthistorisches Museum de 
Vienne [Pl. 45, fig. 301]959. Mais la datation de la pierre (qui ne remonte pas au IIème s. apr. J.-
C. comme la gemme de Vienne) ainsi que le parallèle de la sardonyx de Kassel incitent 
également à convenir du fait que cette inscription reprend potentiellement une appellation 
abrégée, plutôt άφ 960 que le supernomen tardif αφ ά ιος 961 – les lettres étant 
ambilisibles, on peut les déchiffrer da sàu àse sà o eàda sàl aut eà ta po àouà a het . Un 
se o dàe e ple,àu eàagateà u a eàd po ueài p iale,àp se teàleà usteàdeà“ apis,àdeà
profil ;àdeàpa tàetàd aut eàetàau-dessus du kalathos (type B3CG), trois caractères C | I | C (voir 
même G | I | C). De manière identique (bien que rétrograde sur la pierre), ceux-ci peuvent 
reprendre autant des tria nomina – G(aius) I(–) C(–) – ueà l a iatio à d une partie 
d appellatio à pa à e e pleà lesà su o sà Cicero ou Cicurinus962 mais aucunement un nom 
propre commençant par Gic-). Toutefois, le choix se porte plus particulièrement sur une 
appellation composée étant donné que sur une sardonyx contemporaine portant 
exactement le même motif, les initiales de duo nomina, P / C, sont gravées de la même 
manière deà pa tà età d aut eà duà kalathos (type B3C), respectant également une taille de 
caractère identique [Pl. 58, fig. 396]963. 

329. STEFANELLI 2007, p. 138, n° 250, pl. « Tomo II, cassetto 4 », ill. 250. VOLLENWEIDER 1972-1974, I, 
p. 55, pl. 87 ; II, p. 133 ; 135 ; 137 = VOLLENWEIDER 1966, p. 59, n. 66 ; 112, pl. 58, fig. 6. AGW 
II, p. 168, n° 1274, pl. 115 [Pl. 45, figg. 302-304] :à o eà ousàl avons vu (voir nos 142 et 314 
ci-dessus – type C2) [Pl. 15, figg. 97-98 ; 83, fig. 570], le type B3CG (Q | O | V et B | D | P às opposeà
au type B3C (Q•D•A à ua tàauàpla àdeàle tu eàg alàetà àl i te p tatio à àe àdo e .àIlàe à
est de même deàl oppositio àe t eàt pesàB CG et B2C, notamment en lien avec des portraits. 
Ainsi, sur une cornaline de la collection Pauvert de la Chapelle (Cabinet des Médailles), le 
po t aitàd u àjeu eàpat i ie àdata tàduà ilieuàduàIer s. av. J.-C. est-il joint à l i s iptio àdeà
type B2C, F / A / L,à toutàauta tà ueà l estàun jaspe rouge du Kunsthistorisches Museum de 
Vienne, datant du IIème s. apr. J.-C.,àsu àle uelàu à usteàd ápollo àestàaccompagné dans le 
registre inférieur des tria nomina S / P / F. Si le second cas est clairement une appellation 
composée, le premier quant à lui peut aussi se révéler être une nom propre abrégé – gentilice 
républicain Fal(cilius /-erius /-ius /-tinius)964, voire Fal(conius /-enius /-ius) ou surnom Fal(co 
/-erianus965. Cette hypothèse est renforcée, sur une intaille en verre bleu de la collection 
Paoletti, par la disposition en type B2CG deàl i s iptio àA | G | A – que L.P.B. Stefanelli restitue 
par A͡T | G | A͡T pour Agatone (non-sens : soit c est Tagat(–), soit Aga(–)) ; mais en comparant 
avec le nexus d u àaut eà oulageàe à e eàdeàlaà eà olle tio à oi à °à à i-dessus) [Pl. 
36, n° 244],àilàse leà ide tà ueà ousà a o sài iàpasàaffai eà àdesàsigles.àQuoi u ilàe àsoità
– età està isi le e tà gale e tà laà d du tio  deà l auteu eà – cette légende aussi peut 

                                                             
958 Voir OPEL III, p. 169, « Psalmus » ; « Psechas ». 
959 Voir AGW III, p. 77, n° 1741, pl. 23 : tria nomina Φ  – gale e tàu à αβίος à– de i eàleàpo t aitàd u àjeu eà
homme (une autre lettre, N, reprend la représentation de la déesse Némésis lui faisant face). Voir également 
AUBRY 2011b, p. 244, fig. 27, n. 106. 
960 LGPN I, p. 488, « άφ  » 
961 Voir SOLIN 2003, p. 1481 (313-315 apr. J.-C). 
962 Voir SOLIN, SALOMIES 1994, pp. 313-314. 
963 VEYMIERS 2009, p. 236, n° I.AB 36 = VEYMIERS 2011, p. 243, n° I.AB 36, pl. 1. 
964 Voir ILLRP, I, p. 113, n° 169 ; II, pp. 68-70, n° 558 ; 93-94, n° 611 ; 213, n° 840 ; 261, n° 1000.  
965 Voir SOLIN, SALOMIES 1994, pp. 76-77 ; 329. 
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reprendre un nom propre abrégé (nomina Agatius, Agatinius, Agasius ou surnom 
sémantiquement grec comme Agathus ou Agathocles)966 autant que des tria nomina. On 
retrouve ce dilemme tant sur un héliotrope de la collection Guardabassi à Pérouse (IIème-IIIème 
s. apr. J.-C.)967 que sur un jaspe vert conservé au Fonds Beazley à Oxford (Ier-IIème s. apr. J.-
C.)968 : da sà leà asà deà l h liot opeà appa aisse t,à da sà leà egist eà i f ieu à d u eà
représentation de Vénus Victrix et en partie sous la ligne de sol, les initiales C | V | R 
(rétrograde – type B2CGH) [Pl. 102, fig. 708], vraisemblablement pour les nomina Curtius ou 
Curatius969 ou le surnom Cursor970 ;àauà o t ai e,àda sà l aut eà asà– un jaspe vert – sur la 
surface duquel est gravé le buste d u eàfe eà[Pl. 103, fig. 716], les trois lettres disposées 
en type B2CG, T | C | D (ou T | G | D), se rapportent, comme S / P / F, à des tria nomina. 

330. AGDS I, 3, p. 14, n° 2177, pl. 188 ; II, p. 181, n° 498, pl. 87 ; III, Kassel, pp. 222-223, n° 108, pl. 
98. AGW III, pp. 66-67, n° 1715, pl. 18 [Pl. 46, figg. 306-308] : t sàp o heàdeà l e e pleà
précédent dans le premier cas [Pl. 45, fig. 305], la configuration en « triangle » de type ACG 
(voire type CB3G – voir n° 315 ci-dessus : I/A|Ʊ) [Pl. 42, fig. 280] se retrouve à plusieurs reprises 
sur les intailles romaines. Dans la plupart des cas, elle est également susceptible de reprendre 
autant des tria nomina que des appellations en un seul terme abrégées. Ainsi, sur une 
cornaline des années 80-90 apr. J.-C.àsu à la uelleàestàg a eà leàpo t aitàd u eàpat i ie eà
romaine, les lettres AΝ |Ν Ν /Ν E – dont le « A »àadopteà laà fo eàd u à lambda – sont autant 
interprétable comme des tria nomina que comme un ὄ ο α ou un nom diacritique reprenant 
directement le portrait. Si on se réfère au sens de lecture de IAƱ, il faudrait restituer 
l i s iptio àpa  Ν/ΝEΝ|ΝA (en partant du milieu vers le haut – type CGA), à savoir α ό α)971, 
alors que la logique commanderait plutôt de longer la bordure dans le sens des aiguillesàd u eà
montre sans initier par une lecture transversale ( Ν/ΝAΝ/ΝE – type ACG), Dae(nis)972, ou de partir 
du registre supérieur vers le bas (AΝ|Ν Ν/ΝE – type GAC) pour Ade(nna)973 ou Ade(nta)974, nom 
latin translittéré de la personne représentée. Dans ce dernier cas, jeà eàpe seàpasà u il faille 
àli eàl a iatio àdeàἀ φός comme sur un sceau hellénistique975, moulé à partir du droit 
d u eàoctodrachme de Ptolémée II976 [Pl. 132, figg. 916-916bis], pour lequel la légende A E  

(pour ἀ φῶ , génitif pluriel de ἀ φός) agit comme « didascalie » au registre figuré en 
capita iugata ;àilàs agitàbien plus d une appellation dérivée (Adelphia par exemple).  Le même 
raisonnement préside à une cornaline du Ier s. av. J.-C., conservée à Munich, mettant en scène 
áph oditeàs appu a tàsu àu àhe eàith phalli ueàpou àla e àsaàsa dale ; elle est flanquée des 
ustesàd р liosàetà“ l ,àdeàsig es astraux (lune et étoile, soulignant la dimension cosmique 

de la divinité) ainsi que de trois lettres disséminées en bordure, O | I / C àl e d oitàsu àleà
moulage), qui, à l i sta àdesàe e plesàp de ts, définissent une appellation abrégée – 
surnoms Ico(nius /-tasgus)977 ou Oic(o)978.àΚ age e e tàspatialàdesà a a t esà estàtoutefoisà
pas toujours aussi tranché au niveau de la symétrie axiale : en témoigne un nicolo du 
Kunsthistorisches Museum de Vienne, daté stylistiquement du IIème s. apr. J.-C., et pour lequel 
les lettres de type C transversal, I et E, ne sont pas à proprement parler sur le même plan 
ho izo tal.àйllesàpa ti ipe tàd u eàl ge deàe àt oisàlett esà(M | I / E ou I  / E | M – voir n° 334 ci-

                                                             
966 Voir ibid., p. 9, et OPEL I, pp. 33-34. 
967 VITELLOZZI 2010b, p. 212, n° 218. 
968 BOARDMAN, WAGNER 2003, p. 64, n° 462, pl. 65. 
969 Voir SCHULZE 1991, p. 78, « Curtius » (CIL XI, n° 3328 ; 3431) ; 355, « Curatius ». 
970 Voir KAJANTO 1982, p. 361, « Cursor ». 
971 Voir LGPN III, A, p. 118 (Sicile). 
972 Voir OPEL II, p.91, « Daenis ». 
973 Voir SOLIN, SALOMIES 1994, p. 6, « Adenna ». 
974 Voir OPEL I, p. 21, « Adenta ». 
975 Voir PLANTZOS 1999, p. 45 ; 113, n° 3, pl. I. 
976 Voir MØRKHOLM 1991, pp. 103-104 ; 253, n° 297, pl. XVIII. 
977 Voir OPEL II, p. 191, « Icone / Iconius / Icotasgus ». 
978 Voir OPEL III, p. 111, « Oico ». 

https://fr.wiktionary.org/wiki/%E1%BC%80%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%86%CF%8C%CF%82#grc
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dessous : D / C | B) qui reprend soit – o eà leà pe seà l auteu eà – les tria nomina du 
propriétaire, soit le gentilice Iem(onius) ou Mie(–)979. Par contre, bien que la disposition 
épigraphique soit similaire – tout en étant moins équilibrée – sur une autre intaille en nicolo 
de la même période (aigle sur un piédestal), il est nécessaire de convenir que la légende de 
type ACG qui y figure, T / T / C,à eàs appli ueà etteàfois- ià u àdesàtria nomina. Cette tradition 
des initiales « en triangle », dispersées autour du registre figuré mais selon un plan de lecture 
horizontal (type ACG) et reprenant une appellation composée, se retrouve sur un sceau du 
a di alàBe t a dàdeàlaà‹ou àd áu e g e (XIVème siècle), conservé à la collection Corvisieri à 

Rome980, et sur la surface duquel une figure de Saint-Eustache est flanquée, dans le champ, 
des initiales du prélat, B | T | A [Pl. Z, fig. 182].  

331. AGDS III, Braunschweig, p. 48, n° 166, pl. 21 [Pl. 46, fig. 309] : un registre figuré approchant, 
bien que davantage caractéristi ueàdeàl i o og aphieài p ialeà aigleàsu àu àfoud e,àte a tà
une couronne de laurier dans son bec) se retrouve sur une troisième nicolo, provenant de 
l Herzog-Anton-Ulrich-Museum de Braunschweig et datant également des Ier-IIème s. apr. J.-C. 
Sa configuration épigraphique, réunissant les lettres A / V | H, ave (?), est cette fois-ci de type 
ACG inversé (voir n° 315 ci-dessus) [Pl. 43, fig. 281],à aisà àl i sta àdeàlaàge eàmagique de 
référence et des exemples cités ci-avant (à la lumière de la formule IAƱ),àl a eàt a s e salà
semble avoir la priorité sur la lettre finale, que cette dernière soit dans le registre supérieur 
ou inférieur,à aisàpou àauta tà u ilà àaitàs t ieàa iale : on peut en effet concéder que, à 
l e e pleàdesà os 315 et 317-318 ci-dessus [Pl. 42, figg. 280-281 ; 43, figg. 283-284], la partie 
transversale de la légende à la primauté dans la retranscription,à eà uià estàpasàleà asàduà °à
319 (type ACG) pour lequel la lettre finale ne représente plus la « pointe » du triangle [Pl. 43, 
figg. 285-286]. En conséquence, au vu du motif iconographique du nicolo impérial, les lettres 
A / V reprennent vraisemblablement un terme comme l pith teàAu(gustus). En effet, on 
t ou eàdeu àe e plesàd a iatio sàdeàt peàCà ouàD C) A/V (ou A|V) qui reprennent des 
termes abrégés :àtoutàd a o dàun énième nicolo, du Cabinet des Médailles celui-ci, àl effigieà
d á to i àleàPieu  (A|V reprend sans doute autant Augustus que Aurelius) [Pl. 46, fig. 310], 
pour lequel le choix du type épigraphique inversé D1C sulteàdeàl attestatio àd u àajoutàta dif 
(peut-être même rinascimentale selon E. Zwierlein-Diehl)981 ; ensuite une sardoine du British 
Museum (voir n° 156 ci-dessus) où la même abréviation de type C reprend augur (lien avec 
les instruments sacerdotaux dont est composé le registre figuré). Le « H » en exergue sous le 
foudre, en « pointe » du triangle, est susceptible, quant à lui, deà s a o de à àun second 
ualifi atifàappli a leà àl й pe eu à Hercules pour Commode), voire à l initiale du nom de ce 

dernier ; en effet, chronologiquement, H conviendrait à Hadrianus – l i s iptio à seà
retranscrirait donc H(adrianus) Au(gustus) – relecture pour laquelle il y aurait un sens de 
lecture inversé du bas vers le haut – ou Au(gustus) H(ispanicus) par a alogieà à l o igi eà
hispanique du princeps (Italica). Toutefois, cette lecture en partant de la lettre inférieure, 
està pasà appli a leà au vu des exemples précédents et des parallèles magiques (qui 
o a de tà ueà laàpa tieà t a s e saleàdeà l i s iptio àp i eàda sà l o do a e e tà duà

déchiffrage) :àilà estàdo àpasàe isagea leà o àplusàdeàli eàda sàlesàlett esàA / V | H le gentilice 
Hav(ius)982. 

332. AGDS I, 3, p. 35, n° 2304, pl. 204 [Pl. 46, fig. 311] : par contre, le sens de lecture est respecté 
sur un jaspe rouge de la fin du Ier s. av. J.-C. (voire début du Ier apr. J.-C.), représentant une 
rotonde à acrotères et colonnes ioniques à l i t ieu àdeàla uelleàseàtie tàu eàVi toi e ;  de 
type B1CH (voir n° 317 ci-dessus) [Pl. 42, fig. 283],àl i s iptio àR / A | M – ou R / T | M selon 

                                                             
979 Voir SOLIN, SALOMIES 1994, p. 96, « Iemonius ». Une appellation en Mie- estàpasàattest e. 
980 Voir BALBI DE CARO, BENOCCI 1998, p. 79, n° 77 ; 191, fig. 77 [pl. coul]. 
981 Voir ZWIERLEIN-DIEHL 2007, p. 291 ; 489, n° 904, pl. 210, et VOLLENWEIDER, AVISSEAU-BROUSTET 2003, I, pp. 213-
214, n° 271 ; II, p. 140 : M.-Κ.àVolle eide à a teàpasàlaàpossi ilit àd u eàdatatio àsousàleà g eàd á to i àleà
Pieux (138-161 apr. J.-C.). Mais E. Zwierlein-Diehlàdateàl i tailleàdeàlaà‘e aissa eàitalie eà XVème s.). 
982 Voir SOLIN, SALOMIES 1994, p. 91, « Havius ». 
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l auteu eà uià aàpasà e a u à ueàlaàse o deàlett eàestàu à« A » dont la forme, sans barre 
horizontale et rappelant vaguement un lambda,à està a a t isti ueàduàd utàdeà l й pi eà
(voir n° 330 ci-dessus et point 2.3.3.4. ci-dessous, §8) [Pl. 45, fig. 305] – se répartit entre les 
registres supérieur et inférieur. Elle reprend, elle, soit des tria nomina, soit le nomen 
gentilicium Ram(ennius /-inius /-ius /-nius)983, soit le surnom Ram(io /-us)984. 

333. KRUG 1981, p. 191, n° 90, pl. 79 = HENKEL 1913, p. 34, n° 233, pl. XII [Pl. 46, fig. 312] : selon 
une configuration en « triangle » mais ayant subi une translation latérale (voir n° 316 ci-
dessus – type C3) [Pl. 42, fig. 282], tout en combinant une lettre finale sous une ligne de sol 
(voir n° 318 ci-dessus – type C4) [Pl. 43, fig. 284],  l i s iptio àM | N | S (type ACGH), en marge 
d u eà ep se tatio à d aigle sur une sardoine du Römisch-Germanisches Museum de 
Cologne (Ier s. apr. J.-C. à e à està pasà oi sà u eà appellatio à lai e e tà o pos eà tria 
nomina), les lettres ne se prêtant pas à une interprétation en un seul terme comme les 
parallèles épigraphiques de la formule IAƱ ousàpousse aie tà àl esti e .  

334. AGW I, p. 120, n° 347, pl. 59. AGDS III, Kassel, p. 215, n° 75, pl. 94 ; IV, Hannover, p. 283, n° 
1535, pl. 205 [Pls. 46-47, figg. 313-315]. ZWIERLEIN-DIEHL 2002, p. 30 ; 84, n° cat. 64, fig. 58 [Pl. 
104, fig. 721] :à ilà e isteà plusieu sà asà d i s iptio sà su à desà i taillesà républicaines et 
impériales, similaires dans le traitement spatial (type ACG), mais dont la restitution est sujette 
à caution malgré le fait que la similarité avec l age e e t deà l a iatio à I|A/Ʊ soit 
frappante (voir n° 319 ci-dessus – type C5) [Pl. 43, fig. 285].àIlàs agitàp i ipale e tàdeàtria 
nomina. Deux des lettres de ces derniers se retrouve en bordure de pierre du registre latéral, 
l u eà au-dessousàdeà l aut e,à età leà t oisi eà t a s e sale e t,àdeà l aut eà t àduà egist eà
figuré – configuration qui rappelle un « L », respectivement un «  ». Sur une cornaline du 
IIIème s. apr. J.-C., la représentation très schématisée de la déesse Cérès-Fides, tenant les épis 
de blé ainsi que la corbeille de fruit, est flanquée, du côté droit (sur la pierre), des lettres C | 

C (rétrograde), et de P sur la gauche. Reprenant manifestement des tria nomina, il se calque 
uasi e tà àl ide ti ueà àlaà o figu atio àdeàl e p ei teàdeàlaà olle tio àрö a th,à à elaà

p sà ueà l i s iptio ,à i i,à seà e e t eà da sà leà egist eà dia à età o à plusà da sà laà pa tieà
inférieure. On retrouve par contre cette même disposition « basse » sur deux autres intailles 
pour lesquelles il y a toutefoisàu eài e sio àdeàl o d eàdesàlett es : ce sont les deux caractères 
finaux qui se retrouvent duà eà t àdeàlaàpie e.àO àpeutàtoutàd a o dà ite àu eà o ali eà
de Kassel du Ier s. apr. J.-C., figurant un Genius deàpa tàetàd aut eàdu uelàso tàg avées de 
manière rétrograde les initiales L / C | M ; ensuite un portrait du milieu du Ier s. av. J.-C. sur un 
nicolo du Kunsthistorisches Museum deàVie eàdeàpa tàetàd aut eàdu uelàseàlitàu eài s iptio à
de type B2CG, L / A | A (rétrograde). Le sens transversal de lecture interdit une interprétation 
autre que celle visant à restituer la légende comme des tria nomina (ceux du portrait et, par 
extension, du possesseur de la gemme) ; o à eà peutà à oi à l a iatio à d u à te eà
commençant par Ala(–). Un dernier exemple, lui, voit apparaître une configuration 
épigraphique en « L » inversé en tout point marginale : sur un jaspe rouge du IIIème s. apr. J.-
C. provenant de Neuss (Allemagne), une représentation de Mercure tenant bourse et 
caducée est jointe à t oisài itialesà àl i e seàdeàC | C / P,àellesàso tà àl e d oitàsu àlaàpie e à
ueàl o àd hiff eàdeàgau heà àd oiteàpuisà e sàleàhautà ! ,àD / C | B (tria nomina commençant 

par Decimus selon E. Zwierlein-Diehl). Alors que dans les cas précédents il y avait toujours 
une logique de lecture de la gauche vers la droite, puis du haut vers le bas (ou inversément), 
on a affaire ici à une sorte de schéma de déchiffrage inversé qui rend la restitution de 
l appellatio àe àtria nomina quelque peu aléatoire (voir n° 330 ci-dessus : I / E | M). Mais ce 
dernier s i s itàpa faite e tàda sàlaà« tradition » spatiale des inscriptions en « L » ou «  ». 

335. AGW I, pp. 134-135, n° 409, pl. 68 [Pl. 47, fig. 316] :à està etteà eàlogi ueà uiàp sideàau à
légendes de type GA qui reprennent visiblement des tria nomina également (à l i sta àd u à
autre nicolo, provenant de Kassel et datant du Ier s. apr. J.-C. – voir n° 132 ci-dessus : tria 

                                                             
983 Voir ibid., p. 153. 
984 Voir ibid., p. 389. 
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nomina T | R | R [Pl. 14, fig. 88]. On retrouve toutefois une configuration spécifique en « L » 
(ou en «  » selon les cas) sur un cas épigraphique particulier :à ilà s agitàd u ào à u a ,à
conservé à Vienne, datant de la fin du Ier s. av. J.-C. Il met en scène Apollon Pythien (il est 
adossé à une colonne que surmonte un trépied) tenant une branche de laurier ; or, entre les 
jambes du dieu et le rameau, une inscription en lettres grecques se développe en deux lignes 
(type GAI), O | T Ν(sur le moulage). Elle reprend soit des tria nomina translittérés en grec, soit 
une « didascalie »,à oi eàu eàappellatio àouàu eà pi l seài t oduiteàpa àl a ti leàg e à« ὁ » 
(voir n° 261 ci-dessus). En effet, si on lit la légende directement sur la pierre, on peut la 
transcrire par OΝ|Ν T, ὁ ο αῖος ,àὄ ο α très répandu, ou, en référence à une épiclèse, ὁ 
Ἀ ό ) (οι ύς) ou ύ ιος 985 – suivant un dialecte égéen986 pou à ύθιος à– eu égard 
auà egist eàfigu ào a ulai eà leàs oleàduàt piedàsiedàauta tàauàsa tuai eàdeàDelphesà u à
celui du Ptoion, en lien avec le culte du héros Ptoios auquel des trépieds étaient consacrés)987. 
Qua tà àl pi l seàὈ ι ῖ ις à– ou Ὀ (ι έ ις) –, qui pourrait également convenir à la légende 
sur la pierre gravée,àelleà eàs appa e teà u àáth a988, bien que la connotation de « voyant » 
soit séduisante à appliquer à une divinité oraculaire. 

336. FURTWÄNGLER 1896, p. 270, n° 7259, pl. 54 ; 299, n° 8154, pl. 59.  AGDS I, 3, p. 71, n° 2549, pl. 
234 [Pl. 47, figg 317-318] : cet agencement triangulaire, en «  » en particulier, est associé à 
diverses autres intailles impériales, se rapportant à des tria nomina, et pour lesquelles le 
registre figuré fait office de signe séparatif entre les initiales – à l i sta àdeà l a uletteàe à
magnétite du British Museum représentant Harpocrate (voir n° 319 ci-dessus) [Pl. 43, fig. 
286]). On peut citer de prime abord une cornaline conservée à Berlin et représentant Mars 
Victor, avec ses attributs de la lance et du tropaion ; des tria nomina en initiales, T | S / S, 
parsèment la bordure dans les registres inférieur et médian gauche (type ACG), les jambes et 
laà la eà se a tà deà s pa atio s,à adopta tà laà fo eà g aleà d u à « L ». Dans un rapport 
iconographique davantage manifeste (la lance faisant office de transition), on peut mettre 
etteàde i eài tailleàe à elatio àa e àu eàa uletteàe àh liot opeàdeàl Ashmolean Museum 
d O fo dà IIème s. apr. J.-C.) figurant, sur la face B, Athéna appuyée sur une colonnette, 
scrutant un masque tragique u elleà tie tà da sà saà ai à gau he,à età jointe à la formule 
magique IΝ /ΝAΝ|ΝƱ,àd u à ou lie àetàd u eàhasta (lance) transversale [Pl. 83, fig. 574]989. La 
même configuration inversée («  ») apparaît sur une intaille de la collection Gerhard (publiée 
également par A. Furtwängler) mettant en scène un aigle sur un foudre, sur lequel Zeus est 
assis, ce dernier tenant sceptre et Nikè stéphanéphore. Une inscription court sur la bordure, 
N / E | I (type ACG) :àelleàs a o deàsoità àdesàtria nomina, soit à une appellation simple (gentilice 
Neius)990, mais peu vraisemblablement à un nom ou un qualificatif lié sémantiquement au 
registre figuré – Π ι ήσα ος) par exemple991. Un dernier exemple est, lui, davantage sujet 
à caution car la pierre est fracturée dans sa partie inférieure droite. áussi,à autou àd u eà
ep se tatio à d É osà appa aisse tà ueà t oisà lett es,à Q / C | M (type ACG) – 

vraisemblablement les tria nomina du possesseur –,àsa sà u ilà ousàsoitàpe isàd e lu eàlaà
possi ilit à u u à uat i eà a a t eàaitàdispa uàa e àl latà anquant. 

 
§2. “ ilàe àest de coutume sur les sceaux militaires992, il est rare de trouver sur les pierres gravées non-
magiques desài s iptio sàauà e e sàd u eàge e – ceci à la différence des amulettes (voir nos 321-
                                                             
985 Voir IG XII, 5, n° 868 (IIème s. av. J.-C.). 
986 Voir LSCG, n° 145 (IVème s. av. J.-C.). 
987 Voir GUILLON 1946, pp. 216-232, et GUILLON 1963, pp. 24-32. 
988 Voir Plutarque, Vie de Lycurgue, XI, 4. 
989 Voir HENIG, MCGREGOR 2004, p. 125, n° cat. 13.14, ill. 13.14. 
990 Voir SOLIN, SALOMIES 1994, p. 126, « Neius ». 
991 Voir CIG, n° 3291 : χ↓IΛΛEI IΠ|ΠτΔIΩKTH | σEI( ή α ). 
992 Voir HOEY MIDDLETON 1998, pp. 79-80, nos 62-63 : deux sceau en plomb du IIIème s. apr. J.-C., conservés au Royal 
Albert Memorial Museum d й ete ,àsu àles uelsàseàlise t,àsu àu eàfa e,àleàd ta he e tà à uiàappa tie tàleàs eauà
– respectivement EQS, Equites Singulares (consularis), la garde du gouverneur de province, et C V͞II T, cohortis VII 
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322 ci-dessus) [Pl. 43, figg. 289a-b ; 44, fig. 290]. Deux exceptions peuvent toutefois être avancées : 
toutàd a o dàsi l i taille estàd j ào eàd u àth eàg a àa t ieu e e tàetà utilis àpa àlaàsuiteàe à
contemporanéité avec le nouveau motif iconographique (voir n° 342 ci-dessous) [Pl. 49, figg. 330a-b]. 
C està ota e tàleà as d u eà o ali eào aleàdeàBe li à– que nous avons déjà croisé – do tàl u eàdesà
fa esàestào eàd u eàa la atio à àl i p at i eàMessali eà deu i eà ua tàduàIe às.àap .àΘ.-C.) ainsi 
que de divers symboles de fertilité (voir n° 163 ci-dessus) [Pl. 19, fig. 122] ;ào ,àl aut eàfa e,à e o ta tà
à un siècle plus tôt (deuxième quart du Ier s. av. J.-C.) est, elle,àd o eàd u eàs eà ha p t eà[Pl. 47, 
fig. 319] : une femme en chitôn est assise dans un bois sacré dédié à Priape (dont la statuette apparaît 
dans un naiskos auàso etàd u eà aseà àdeu à tages .àйlleàtie tàda sàsaà ai àu eà a heà u elleà
ie tàsa sàdouteàd a a he à àl a eà ultuelà o eàsig eàdeà o àaugu e. 

337. AGW III, p. 140, n° 2154, pl. 81 [Pl. 47, figg. 320a-b] : ensuite dans le cas des intailles à texte 
(type G),à àfo tio à oti e,àdo tàl u eàdesàfa esàestào eàduàsouhaitàai sià ueàduà o àduà
desti atai e,àetàl aut eà t àdeàlaà e tio àdeàlaàpe so eàdo tàestàissuàleàp se t.àái si,àsu à
un jaspe noir du IIème s. apr. J.-C. conservé au Kunsthistorisches Museum de Vienne, la face A 
mentionne-t-elle CEL DEΝ |Ν VIC SΝ |Ν N, Celade vincas, et la face B, HELPI|DIA DV|LCIS, « 
Celadus, puisses-tu vaincre (souhaite) ta douce Helpidia ! ». Notons que la formulation de 
l i s iptio àt ahitàu eà ai àpeuàs e : non seulement la lettre « A » est incisée de manière 
diff e teàd u à t àdeàlaàge eà àl aut eà a e àouàsa sà a eàho izo tale ,à aisàle « N » de 
vincas estàpasài s itàe àde ière ligne pour des raisons calligraphiques – auà o t ai eàd u à
cornaline-onyx du Ier s. apr. J.-C. [Pl. 47, fig. 321]993, pou àla uelleàl ajoutàd u eàlett eàO au 
début deà l appellatio à O| EN|KPATHC,à ο ά ςà aà pou à seulà utà d obtenir un 
ordonnancement pyramidal de la formule –, mais comme correction de VICAS pour VINCAS 
selo à laà t aditio à deà l pig aphieà pu li ueà o e tio sà ouà insertions en marge ou dans 
l i te lig e)994.  

 
й à eà uià o e eàlesài itiales,àilà àaà à aà o aissa eàque deux exemples d inscription, sous la 
fo eàd i itialesàouàd u à a a t eàu i ue,à uià àl i sta àdesàa ulettesà voir n° 321 ci-dessus [Pl. 43, 
figg. 289a-b]), apparaissent au revers (face B) d u eà i tailleàdo tà laà fa eàáàestào eàd u à otifà
iconographique ad hoc ou sans lien apparent :  
338. AGDS III, Braunschweig, p. 55, n° 191, pl. 24 [Pl. 48, figg. 322a-b]. HENIG, MCGREGOR 2004, p. 

84, n° cat. 8.2, ill. 8.2 [Pl. 81, figg. 558a-b] : sur un héliotrope du IIIème s. apr. J.-C., faisant 
vraisemblablement office de talisman (égide d u eàdi i it , est représenté de manière très 
schématique, sur la face A, une déesse de facture égyptienne assise sur un trône ; elle porte 
une couronne (tourelée ou en forme de lotus), tient un sceptre, et fait face à une colonnette 
au sommet de laquelleà seà tie tà leà fau o ,à att i utà d рo us.à “ià l e utio à duà otifà
iconographique està app o i ati e,à l i s iptio àmaladroite du revers, I pour Isis (selon le 
postulat de V. Scherf),àpe etàd ide tifie àlaàpe so ifi atio 995. Il reste toutefois plausible 
que etteà lett e,à adjoi teà possi le e tà à post io i,à seà t ou eà t eà l i itialeà duà po teu à
comme cela était la tradition à cette époque : en atteste un nicolo de la fin du Ier s. apr. J.-C. 
(voir du début du IIème s. apr. J.-C. à o se à àl Ashmolean Museum d O fo dàsu àlaàfa eàáà
du uelàappa aîtàu àa teu à ouàu àG ieàdeàlaàCo die àte a tàu à as ueàda sàl u eàdeàsesà
mains – à la manière des scènes de maschalismos sur les intailles italiques (voir nos 105 et 
140 ci-dessus [Pl. 11, fig. 68 ; 15, fig. 95] – et un pedum da sàl aut e.à“u àlaàfa eàB,àlaàlett eàP, 
sans lien apparent avec le registre figuré, est incisée à la hâte avec une certaine maladresse : 
elleàse leàd u eà o fe tio àplusàta di eàouàplusàapp o i ati eàque le motif iconographique 

                                                             
Thracum – etàdeàl aut eàOFP, les initiales des tria nomina du privé qui a apposé le sceau, respectivement TVD, 
pour t(ut)utdit, « a apposé (le sceau) ». Ces sceaux servaient à sceller la marchandise ou à attester des droits de 
douane payés. 
993 AGW III, p. 138, n° 2144, pl. 80. 
994 MCLEAN 2002, pp.17-19, fig. 4, et REINACH 1885, p. 324.  
995 Identification validée par H. Guiraud (GUIRAUD 1988, p. 190, n° 905, note). 
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de la face A, ce qui confirmerait une adjonction au cas par cas, « à la va-vite », selon 
l appellatio àdeàl a heteu àdeàlaàpierre au moment de la transaction (voir n° 235 ci-dessus). 

 
Quant aux deux de ie sà t pesà pig aphi uesà ueà l o à rencontre sur les amulettes portant 
l i s iptio àIAƱ (nonobstant le type H, très commun996, en particulier les types J et I2G – voir nos 
323-324 ci-dessus) [Pl. 44, figg. 292-296], on les retrouve de manière assez marginale sur certaines 
intailles qui, elles, o tàpasàdeàpo t eà agi ue : 
339. MORET 1997, p. 34, n. 11, pl. 76, fig. 78 = FURTWÄNGLER 1900, II, p. 113, n° 10, pl. XXIII [Pl. 48, 

fig. 323]. RICHTER 1956, p. 54, n° 219, pl. XXXIV. BABELON 1899, pp. 40-41, n° 104, pl. VII. AGDS 
II, p. 133, n° 327, pl. 61 [Pl. 48, fig. 324]: en premier lieu, le type « au bouclier »à appa aîtà
que dans les représentations sur pierre gravée duà theàd Othryadês997 – thème récurrent 
sur les gemmes italiques et républicaines998 –, écrivant sur son ἀσ ίςà οί  (bouclier 
hoplitique rond et creux) une inscription relative à un terme abrégé dont la teneur diverge 
selon les occurrences sur intailles (en lien parfois avec la tradition du clipeus virtutis comme 
sur les lampes à huile)999. Sur une cornaline du début du IIIème s. av. J.-C., conservé aux musées 
de Berlin (Antike Abteilung), la légende est VIC, pour vicit ou victoria selo à l auteu e,à й.à
Zwierlein-Diehl), référence à la victoire des trois cents Spartiates sur les Argiens pour la 
possession de Thyrée (Argolide)1000 (voir n° 81 ci-dessus) [Pl. 9, fig. 54], alors que sur une 
autre cornaline du IIIème s. av. J.-C., provenant duàMus eàdeàl Ermitage, la mention est VICI 

(sur le moulage), « Θ aià ai u » ; ie à ueàá.àнu t ä gle àl aitàd hiff àai si,àil est toutefois 
possible que le caractère final de la forme verbale, I,  soit une lettre trompeuse et ne se 
o fo deàa e àl i de àdo tàleàh osàseàse tàpou àt a e àsu àleà ou lie ,àa e àso àp op eàsa g,à

les initiales par lesquelles il revendique la victoire. Sur une cornaline du Metropolitan 
Museum (deuxième moitié du IIIème s. av. J.-C. – voir n° 97 ci-dessus), l i s iptio à està
beaucoup plus difficile à appréhender :àsiàl auteu e,àG.M.á.à‘i hte ,àesti eà u o à àlitàaussià
VICI (en plus des duo nomina C•I-N), E. Babelon, dans son catalogue de la collection Pauvert 
de la Chapelle, y avait vu VICT1001. Pourtant, dans la légende, il semble que se déchiffre un K 
qui correspondrait moins à VICI (ou VICT) u àNIKH ( ί ,à« victoire ») ; or, sur une sardoine 
« de style grec »àdeàlaà olle tio àнolà ep se ta tàlaà eàs e,à està ie àleàsu sta tifàNIKH 
qui apparaît1002.  La restitution de VIC, ou VICI, en VIC(T) pour victoria est cependant étayée 
par une seconde intaille de Berlin, datant du IIème s. av. J.-C., sur laquelle le personnage y 

                                                             
996 Voir nos 214, 230 ci-dessus, et nos 398, 451, 480 ci-dessous. 
997 Voir FOL 1875, p. 320, n° 2814 : "Othryadés (sic), soldat de Sparte seul survivant des trois cents Spartiates 
choisis pour combattre les trois cents Argiens, à propos de la possession contestée d'un territoire entre les deux 
États (Thyrée en Argolide). Après le départ des Argiens qui s'attribuaient la victoire, il rassemble les dernières 
forces, et réunit autant de boucliers, abandonnés sur le champ de bataille par les vainqueurs et inscrit dessus avec 
son sang le mot NIKH, victoire, pour le compte de son pays, Sparte". 
998 Voir FURTWÄNGLER 1896, pp. 45-46, nos 547-565, pl. 9 (dont les nos 550 – 559-560, 562 : VIC, VI, [V]ICI – et 565 
portent des inscriptions = AGDS II, pp. 132-133, nos 326-327, pl. 61). áussiàdesàe e plesà a gi au à àl po ueà
tardo-antique (voir ibid., p. 140, n° 3132, pl. 26). 
999 Voir KIRSCH 2002, p. 75, n° cat. 11 ; 166-167, n° M 6 ; pl. 1, n° cat. 9 (!) : fragment de lampe représentant une 
Victoire debout tenant un bouclier sur la surface duquel est gravée la dédicace CLVPEVM | VIRTVTIS.àΚ a usatif 
sous-e te dàlaàfo tio àd off a deàho o ifi ueàduàclipeus virtutis – CLVPEVM VIRTVTIS (DEDIT) –, lequel "était le 
symbole de l'hommage solennel que le Sénat décernait aux vertus civiques d'un citoyen" (souvent le personnage 
deà l e pe eu à – voir SINTÈS, ARCELIN 2002, p. 49 : SEσχT↑S | PτP↑δ↑SQ↑E Rτεχσ↑S | IεP• ωχESχRI DI↑I 
F•χ↑G↑STτ | ωτS•↑III DEDIT CLVPEVM | VIRTVTIS CLEMENTIAE | IVSTITIAE PIETATIS ERGA | DEOS PATRIAMQVE). 
Voir également GAVINI 2012, pp. 124-125, fig. 11 : fragment de lampe à huile repésentant une Victoire tenant un 
bouclier sur lequel est incisé la phrase OB | CIIVIS (sic) | SER, Ob ciivis ser(vatos), en lien avec la propagande 
impériale. 
1000 Voir WALTERS 1926, p. 114, n° 976, pl. XIV, note. Voir aussi Hérodote, Histoires, I, 82.  
1001 Voir BABELON 1899, pp. 40-41, n° 104, note. 
1002 Voir FOL 1875, p. 320, n° 2814.  
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trace la mention VI|AI, en deux parties séparées par l i te positio àdeàsaà ai  àl i sta àdeà
e tai esà ep se tatio sàdeàl a guip deàale to o phaleàsu àlesàa ulettesà[Pl. 44, fig. 293-

294], à ceci pr sà u i iàlaàl ge deà estàpasàe àdeu àlig esàetàestài s iteàsu àl e t ieu àduà
bouclier). Cette contraction reprend la forme du substantif vi(ctor)ia pour laquelle la 
permutation finale des lettres (AI au lieu de IA) est due soit à une erreur de transcription de 
l a tisa -g a eu ,àsoità àu àsou iàd a ilisi ilit àdeàl i s iptio àsu àleà oulageàai sià ueàsu à
le cachet (voir point 2.3.3.3., « Interversion et inversion », §1). Κ h poth seàa a eàpa àá.à
нu t ä gle à d assi ile à laà fo eà VI|AI à une déclinaison au nominatif pluriel grec de la 
première déclinaison, vi(ctori)ai,à estàe àsoiàpasà t sàpe ti e teà ie à ueàs duisa te ; en 
effet,às ilà estàpasàattest ,àsu àlesàge es,à u u àterme latin soit régi par une déclinaison 
grecque, il existe cependant des cas très précis pour lesquels un substantif de racine 
étymologique latine, bien que translittéré en grec, adopte une déclinaison latine (voir nos 203 
et 210 ci-dessus). Enfin, sur une cornaline de la collection Pauvert de la Chapelle, Othryadês 
i s itàsu àso à ou lie à o àpasàu eà f e eà àlaà i toi e,à aisàl a iatio àduàpeupleàdo tà
il est issu, LAC, pour Lac(edaemon) ou Lac(edaemonius /-ii), « Lacédémone / 
Lacédémonien(s) », est-à-dire un renvoi aux citoyens-soldats de Sparte – cette inscription 
seà f eàp o a le e tà à l pig a eà àdeà l Anthologie Palatine dans laquelle le sang 
d Othryadês, inscrit sur le bouclier, proclame : "Θ έα,àΖ ῦ, α αι ο ίω .", « Thyrée, ô 
Zeus, (possession) des Lacédémoniens ! »1003. Κ o igi alit àdeàlaàl gende de cette intaille est 
de souligner que le héros revendique la victoire au nom de sa cité et, par extension, des 
hommes tombés à ses côtés – LAC sous-entend donc (VIC) LAC, Victoria Lacedaemoniorum. 
Cetteàsi gula it à pig aphi ueàetài o og aphi ueàseà et ou eàd ailleu sàsu àu àseste eàdeà
Trajan (107 apr. J.-C.) sur le revers duquel la Victoire inscrit VIC | DAC, Vic(toria) Dac(ica), en 
deux lignes sur un bouclier1004 ; cette frappe commémore sa victoire en Dacie après deux 
guerres entre 100 et 105 apr. J.-C. 

 
§3. Le type vertical (I2G), quant à lui, ne se rencontre – o o sta tàlaà ulleàdeàl i p at i eàMaria qui 
est davantage de type F (voir n° 269 ci-dessus) [Pl. 33, fig. 222] – que sur deux intailles non-magiques 
(voir n° 145 ci-dessus) [Pls. 15-16, figg. 100-101]. Et àl i sta àdu talisman en jaspe vert du IIIème s. apr. 
J.-C. (voir n° 324 ci-dessus) [Pl. 44, fig. 296], les inscriptions reprennent un terme unique abrégé. On 
t ou eàd a o dàla légende C | Y | M su àu eà o ali eà lo deàdeàt aditio àhell isti ueàauà otifàd р liosà
et Séléné en capita opposita :àl i s iptio àseàd eloppeà e ti ale e tàda sàl i te alleàe t eàlesàdeu à
bustes et reprend soit un surnom romain (Cyminus ou Cyme)1005, soit un ὄ ο α commençant par les 
trois lettres (–), comme par exemple ύ α οςàouà ύ φο ος1006. Iconographiquement plus proche 
du parallèle magique – l i s iptio àseàt ou a tàe t eàu eàpa tieàduà egist eàfigu à e àl o u e eàu à
buste de Caracalla) et, surtout, un petit personnage féminin, ce qui crée un décalage vers la droite 
(respectivement sur la gauche sur la pierre ésotérique) –, une seconde cornaline (issue de la collection 
Lewis) est ornée deàdeu à lett esàdispos esà l u eà sousà l aut e,àH | X, potentiellement pour un nom 
strictement de racine étymologique grecque (Ἦ ος1007 ou Ἤ 1008). 

 
 
 

                                                             
1003 Anthologie Palatine, VII, 430. Selon Jean Stobée (Anthologie, VII, 67), la phrase tracée par Othryadês est 
plutôt " α αι ο ίοιà α ΄à Ἀ ίω .", « Les Lacédémoniens au-dessusà est-à-dire « supérieurs à ») des 
Argiens », alors que Plutarque (Œu esà o ales, IV, 306 B – Colle tio àd histoi esàpa all les, 3) la restitue par " ιὶ 
ο αιούχῳ.", « À Zeus, destinataire des trophées ». 

1004 BMC/RE, III, Trajan, p. 172, nos 812-815, pl. 30/1, et RIC, II, Trajan, pp. 281-282, nos 527-531. 
1005 Voir SOLIN 2003, p. 1176 (CIL XV, n° 7605) : AVR(elius)•ωYεIσ↑S. OPEL II, p. 90, « Cyme ». 
1006 Voir LGPN I, p. 416 ; II, pp. 409-410 ; III, A, pp. 405-406 ; III, B, pp. 387-388 ; IV, p. 320 ; V, A, pp. 414-415. 
1007 Voir ibid., II, p. 208 ; III, A, p. 197. 
1008 Voir ibid., III, B, p. 185. 
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2.3.2.2. Type C6 (configuration « transversale » à deux caractères) 
§1. À la lumière de ce que nous venons de voir, il paraît judicieux de convenir que les configurations 
t a s e salesàd i s iptio sà t peàC à i pli ua tàdesà i itialesà si plesàpeu e tà t eà soità i te p t esà
comme des appellations composées (duo nomina) ou des termes abrégés. À l i sta à desà l ge desà
transversales à trois caractères (voir nos 172-173) [Pl. 20, figg. 130-131], celles-ci sont donc susceptibles 
de rependre autant des duo nomina que des gentilices ou des surnoms (P/AP pour P. Appius ou Papius), 
certains soulignant la parenté sémantique avec le nom du possesseur de ladite gemme (FO/R pour 
Fortunatus), tout autant que des formules ou des « didascalies » en lien avec le registre figuré (voir n° 
320 ci-dessus : IA/Ʊ) [Pl. 43, fig. 287]. En conséquence, il est utile de revenir sur quelques cas similaires 
sur intaille. 
Κaà ajo it àdesàl ge desàt a s e sales,à àdeu àte es,à ep e e tàlesài itialesàd u eàappellatio  : 

340. AGDS III, Kassel, p. 212, n° 62, pl. 93 ; IV, Hannover, p. 238, n° 1241, pl. 169. AGW I, p. 132, 
n° 396, pl. 67 [Pl. 48, figg. 325-327] : àl i sta àdesà odèles numismatiques impériaux – pour 
lesquels, par exemple, la norme s(enatus) c(onsulto) est souvent disposée de manière 
transversale, S / C, sur les monnaies de bronze1009 –,àlesài s iptio sàdeàt peàCàsi pleà est-
à-dire « transversal » à deux caractères) reprennent à priori davantage des duo nomina (ou 
des tria nomina dans le cas de configurations composites – voir n° 165 ci-dessus [Pl. E, fig. 
34]). Dans un cas qui, à ma connaissance, représente un unicum dans la configuration de type 
C6,àu àsig eàs pa atifàpe etàd ide tifie àlaàl ge deà uiào eàlaàsu fa eàdeàlaàge eà o eà
une appellation composée :àilàs agitàd u eàsa doi eàd po ueài p ialeà o se eàauàBritish 
Museum [Pl. 123, fig. 857]1010 su àla uelleàappa aît,àdeàpa tàetàd aut eàd u àg ai àd o ge,àlesà
lettres L•Ν /Ν T (interponctuation mixte – voir point 2.3.4.4. ci-dessous, §4).àD ailleu s,à sa sà
interponctuation, il suffit de convenir que les initiales sont impropres à composer un terme 
si pleàplusàd elopp àpou àe àd dui eà ueàl i s iptio àseà appo teà àdesàduo nomina. Ainsi, 
sur un jaspe rouge du Ier s. apr. J.-C., conservé au Kunsthistorisches Museum de Vienne, la 
figure de Saturne trônant est flanquée des lettres rétrogrades P / C. Π ou lio sà epe da tà
pasà ueàleàt peàCàestà gale e tàsus epti leàd t eà e ti alà oi à °à à i-dessus) [Pl. 14, fig. 
89] :à està ai sià ueà seàp se te un autre exemple de duo nomina, sur une cornaline du 
Kestner-Museum de Hanovre datant à nouveau du Ier s. apr. J.-C., et sur laquelle un coq tenant 
un caducée dans ses pattes est joint, dans le registre latéral droit (sur la pierre), aux initiales 
F | F (rétrograde – type CAG). Une disposition similaire se retrouve sur nicolo contemporain 
issu des Staatliche Kunstsammlungen deàыassel,à à e iàp sà u elleàestàd u àt peàCA2 : les deux 
lettres incisées,  / T, eàso tàpasà sa sà appele à l o à u a àdeàVie eà oi à °à à i-
dessus) [Pl. 47, fig. 316], pour lequel la légende pouvait se comprendre soit comme une 
appellation composée (ici, des duo nomina), soit comme un ὄ ο α,à àsa oi à ο αῖος .àâà
ma connaissance, on ne retrouve cette configuration de deux initiales de type CA2 u àune 
seule autre reprise sur les gemmes, e àl o u e eàda sàleà asàd un jaspe rouge des Ier-IIème 
s. apr. J.-C., conservé au Musée National de Cracovie1011, et sur la composition 
iconographique et épigraphique duquel il est utile de revenir [Pl. 123, fig. 859]. En marge de 
laà ep se tatio à d u eà igog eà u à i isà selo à Θ.à ”li a à souffla t dans un cor (lituus) 
apparaissent les initiales AΝ/Ν . Bie à ueàl auteu àduà atalogueàesti eà ueà"[t]his ibis blowing 
a trumpet is unique", on retrouve ce thème allégorique à diverses reprises sur les gemmes1012, 

                                                             
1009 Voi ,à àpa ti àdeà laà o s atio àd áugusteàpa à‹i e,àBMC/RE, I, Tiberius, pp. 141-143, nos 146-170, pls. 
25/12–26/8 (de 15-16 à 37-41 apr. J.-C.  – voir SCHMITT, PRIEUR 2004, pp. 190-193, nos 2318-2321 ; 2326) ; I, 
Caligula, pp. 153-155, nos 41-54, pls. 28/6–29/5 (37-38 apr. J.-C. – voir SCHMITT, PRIEUR 2004, p. 199, n° 2342) ; I, 
Claudius, p. 192, nos 202-207, pl. 36/6-7 (50-54 apr. J.-C. – voir SCHMITT, PRIEUR 2004, pp. 201, nos 2346-2348). 
1010 Voir WALTERS 1926, p. 262, n° 2683 (voir également http://www.britishmuseum.org). 
1011 Voir ”LIWA 2014, p. 113, n° cat. 91. 
1012 Nonobstant les gemmes évoquées dans le présent paragraphe, voir notamment FURTWÄNGLER 1896, p. 145, 
n° 3296, pl. 27 ; 291, n° 7909, pl. 58 (= IMHOOF-BLUMER, KELLER 1889, p. 134, n° 7, pl. XXII), et SENA CHIESA 1966, p. 
389, n° 1321, pl. LXVII. 

http://www.britishmuseum.org/
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do tà e tai esà so tà o esà d i s iptio sà si ilai esà uià lai e t,à pa à o pa aiso ,à leu à
restitution : notamment une sardoine contemporaine issue de la collection Lewis (Corpus 
Christi College, Oxford)1013 sur laquelle se lisent les initiales A / V (plutôt A / Y comme nous le 
verrons) deàpa tàetàd aut eàdesàpattesàdeàl hassie , mais surtout un plasma conservé au 
British Museum (époque impériale) et publié par Th. Panofka en 18511014.à âà l i sta à deà
l i tailleàd O fo d,ào àd hiff eàdeu ài itialesàdeà ha ueà t àduà egist eài f ieu ,àAΝ/ΝΓ, mais 
jointes, elles, à trois initiales supplémentaires (PΝ /ΝAΝ /ΝΘ) disséminées dans le champ et à 
l i t ieu àduàmotif :à esàlett esàfo e tà aise la le e tàleàd utàd u eàappellatio àplusà
développée – Agrathis ou Agrathios (non-attesté) ? [Pl. 123, fig. 860]. On peut tirer diverses 
conclusions de la mise en parallèle de ces trois pierres (Cracovie, Oxford et Londres) : 
premièrement, la particule de type C6 seàlità àl e d oitàsu àlaàpie eàetà o stitueàl a iatio à
d u à otàplusàd elopp  o eàl attesteàleàplas aàduàBritish Museum) ; deuxièmement, la 
comparaison entre la disposition épigraphique de la sardoine d O fo dàetà elleàdeàl i tailleàdeà
Κo d esà illust eàleà faità ueà l i s iptio àdeàt peàC6 compose les deux lettres initiales dudit 
terme abrégé – les lettres résiduelles étant de plus petit taille et éparpillées par suite de la 
« contrainte de cadre » (cetteà o statatio às opposeà à laà le tu eàdeà‹h.àPa ofka qui avait 
restitué la légende par ΘA APΝ pour Thalaros ou Thalaris) ; et enfin, troisièmement, la 
légende sur les trois pierres commence par « A » – respectivement A Χ–), AY(–) et  AΓPAΘΧ–
) – peut-être en lien avec l appa te a eàduàpo teu à àune légion ( IIIème Italica ?) comme tend 
à le signifier le motif gravé pou àle uelàlaà igog eàse aitàl e l e de la troupe1015, symbole 
de piété et de loyauté (pietas, ὐσέβ ια . À tout le moins, la composition iconographique de 
la « cigogne au cor », sur les trois gemmes servant à illustrer mon propos, est indissociable 
d u àt peàst ot p àd i s iptio sàdeà eàfa tu eàépigraphique et, visiblement, de même 
parenté sémantique (appellations, formules augurales en lien avec la piété, ou 
« didascalies »). 

341. SENA CHIESA 1966, p. 153, n° 223, pl. XII ; p. 408, n° 1469, pl. LXXIV [Pl. J, figg. 67-68]. WEISS 
2007, p. 190, n° 223, pl. 32 ; 276-277, n° 509, pl. 67 [Pls. 48-49, figg. 328-329]. AGDS I, p. 53, 
n° 2428, pl. 219 ; 61, n° 2471, pl. 225. FURTWÄNGLER 1896, p. 299, n° 8174, pl. 59 (= LIMC VIII, 
« Roma », 1, p. 1056, n° 106 ; 2, p. 706 [Pl. 94, fig. 647]) ; 315, n° 8604, pl. 61 (= PANOFKA 
1851, p. 429, n° 52, pl. II/3). MAASKANT-KLEIBRINK 1978, p. 271, n° 740, pl. 127 [Pl. Y, fig. 174] 
= LIMC VII, « Rea Silvia », 1, p. 618, n° 25a ; 2, p. 492 : toutefois,à o eàpou à l e e pleà
précédent ainsi que pour les configurations en « triangle » (type C1-C5), si les lettres dont elle 
est composée s àp te t,àl i s iptio àpeutà ep e d eàl a iatio àd u àte eàe tie . Pour 
eà fai e,à ilà està judi ieu à d tudie à e se leà u à lotà deà sept jaspes rouges qui posent la 

problématique de la connexion entre dimension épigraphique transversale et thèmes 
iconographiques en lien avec des symboles auguraux, des signes zodiacaux ou des divinités 
tutélaires voire salutaires1016, ainsi que le traitement résolument « héraldique » de 
l e se le sugg a tàu eàfo tio àsph agisti ueàe àta tà ueà a hetàd u eàgens. En effet, 
entre le Ier s. av. J.-C. et le IIIème s. apr. J.-C., on trouve sur les intailles romaines et provinciales 
(Gaule, Germanie, Cisalpine) un lot conséquent de jaspes (rouges pour la plupart) portant 
tousàleà eàt peàd i s iptio à– deux initiales – deàpa tàetàd aut eà t peàC àd u à egist eà
figuré reprenant respectivement le dieu Mars Victor (symbole de courage ou divinité 
tutélaire du porteur), un modius all go ieàdeàlaàp osp it àsu àdeu àge esàd á uil e ainsi 
que sur une intaille de Berlin (entre le Ier s. av. J.-C. et le IIème s. apr. J.-C.), la déesse Athéna 
s oleà deà sagesseà età d i tellige e  sur un jaspe de la Staatliche Münzsammlung de 

Munich (IIème s. apr. J.-C.), la divinité Spes (pe so ifi atio àdeàl espoi ,àun crabe adjoint à un 

                                                             
1013 Voir HENIG 1975, p. 56, n° 228, pl. 13. 
1014 Voir PANOFKA 1851, pp. 485-486, n° 11, pl. IV/11. 
1015 Voir ”LIWA 2014,àp.à .àΚaà igog e,àsu àlesà o aiesà ota e t,à taitàl e l eàdeàlaàIIIème légion Italica. 
Voir DIETZ 2000, p. 143. 
1016 Voir AUBRY 2009, p. 317, n. 58. 
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arc (signe zodiacal du porteur, donc, par extension, porte-bonheur) sur deux exemplaires de 
la collection Dressel à Berlin (datées des Ier-IIème s. apr. J.-C.),à ai sià u u eà o positio à
iconographique reprenant un des mythes fondateurs de Rome – allégorie tutélaire du 
porteur de la gemme faisa tà e o te àh poth ti ue e tàsaàlig eàau ào igi esàdeàl Urbs –, 
à savoir la rencontre de Rhéa Silvia et du dieu Mars Gradivus sousàlesàauspi esàd É os,àsu àu à
jaspe rouge du IIème s. apr. J.-C. conservé au Rijksmuseum van Oudheden de Leyde (publié par 
M. Maaskant-Kleibrink sans son catalogue du Royal Coin Cabinet de La Haye). Or, pour ces 
sept « talismans », les légendes (respectivement S / A, I / R, E / S, C / O, C / E, T / R et C / I) sont 
susceptibles de reprendre autant des appellations composées (duo nomina) que des nomina 
simples – par exemple Sa(rius), Ir(ius), Es(quillius), Co(ndius), Ce(rius), Tr(inius) et Ci(lius)1017. 
Comparativement aux six autres gemmes dont le traitement est davantage « héraldique », 
l i tailleàdeàLeyde est, iconographiquement et épigraphiquement parlant, singulière dans sa 
o positio àd e se leàetàda sàlaàpo t eàdeàso à essage, bien que le thème de son registre 

figuré soit répandu1018, notamment en glyptique (voir un plasma italique – IIIème-IIème s. av. J.-
C. – du British Museum [Pl. Y, fig. 175]1019) : la présence, sur une même surface gravée, de 
trois personnages (Rhéa Silvia endormie et Mars Gradivus, flottant dans les airs aux côtés 
d É os ,àfaità f e eà àlaà e o t eàdeàlaàdes e da teàd й eàetàduàdieuàdo tà le fruit des 
amours champêtres1020 – personnifié par Éros à la torche – donnera les jumeaux Romulus et 
Rémus. Les deux initiales C / I, inscrites de manière spéculaire, sont donc susceptibles de 
reprendre autant une appellation simple (Cilius) que des duo nomina. Dans la première 
hypothèse, et sans que la « contrainte de cadre » ne joue de rôle prépondérant sur sa 
disposition, la configuration épigraphique deà l i s iptio  – initiales sur les bordures 
opposées et disposées selon un plan de lecture différent (en biais) – estàpasàsa sà appele à
la sardoine du British Museum (voir n° 156 ci-dessus) [Pl. 123, fig. 858], figurant des 
instruments sacerdotaux, et sur laquelle les initiales A / V pouvaient se déchiffrer comme 
l a iatio à d u à te e,à à sa oi  la « didascalie » au(gur), respectivement l a la atio à
va(le),àselo à ueàl i s iptio à taitàlueàsu àleàta po àouàsu àleà a hetàe à asàd usageàsigillai eà
deàl i tailleà(ambilisibilité des lettres). Les initiales C / I, apparaissant sur le jaspe de Leyde, 
seraient conséquemment susceptibles de reprendre tout autant une appellation abrégée 
(Cilius ou Cillius à u u  complément au registre figuré incisé non en latin mais en grec (la 
consonne lunée C étant un substitut courant du  grec en glyptique romaine, notamment 
da sàleà asàdesàt a slitt atio sàd a th opo esàlati s1021) : directement en connexion avec 
un des éléments de la composition iconographique, la légende pourrait se restituer par 
CIΧ BIAΨ ou CIΧ OYIAΨ, (Ῥέα) ι( βία), respectivement (Ῥέα) ι( ο ία)1022. Toutefois, dans la 
seconde acception – et partant du principe que cette gemme porte le motif tutélaire de son 
propriétaire –,àleàge tili e,às olis àpa àl i itialeàI, pourrait être directement en lien avec la 
composition iconographique, à savoir Rhéa Silvia, aussi connue sous le nom de Ἰ ία, Ilia, « la 
Troyenne » :àe àl o u e e,às appli ue àau àduo nomina C. Il(l)ius1023. Il ne faut pourtant pas 

glige àl aut eàle tu eàpote tielleàdeàlaàl ge de,à àsa oi àun autre type de « didascalie » dont 
                                                             
1017 Voir SOLIN, SALOMIES 1994, p. 53, « Cerius » ; 55, « Cil(l)ius » ; 60, « Condius » ; 75, « Esquillius » ; 97, « Irius » ; 
162, « Sarius » ; 190, « Trinius » (nomina). 
1018 Voir VERMEULE 1957, pp. 293-295, figg. 7-8 (reliefs), et LIMC VII, « Rea Silvia », 1, pp. 616-618, nos 2-25 (réf. 
VERMEULE 1957 : nos 6 et 9) ; 2, pp. 491-492. 
1019 WALTERS 1926, p. 115, n° 982, pl. XIV = LIMC VII, « Rea Silvia », 1, p. 618, n° 25. 
1020 La scène est souvent représentée sous un arbre. Voir ALFÖLDI 1950, pp. 2-13, notamment p. 11, pl. III, fig. 1 
(mosaïque ostienne au Palazzo Altieri à Rome). 
1021 Citons, par exemple, KA OYPNIOYΝ |Ν CЄOYHPOY, Calpurnius Severus (voir n° 143 ci-dessus), ou encore 
ANNIA•CЄBACTH, Annia Augusta (n° 103 ci-dessus). Voir Partie III, tabl. 1.1.9., 1.2.8., 1.3.2. et 1.4.3.(αβ ). Voir 
également Point 2.3.3.4. ci-dessous, §§1-7 : forme de la lettre C, respectivement ,àe àlie àa e àd aut esàlett esà
lunées (notamment E, respectivement Є). 
1022 Voir LIMC VII, 1, p. 615. 
1023 Voir SOLIN, SALOMIES 1994, p. 96, « Ilius / Illius », et KAKOSCHKE 2012, p. 455 « Illius ». 
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chaque initiale, placée de part etàd aut eàdeàlaàge eàselo àu àpla àdis o ti uà uiàt a heà
avec le traitement « héraldique » des autres jaspes contemporains (Haut-Empire), reprend 
u à l e tàduà egist eà figu ,à à l i sta àd u à aseà à daillo àd appli ueàdeà laà all eàduà
Rhône [Pl. 126, fig. 880]1024 figurant une scène champêtre dont les deux personnages qui y 
sont représenté sont définis nommément, MA-RS et ILIA :àsu àl i tailleàdeàΚe de,àlaàlett eàI, 
située au-dessus de laàt teàdeàlaàjeu eàfe eàe do ie,àse aitàl a iatio àdeàI(lia) ; et la 
lettre C, derrière la divinité guerrière – avec bouclier, casque et lance –, repre d aitàl pi l seà
du dieu Mars, G(radivus), e àusa tàd une forme de « G » abâtardie (voir nos 117 et 301 ci-
dessus, et n° 363 ci-dessous). 
Quant au jaspe de Munich (C / O), il trouve un parallèle intéressant – da sà l opti ueà deà
comprendre sa légende comme un seul terme – sur un nicolo contemporain du 
Kunsthistorisches Museum de Vienne figurant la même déesse (Minerve) et portant 
l i s iptio àt a s e saleàKO/N (sans doute la même formule que sur le jaspe munichois, mais 
écrit en grec [Pl. 113, fig. 795])1025, et qui pourrait inciter à penser que, au-delà de la 
potentialité que C / O et KO/N reprennent un même terme, la composition iconographique 
alliée à la légende transversale so tàlaà sulta teàd u àt aite e tà« héraldique » stéréotypé 
(la pierre faisant office d « armoiries » de son porteur) selon une tradition iconographique 
qui perdure encore au Moyen-Âgeàetà àl po ueà ode e1026. Mais quel que soit ce terme 
abrégé, il ne reprend en tout cas pas une des épiclèses connues de la divinité1027. Un sixième 
jaspeà ouge,àdat àd u eàfou hetteà h o ologi ueàs tala tàduàIer s. av. J.-C. au Ier s. apr. J.-C. 
et p o e a tàdeàlaà olle tio à u i hoise,àappa tie t,àlui,àda a tageà àl o iteàdesàa ulettes : 
deàpa tàetàd aut eàdeàlaà ep se tatio àd u eàg e ouilleàetàdeàsig esàast au à o i aiso à
des symboles en lien avec le thème égyptien de la renaissance et, partant, de la vie éternelle) 
apparaissent les deux initiales K / V, composition de lettres hétérogènes constituant une 
« didascalie » en charakteres (K vraisemblablement pour ύ ιος – voir n° 342, mais surtout 
n° 355 ci-dessous : A K | Ͻ ),à àl i sta àdeàl agateàdeàыasselà àlaà ai àdeàSabazios (voir n° 289 
ci-dessus) [Pl. 42, fig. 278]. Toutefois, cet arrangement improbable de deux lettres, une 
g e ue,à l aut eà lati e,àestàp o a le e tà l i di eà d un ajout moderne plutôt que des duo 
nomina introduits par le prénom Kaeso ou Kanus1028. Un dernier cas de type C à deux initiales 
se rapportant à un terme entier peut être cité, mais qui combine une disposition transversale 
àlaàpote tialit àd u àte eà o àpasàa g ,à aisà o t a t  : sur un nicolo du IIème s. apr. J.-

C.1029 des Staatliche Museen zu Berlin (publié par A. Furtwängler), la figure de Roma, assise, 
u à ou lie àde i eàleàdossie àduàsi ge,àetàte a tàd u eà ai àu eàla eàetàdeàl aut eàu eàNikè 
ailée, est jointe notamment à l i s iptio  transversale R / M. Cette « didascalie » épouse soit 
la forme de deux substantifs – R(oma) M(ater) par exemple –, soit celle de la contraction 
R(o)m(a) telleà u o àlaàt ou eàattest eà o eà a ueàdeàl atelie àdeà‘o eàsu àleà o a ageà
du Bas-Empire (à partir du milieu du IIIème s. apr. J.-C.) : notamment R / M pour R(o)m(a), R / 

V pour R(a)v(enna), M / D pour M(e)d(iolanum). O àpeutàd ailleu sà ti e àu à pa all leà ta tà
pig aphi ueà u i o og aphi ueàe t eàleà i oloàdeàBe li àetà leà e e sàd un médaillon en or 
l ui ale tàdeà uat eàsolidi àdeàl e pe eu àрo o iusà -423 apr. J.-C.) [Pl. 94, fig. 648]1030. 

Ce particularisme morphologique est ainsi susceptible de déterminer un terminus post quem 
au milieu du IIIème s. apr. J.-C. pour la confection de la gemme ou, à tout le moins, pour 

                                                             
1024 Voir WUILLEUMIER, AUDIN 1952, pp. 154-155, n° 293 = LIMC VII, « Rea Silvia », 1, p. 618, n° 17, fig. 17. 
1025 AGW II, pp. 192-193, n° 1426, pl. 137. Elle reprend pote tielle e tàlaàt a slitt atio àe àg e àd u àge tili eà
latin (Condius pa àe e ple àouàd u àsu o à ыό  pour Cono – voir OPEL II, p. 72, « Cono »). 
1026 Voir CLOTTU 1963, p. 27, fig. 2 ; 34, figg. 30 et 33-34 (XVIème-XVIIème siècles) : les écus portent les initiales des 
membres de la famille selon un type C à deux et à quatre termes. 
1027 Voir notamment http://www.theoi.com/Cult/AthenaTitles.html, et http://www.sites.univ-rennes2.fr/lahm/ 
crescam (base de données des épiclèses grecques). 
1028 Voir SALOMIES 1987, pp. 26-27, n° 6, « Caeso » ; 124, n° 4, « Canus ». 
1029 Voir LIMC VIII, « Roma », 1, p. 1056, n° 106 : "Post-adrianea". 
1030 Voir KENT, OVERBECK, STYLOW 1973, p. 177, n° 748, pl. 161. 

http://www.sites.univ-rennes2.fr/lahm/
http://www.theoi.com/Cult/AthenaTitles.html
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l i isio à àpost io iàdeàlaàl ge deà àu à egist eàfigu àduàIIème s. apr. J.-C. Cet argument est 
conforté par la seconde inscription apparaissant sur la bordure biseauté de la surface gravée : 
il s agità d u eà d di a eà p iphérique maladroite, à la manière des invocations sur les 
a ulettesà lett esà d dou l esà appela tà l usageà deà laà dittog aphieà da sà lesà i a tatio s,à
a se eà d i te po tuatio ,à lett esà o o pues , publiée par J.J. Winckelmann, restituée 
S LVIS CVSTISSINPLICIORIT CI MERET (type A2) pa à á.à нu t ä gle ,à età ueà l o à peutà
transcrire par Salvis A(u)gustis f(elix) Imp(erator) Lici(nius) Optati(us) meret, « “ousàl gideàdeà
l й pe eu ,àpuisseàLicinius Optatius se i àl imperator àl a e àa e àsu s »1031. Or, il est 
aisé de mettre cette dédicace en relation avec diverses autres inscriptions qui accompagnent 
laà ep se tatio àdeàdi i it sàsalutai esàetà uiàs i s i e tàda s une tradition de talismans, 
d a ulettes ou de commémorations qui, iconographiquement et épigraphiquement (type 
A2), émergent à partir du IIIème s. apr. J.-C. : se distinguent notamment la formule 
IOVEM•FORMANUM•COLΧLΨEGI(VM)•RESTITVIT (type A2), « Le Collegium (à savoir les 
autorités) de Formiae a rétabli Jupiter » (en lien avec le culte à la divinité poliade de Formiae) 
sur une calcédoine du Rheinisches Landesmuseum Bonn figurant une image de Jupiter 
trônant (voir n° 196 ci-dessus) [Pl. 23, fig. 156]1032, ou encore les nombreuses dédicaces à 
Sérapis dont celle, périphérique à nouveau, apparaissant sur un jaspe sanguin du Cabinet des 
Médailles (voir n° 282 ci-dessus), MEΓAΝT[OΝO]NOMAΝTOYΝCEPA IC (type A2) [Pl. K, fig. 73]. 

342. GUIRAUD 1988, p. 190, n° 905, pl. LIX [Pl. 49, figg. 330a-b] : ce qui est pourtant troublant dans 
esà jaspes,à està laà possi ilit à u o à puisseà appli ue à à leu à l ge deà laà fo tio à deà

« didascalies » et, par extension, de formule augurale complétant la composition générale 
de la gemme (motif iconographique et matériau), renforçant ainsi sa fonction de talisman. 
Ainsi, Th. Panofka, concernant le jaspe rouge de Berlin (voir supra), avait estimé que E / S 
reprenait le surnom Estia (en se référant à A. Maffei : L. Vibius Estia) tout autant que la 
divinité romaine du foyer, Hestia (forme abâtardie Estia a e àa uïsse e tàdeàl aspi atio , 
ph o eà ueàl o à et ou eà uel uefoisàe àgl pti ue – voir n° 384 ci-dessous), inscription 
di e te e tàe à lie àa e à laà ep se tatio àd u àmodius, signe de prospérité ; on pourrait 
également lier la légende avec une abréviation reprenant la « didascalie » es(chara) – dérivé 
du grec ἐσ ά α, « foyer, autel » –,à te eà do tà ‹h.à Pa ofkaà s taità se ià pou à ualifie à leà
modius. Avec une telle interprétation, la vertu augurale de la pier eà eà s e à e aità ueà
renforcée (littéralement le blé serait brûlé comme offrande).  Un autre exemple peut être 
cité : si, su àleàjaspeàd á uil eàauà egist eàdeàMa sàVictor (voir supra), on ne peut décemment 
pas transcrire les initiales S / A par une « didascalie », par exemple (Mars) S(ilvanus) 
A(ugustus) o eà elaàestàattest àda sàl pig aphieàpu li ue1033,àilà e àestàpas de même 
pou à u à aut eà jaspeà p o e a tà d á les. âà l i sta à deà laà o ali eà deà Be li à po ta tà u eà
a la atio à àl i p at i eàMessali eà oi à °à à i-dessus) [Pl. 19, fig. 122 ; 47, fig. 319], 
l i taille estàd j ào eàd u àth eàg a àa t ieu e e tà(composition – grylloi – en forme 
de gallinacé datant du Ier s. av. J.-C.) et réutilisé par la suite en contemporanéité avec le 
nouveau motif iconographique au revers, un personnage féminin (Isis) encadré des lettres I / 
Φ, ajouté entre le IIème et le IIIème s. apr. J.-C. Comme précédemment, les caractères peuvent 

                                                             
1031 Voir WINCKELMANN 1760, pp. 430-431, n° 145 :àl auteu  e àfaitàu à o e tai eài t essa tà uoi u i p isà:à
Salvis Augustiss (pro) Inp. Lici(nius) Optitaciu (pour Optacius) meret (qui signifie castra sequitur, est-à-dire « qui 
est au service militaire »). Cependa t,à d aut esà pa all lesà – voir SALZMAN (M.R.), On Roman Time. The Codex-
Calendar of 354 AD and the Rhythms of Urban Life in Late Antiquity, University of California Press, Berkeley, 1990, 
p. 28 : formule dédicatoire Salvis Augustis, Felix Valentinus, "Under safe Augusti, Valentinus may prosper" –  et 
la relecture de certaines lettres (notamment le S après Augustis en F – stratagème dittographique pour accentuer 
la valeur du terme Augustis ? –, le N de INP à la place du M, les R et C de Ortacius au lieu des P et T – voir point 
2.3.3.1. ci-dessus, §1), permet de donner un nouveau sens à la légende : Salvis Augustis f(elix) Imperator Lici(nius) 
Optati(us) meret « “ousà l gideà deà l й pe eu ,à puisseà Licinius Optatius,à se i à l imperator à l a e à a e à
succès » (à moins que Licinius Optatius soit imperator lui-même). 
1032 Voir PLATZ-HORSTER 1984, pp. 49-50, n° 33, pl. 8. 
1033 Voir MILLER 1998, p. civ, « S.A. ». 

http://fr.wiktionary.org/wiki/%E1%BC%90%CF%83%CF%87%CE%AC%CF%81%CE%B1#grc
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s appli ue à à desà duo nomina latins translittérés en grec1034 – άβιος à Ἰ ο ια ός à pa à
exemple –, à un ὄ ο α abrégé – ί( ος)1035, cognomen Philetus –, mais aussi à un 
complément au registre figuré. En effet, la pierre possède, du fait des deux motifs 
iconographiques sur chaque face, une vertu magique : il paraît donc probable que la légende 
de type C « transversal » se rapporte à une « didascalie » ésotérique à l i sta àd u àaut eà
jaspe rouge (début du Ier s. apr. J.-C.)1036, figurant Harpocrate dans le calice de lotus, pour 
le uelàl i s iptio àt a s e sale (type CJ) ΦP/H, « Soleil » [Pl. 49, fig. 331] qualifie la divinité 
de pourvoyeur de la lumière, φῶς. O à està e a te e tà selo à etteà a eptio à u ilà fautà
o p e d eà l i itialeàΦ apparaissant sur une cornaline du IIIème s. apr. J.-C., conservée à 

Hanovre (Kestner-Museum), et qualifiant cette fois-ci le dieu Sérapis trônant, Cerbère à ses 
pieds [Pl. 49, fig. 332]1037. Ilàse leàdo àpe ti e tàd a a e àl h poth seà ueàIΝ/ΝΦ reprend 
une « didascalie » composée de deux substantifs qualificatifs, à savoir Ἰ( ) Φ(ῶ ) – Isis est 
coiffée du disque solaire .àD ailleu s,à ette même inscription de type C apparaît de part et 
d aut eàd u à usteàdeà“ apis,àdeàp ofil,àsu àu àjaspeà ougeàduàIer-IIème s. apr. J.-C., issu de 
l a ie eà olle tio à B.ζ.à Be à a tuelle e tà à l Indiana University Art Museum de 
Bloomington)1038 ainsi que sur u eàe p ei teàd i tailleàd po ueài p iale mettant en scène 
la même divinité debout1039. Si elle ne reprend vraisemblablement pas la même « didascalie » 
u aupa a a t, une acclamation introduite par IC (pour EIC – voir nos 265 et 276 ci-dessus : 

ICΝΘEOC, respectivement ICZ | CP ) ou impliquant la formule verbale φύ ασσ ,à« Garde-
toi ! » ou « Protège-moi ! »1040, une autre relecture se fait jour – e àpa ta tàdeàl ide eà ueà
cette légende IΝ /ΝΦ se présente à trois reprises en lien avec une effigie de divinité salutaire 
gréco-égyptienne (Isis et Sérapis par deux fois) : ces initiales sont susceptibles de reprendre 
la formule augurale Ἵ( ςà ῷ) φ(ο οῦ ι) telleà u elleàappa aît,àe àlie àa e à“ apis,àsu àu à
camée à texte du IIIème s. apr. J.-C.1041, ЄICΝZЄYCΝCA|PA ICΝI |ЄƱCΝTOΝΦO|POYNTЄI, « Un est 
)eusà “a apis,à u ilà soità p opi eà auà po teu  ! »1042. De fait, ces trois gemmes devaient 
appa te i à àdesài di idusà ui,àe àpo ta tà esàtalis a s,ào tàatte du,àd u eà a i eàouàd u eà
autre, que Sérapis ou Isis leur soit favorable. De plus, non seulement Harpocrate, Sérapis ou 
Isis,à aisàaussiàd aut esàdi i it sàpaïe es,àdu fait du syncrétisme dont elles fo tàl o jetàsur 
les amulettes, sont associées à des vertus magiques ou protectrices : ainsi autant Esculape 
que l Artémis de Sardes, assimilés à Hécate et Sérapis, sont associés à un culte apotropaïque 
sur un jaspe sanguin de la même période (British Museum) et dont les légendes ΦPHN1043 

(type GA) et IAƱ (type I2I1) confirment l i te p tatio àdesàdeu àpersonnages comme divinités 
solai esàet,àpa àe te sio ,àp ote t i esàdesàpoi tsàd eau  (sources et torrents) [Pl. 49, fig. 
333]1044. D ailleu s,à àtit eàdeàpa all leàauàjaspeà ougeàd á les,à etteà eàá t isàpoliadeà
est représentée sur un jaspe rouge, justement, et également du IIIème s. apr. J.-C. qui plus est, 
provenant également des collections du British Museum [Pl. 49, fig. 334]1045. Elle est évoquée 
de face, avec trois caractères disséminés en « triangle » (type ACG), Φ / K | A (lecture selon la 

                                                             
1034 Voir MCLEAN 2002, pp. 131-133. 
1035 Voir OPEL III, p. 137, « Philetus ». 
1036 PHILIPP 1986, pp. 73-74, n° 92, pl. 22. 
1037 AGDS IV, Hannover, p. 309, n° 1703, pl. 224. 
1038 VEYMIERS 2011, p. 247, n° I.AB 324, pl. 4. 
1039 TRAN TAM TINH 1983, p. 249, n° V 12, et VEYMIERS 2009, p. 300, n° III.D 6. 
1040 En lien avec la figure de Sérapis, on trouve souvent la formule IAΝΦY ACCE, « Protège-moi ! ». Voir VEYMIERS 
2009, p. 295, n° III.C 3, pl. 37 ; 299, n° III.C 34, pl. 39. 
1041 Voir MICHEL 2001, p. 322, n° 543, pl. 80 (camée du IIIème s. apr. J.-C.) :  
1042 Voir VEYMIERS 2009, p. 370, n° A.10. 
1043 Voir point 2.1.2. ci-dessus, §1 : accusatif à fonction votive, sous-entendant « Θeà souhaiteà … », ou plutôt 
composition idéographique impliquant une garantie prophylactique – « (Les divinités solaires Hécate et Sérapis) 
[garantissent] le Soleil » (voir point 2.1.2. de la Partie I, §2 : ZO/HN). 
1044 MICHEL 2001, pp. 49-50, n° 74, pl. 11. 
1045 Voir ibid., p. 49, n° 73, pl. 11. 



221 
 

tradition de prééminence des inscriptions transversales sur les amulettes, la lettre finale se 
positionnant dans le registre supérieur ou inférieur – voir nos 330-331 ci-dessus) : loin de 
composer un seul terme – à l i e seà deà laà fo uleà IAƱ dans une configuration spatiale 
similaire (voir n° 315 ci-dessus [Pl. 42, fig. 280]) –, la légende se comprend comme les initiales 
de trois qualificatifs différents, A pour Ἄ ις, Φ pou àφῶςàouàφ ή,àetàK pour ύ ιος1046.  

343. AGW III, pp. 162-163, n° 2208, pl. 97 = ZWIERLEIN-DIEHL 2007, p. 459, fig. 775, pl. 172 [Pl. 50, 
fig. 335]. HENIG 1975, p. 59, n° 246, pl. 14. AGDS I, 3, p. 87, n° 2675, pl. 249 [Pl. 50, fig. 337] : 
cette dernière initiale,àd ailleu s,àappa aîtàsu àu àjaspeàsa gui àdeàlaà olle tio àΚe isà IIème-
IIIème s. apr. J.-C. ,à ep se ta tàрa po ateà ouàрo usàselo àl auteu ,àM.àрe ig ,àai sià ueàsu à
une cornaline magique conservée au Kunsthistorisches Museum de Vienne, datant du IIème s. 
apr. J.-C,àe àlie àa e àu eà ep se tatio àd р liosà t peàáI1). Or, dans ce dernier cas, l auteu eà
estime que cette lettre se réfère – en partie seulement – àl u eàdesàt oisàcharakteres1047 K K 

K, "fo uleà uiàfaitàl o jetàdeàdi e sesài te p tatio s"1048, ueàl o à et ou eàsu àlesàa ulettesà
contre les coliques et les problèmes menstruels1049. La vertu ésotérique de cette intaille est 
soulig eà pa à l i s iptio à ABPACA  sur la face B (et, corrélativement, par une formule 
o s u eàsu àleà e e sàdeàl i tailleàΚe is .àO ,àsu àlaàfa eàá,àl i itialeàK est moins une incantation 
u u eà« didascalie » qui forme un idéogramme avec la figure de la divinité solaire par le biais 

du syncrétisme Hélios-Sérapis (Vienne) ou Horus-Harpocrate (Lewis), deux divinités solaires : 
ces dernières sont ainsi invoquées par les qualificatifs ύ ι  Ἀβ ασά 1050 ou simplement 
ύ ι  voire ύ ι  (φῶς / φ ός ou φ ή / φ ός  en lien avec Hélios ou la fonction 

dispe sat i eàdeàlu i eàdeàl effigieàd рa po ateàsu àlesàge esàmagiques (voir n° 342 ci-
dessus : ΦP/H [Pl. 49, fig. 331]). Cette association est soulignée par deux autres amulettes. 
La première, un héliotrope du British Museum des Ier-IIème s. apr. J.-C., figure, sur la face A, 
Hélios conduisant son quadrige, accompagné de Séléné sur son bige, maîtres du cosmos et 
de la lumière, et sur la face B une inscription de type G (ajout tardif, donc réattribution 
post ieu eàd u eàpo t eàmagique aux deux divinités païennes préalablement incisées sur la 
face A, comme ce fut le cas pour le scarabée grec archaïque au thème du cheval – voir n° 320 
ci-dessus [Pl. 43, fig. 288]) uià o fi eà etteài te p tatio àauàt a e sàd u eài o atio ,àIAƱΝ
|ΝCABAƱΘΝ|ΝABPACA Ν|ΝOΝƱN K̅ AP|ACTAΘHTI, Ἰα à αβαώθàὁ ὣ à ύ ι à α ασ άθ ι,à« Iaô-
Sabaôth-Abrasax, toi, tu es le maître, demeure à mes côtés ! »à fo eàd i p atifàsig ifia tà
« Protège-moi ! ») [Pl. 50, figg. 336a-b]1051. Ici, non seulement Hélios est assimilé au ύ ιος, 
aisà eà de ie à te eà à està gale e tà a g à sousà laà fo eà deà l i itialeà «à ы ». Cette 

                                                             
1046 Voir OIKONOMIDES 1974, p. 73. 
1047 Voir DELATTE, DERCHAIN 1964, pp. 360-361 ( α α ῆ ς). 
1048 Voir DASEN 2015, p. 94 : " …  ;ào àpeutà àli eàl i itialeàduà otàk lik ,à p t àt oisàfois,àouàl a iatio àduà o à
Kokà Koukà Koul,à u eà e tit à i o u eà da sà u à pap usà agi ueà pou à d li e à d u eà fi e". La formule peut 
accessoirement être d i eàdeàl h euà oi àMICHEL 2004, pp. 178-179). On peut toutefois citer un anneau en 
bronze (VIème-VIIème s. apr. J.-C.) de facture tout à fait originale, conservée au Museo di Manacor (Majorque), et 
commentée par G. Baratta : sur le contour est inciséeà à à ep isesà l i itialeàK ! ,à aisàa e à l i se tio àd u eà
lettre N i te alai eàai sià ueàd u àX liminaire (X K N K K K K K K K K K K). Or la fonction ésotérique de cette suite 
pig aphi ueàestà a t eà elleà està eàpasà o u e àauàp ofitàd u eài terprétation davantage dédicatoire, à 

sa oi àl i o atio àad ess eàauàSeigneur, ύ ι àἐ έ σο , « Seigneur, prends pitié ! », ou la formule chrétienne, 
t sà f ue teà à l po ueà za ti eà oi à °à à i-dessus), ύ ι à βοήθ ι ( οί), « Seigneur, viens(-moi) en 
aide ! ». Toutefois, G. Baratta soutient que la présence des initiales X et N dans la série de  K estàpasàa odi e : 
elleàpou aitàs a o de àa e àu eàsalutatio à àu à e tai àNicetas (personnage attesté dans les Baléares au VIIème 
s. apr. J.-C.) sous la forme X(αῖ à ύ ι àΠ ι ή α àы α ό à– ce dernier terme répété à 10 reprises ! –, « Salut (à 
toi), seigneur Nicetas, noble (entre tous) ! ». Toutefois il est utile de souligner que les anneaux tardifs, 
isigothi uesà e à pa ti ulie ,à so tà sou e tà o sà d léments alphabétiques répétitifs à fonction purement 

décorative. Voir BARATTA 2015. 
1049 Voir ZWIERLEIN-DIEHL 2007, pp. 216-217. Voir aussi MICHEL 2001, p. 246, n° 388, pl. 57. La formule K K K est 
sou e tàasso i eà àlaà ep se tatio àd рe uleà touffa tàleàlion de Némée (voir n° 148 ci-dessus, note). 
1050 Voir DELATTE, DERCHAIN 1964, p. 27, n° 8. 
1051 Voir MICHEL 2001, pp. 149-150, n° 244, pl. 35. 
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combinaison Hélios-Kύ ιος-Ἀβ ασά  se retrouve sur une seconde pierre, une sardoine du 
début du IIIème s. apr. J.-C., conservée à Munich, pour laquelle la légende rétrograde de type 
C, K / A,às appli ua tà àu eà ep se tatio àdeà“ apisàt a tà s tis eàр lios-Sérapis) se 
comprend exactement de la même manière – eà sià l h poth seà deà duo nomina 
translittérés commençant par les prénoms K( αύ ιος), et K(οΐ ος), ou le gentilice 
K(α ού ιος), est pas à écarter totalement1052. Pa à o t e,àl i s iptio àrétrograde A / L, 
de type C également, se retrouvant sur un héliotrope de la même collection (voir n° 46 ci-
dessus) [Pl. 5, fig. 30] et figurant un anguipède alectorocéphale (IIème-IIIème s. apr. J.-C.), se 
comprend comme les duo nomina latins du propriétaire et non comme une « didascalie » ou 
une invocation, cela alg àlaàp se eàd u à α α ή  dans le registre inférieur (qui aurait 
puà o siste à e à leà t oisi eà te eà d u eà fo uleà ésotérique). En effet, les formules 
apotropaïques sur amulette sont traditionnellement inscrites en caractères grecs (même si 
leur racine étymologique est souvent issue de dialectes hébreux, égyptiens ou sémitiques). 

344. VOLLENWEIDER, AVISSEAU-BROUSTET 2003, pp. 181-182, n° 231, pl. 121. AGDS I, 3, p. 34, n° 2299, 
pl. 203 [Pl. 50, figg. 338-339] : dans la même mesure, un prase du Cabinet des Médailles, 
datant des alentours de 203-205 apr. J.-C., est orné deàl effigieàd u àpat i eà o ai à G ta ?) 
sousàlesàt aitsàd Hercule ; il porte une inscription de type C (rétrograde), ЄΝ/ΝP. Du fait, comme 
précédemment, du sens de lecture rétrograde sur la gemme, cette dernière doit avoir une 
fonction sphragistique. Conséquemment, les initiales reprennent les duo nomina du 
propriétaire ou son nom diacritique (respectivement son gentilice translittéré), Ep(idius)1053 
ou Ἑ έ ιος)1054 (restitution grecque davantage probable du fait de la graphie lunée de 
l epsilon Є – voir point 2.3.3.4. ci-dessous, §3), mais en tout cas pas une « didascalie » en lien 
a e àрe ule,à ta tà do à ueà eà de ie à s ità a e à u à eta et non un epsilon en grec 
(Ἡ α ῆς), ce sur quoi même un lapicide débutant ne se serait pas trompé. Les deux initiales 
ainsi que la configuration rétrograde de type C se retrouvent sur un héliotrope de la 
collection Guardabassi à Pérouse [Pl. Z, fig. 183]1055, mais pour laquelle, du fait de la 
composition iconographique (Sérapis, Mercure, Isis, symboles astraux) et du matériau à 
fonction prophylactique sur lequel cette dernière est gravée, la légende doit être considérée 
comme une « didascalie » sémantique liée à Hermès, un nom théophore ou une formule 
invocatoire (ermei – voir nos 397-398 ci-dessous). Dans les deux cas, les translittérations du 
grec en latin (et inverse e t à so tà toutefoisà sus epti lesà d o ulte à l aspi atio  
(amuïssement), la phonétique primant sur la syntaxe ; ainsi, il existe "une série limitée de sons 
grecs qui, étant étrangers au système phonologique latin, ne pouvaient être transcrits avec 
auta tàdeàfa ilit àetàdeàp isio àg aphi ue.à … àl aspi atio ài itiale,à uiàe istaitàe àlati , mais 
ui,à ta tà pasà e pli ite e tà ot eà da sà l o thog apheà g e ue,à o stituaità u à asà

particulier"1056. Ce phénomène, paradoxalement, apparaît dans la situation inverse sur un 
aut eà uste,à eluià d u à e fa tà représenté sousà lesà t aitsà d рe sà auà adu eà sur une 
cornaline conservée à la Staatliche Münzsammlung de Munich. Datée aux alentours du Ier s. 
apr. J.-C., la pierre est inscrite de deux initiales transversales dans le champ, HΝ/Ν , devant 
manifestement avoir à dessein de reprendre chacune un qualificatif de la divinité ; à savoir 
son nom sous la forme fautive d u àeta auàlieuàd u àepsilon, Ἡ ῆςàauàlieuàdeàἙ ῆςà(erreur 
du transcripteur romain à partir de la forme commençant par « H » en latin, confusion qui 
te dà às a e tue à àpa ti àdeàla fin du Haut-Empire)1057, et une de ses épiclèses, ί αιος,à

                                                             
1052 Voir OIKONOMIDES 1974, p. 73. 
1053 Voir OPEL II, p. 120, « Epidius ». 
1054 Voir OIKONOMIDES 1974, p. 65 (CIG, n° 4366/h). Voir aussi BRYCE 1986, p. 20, n. 22 (époque impériale). 
1055 Voir VITELLOZZI 2010a, pp. 32-33, n° G9, et VITELLOZZI 2010b, pp. 208-209, n° 214. 
1056 Voir PRUNELLE 1995, p. 11 ; 43-68. 
1057 Voir ibid., p. 53 : "Κ e ploiàduàsig eàHàouàplut tà laà a iation que subit cet emploi se joue sur le seul plan 
graphique et culturel, de manière souvent (mais non toujours) indépendante de la phonétique. Un transcripteur 
saitàouà eàsaitàpasà u u à o àg e à o e eàpa àu eàaspi atio .àPlusàleà o àetàsaàfa illeàso tàf quents, plus ce 
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« Juste », ou ιά ο ος,à« Messager »1058. Κ e eu àg aphi ueà est,à à o àse s,àpasà o àplusà
tout à fait étrangère au fait que la pierre a été retrouvée en Crète, où ce particularisme 
orthographique est attesté sur un timbre de terra sigillata daté des alentours de 100-150 apr. 
J.-C. et mis au jour près de Knossos1059. La possibilité que ces caractères reprennent des duo 
nomina ou une quelconque appellation abrégée (surnom Hedys / ᾟ ςàouà o àdia iti ueà
Ἥ ος)1060 està epe da tà ià à e lu eà totale e t,à ià à privilégier : les initiales étant 
ambilisibles, il est impossible de dégager un potentielle fonction sphragistique de la gemme. 

345. AGDS III, Braunschweig, p. 16, n° 21, pl. 4 [Pl. 50, fig. 340]. VOLLENWEIDER 1967-1983, II, pp. 
233-234, n° 241, pl. 75/2 [Pl. 92, fig. 633] : toutefois,àsiàl appellation deàl e e pleàp de tà
a,àauàde eu a t,àpasàdeàlie àsémantique a e àleà egist eàfigu ,àtelà estàpasàleà asàd u eà

cornaline du Ier s. av. J.-C. provenant deàl Herzog-Anton-Ulrich-Museum de Braunschweig. Elle 
etàe às eàD daleàage ouill ,à tuàd u eàe o ide,àen train de confectionner une aile (il 

tient un marteau dans une main) ;àdeàpa tàetàd aut eàduà otifài o og aphi ueàappa aissent 
deux initiales, D / E. Inscrites de manière rétrograde, elles reprennent en théorie moins des 
duo nomina ou une « didascalie »à u u eàappellatio à lati eàdo tà laà a i eà li guisti ueà seà
rapporte au registre figuré : D(a)edalus. De plus, la symbolique de D daleà àl ou ageàte dà à
o ue àleà tie àd a tisa àduàpo teu àdeàlaàge e,à aise la le e tàu àaff a hi ayant 

lati is à so à a ie à o à d es la eà έ α οςà età o à αί α ος 1061 en D(a)edalus / 
D(a)edalis1062. La potentialité que ces inscriptions transversales de type C, même rétrogrades, 
e te tàlaàfo tio àd u eà« didascalie »àa g eàd u àte eàu i ueàestàpourtant accentuée 

dans le cas de thèmes célèbres – comme Dédale – ou de portraits identifiables ; ces dernières 
o sid atio s,à esà it esà d a al seà glo au à l i tailleà ta tà p iseà o eà u à e se leà
oh e tà la tà leà egist eà figu à età l i s iptio , sont donc susceptible de faciliter la 
estitutio àd u eài s iptio àf ag e tai eàda sàleà asàdeàge esàfracturées. Ainsi en est-il 
d u eài tailleàe àjaspeà ougeàdu milieu du IIème s. apr. J.-C. issue de la collection du Musée 
d a tà età d histoi eà deà Ge eà a ie e e tà olle tio à нol à p se ta tà leà po t aità d u à
"[h]omme barbu et moustachu, vu de profil à droite [avec d]evant le cou, la lettre E [dont l]e 
st leàdeàg a u eà … " età e tai esà a a t isti uesàph sio o i uesà ueàl o à et ou eàsu àlesà
monnaies1063 " atta he tà ot eài tailleà … ài diate e tàau àeffigiesàd áeliusàVe us"1064. La 
lettre E rétrograde apparaissant sous le menton du personnage portraituré est 
o s ue e tà à o sid e à o eà leà se o dà a a t eàd u eà l ge deà t a s e saleàdeà

type C, au demeurant [V] / E pour Ve(rus). 
 
§2. Ainsi, dans certains rares cas – àl i sta àdeà e tai esàa ulettesà oi à os 342-343 ci-dessus) –, les 
initiales transversales de type C, pourtant rétrogrades, eàseà appo te tàpasà àl ide tit àduàpo teu àdeà
la gemme, ni de près ni de loin. Elles soulignent le registre figuré, le caractérisent et agissent comme 
une « didascalie ».àIlàs agitàda sàlaàplupa tàdesà asàdeàpo t aitsàouàd « armoiries » : 

                                                             
t a s ipteu àaàdesà ha esàdeàleà o a t eàetàdo àdeàsa oi à u ilàposs deàu eàaspi atio .àT aduiteàe àte eàdeà

a is esàg aphi ues,à etteà o lusio àsig ifieà u u àt a s ipteu àsaitàouà eàsaitàpasà u u à o à o e eà
par le signe H. Le fait que le nom Hermes, le plus fréquent de Rome, soit noté soigneusement dans une telle 
proportion en est un indice". Κeàp o l eà uiàseàposeài iàestàdo à o àpasàlaàt a slitt atio àd u à o àg e àe à
latin, mais sa relecture graphique du latin en grec, ce qui induit une erreur épigraphique. Voir également BIVILLE 
2009, p. 418 : les translittérations grec-latin-grec sont définies par un "diasystème onomastique gréco-latin, 
constitué de règles de transcodage". 
1058 Voir IG XII, 5, n° 911 (IIème s. av. J.-C.). 
1059 Voir SACKETT 1992, 1, p. 145, n° inv.  Y44, et SEG 52 (2002), n° 868, n° réf. XXV : "HPMHC in pianta pedis" 
(Ἡ ῆςài s itàda sàu àta po àe àfo eàdeàpla teàdeàpied . 
1060 Voir SOLIN 2003, pp. 947-948 (Empire). 
1061 Voir IGVR III, n° 1187 : " … à έ α οςàp oà αί α ος ". 
1062 Voir SOLIN 2003, pp. 508-509 (CIL XV, n° 7025 : Dedali). 
1063 Voir BMC/RE, III, Hadrian, p. 549, n° 1941, pl. 101/9. 
1064 Voir VOLLENWEIDER 1967-1983, II, p. 234. 
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346. FURTWÄNGLER 1900, II, p. 227, n° 43, pl. XLVII = CADES 1836, cl. 36, IV, pl. C/178 [Pl. 50, fig. 341]. 
AGDS II, p. 158, n° 415, pl. 73 = VOLLENWEIDER 1972-1974, I, p. 45, pl. 71/5 ; II, p. 116 [Pl. 51, 
fig. 342] : su àu eà o ali eà o u eàpa àá.àнu t ä gle ,àl ide tit àduà usteàd u àpat i ie à
romain assez difficilement identifiable est fournie par la légende transversale de type C 
rétrograde sur la pierre, L / L : L(icinius) L(ucullus). Cette interprétation est renforcée par la 
présence du symbole du dauphin et de la a heàd oli ie , référence à la victoire du général 
à Lemnos en 73 av. J.-C.àPa à o t e,à laà l ge deàdeàt peàCàd u à jaspe rouge des Staatliche 
Museen de Berlin, à l effigieà deà Po p eà leà G a dà Gnaeus Pompeius Magnus) est, elle, 
beaucoup plus difficile à appréhender. De part etàd aut eàduà usteàso tàg a es deux initiales 
à nouveau rétrogrades, P / P. Le profil du personnage (confectionné aux environs de 60-50 
av. J.-C.) est facilement reconnaissable par comparaison avec les monnaies1065 et les 
intailles1066 à son effigie datant de la République (entre 70-35 av. J.-C.). La forme de la lettre 
« P », donc la partie o eà estàpasà atta h eà à l haste verticale, tend pourtant à faire 
pe se à u ilàs agitàd u àt peàa haï ueàd itu e1067 u ilàfautà epla e àau àale tou sàdeàlaà
seconde moitié du IIème s. av. J.-C.àMaisà etàa gu e tàa haïsa t,às ilà eàpeutàte i àduàfaità ueà
Pompée vécut entre 106 et 48 av. J.-C., suffit à ancrer la confection de la gemme avant la 
mort du général. Κ i s iptio àP P peut se comprendre de deux manières : soit elle définit le 
o àduàp op i tai eàdeàl i tailleàe àfaisa tà f e eà àdes duo nomina d o àpote tiellement 

l i po ta eàduà a a t eà t og adeàdesàdeu à o so es , soit elle renvoie au buste de 
Pompée en le précisant ou en lui attribuant une fonction particulière (« didascalie »).  Dans 
leàp e ie à as,àilà eàse leàpasà u ilàfailleàti e àu àpa all le e t eà esài itialesàetàleà o àd u à
p o heàdeàPo p eàouàd u à o tai eà uiàau aitàf app àu àt peà àso àeffigie1068. Il paraît donc 
adapté, au vu des exemples que nous avons déjà croisé, de partir du postulat que les initiales 
P P s appli ue tà àPo p eàlui-même. Une interprétation peu satisfaisante (donc à écarter 
d offi e) est celle qui consisterait à attribuer aux deux lettres la fonction de reprendre les 
« P » inclus dans le gentilice contracté de Pompée, P(om)p(eius),àl a iatio àpa à o t a tio à
appa aissa tà pasà su à lesà pie esà g a esà a a tà l po ueà i p ialeà oi à os 275-278 ci-

dessus), et encore moins sur des termes qui ne sont pas stéréotypés (pronom numéral IC, ou 
sigles chrétiens I͞C, X͞C, ΘY̅) ou à fonction votive (MATB, VTR | FEX, etc.) bien que dans un cas, 
l age e e tà pig aphi ueàsoità gale e tàdeàtype C (BON / EVT). Une seconde conclusion 
e o eà se aità d appli ue à Pater Patriae au à i itiales,à a à està u à tit eà ho o ifi ueà
strictement impérial1069. La première hypothèse concevable est de faire correspondre à P P 
les termes de Penates Publici : en effet, sur le monnayage de Manius Fonteius1070, au type de 
droit représentant les Dioscures, sont marquées les initiales P. P. Dans ce cas, les deux lettres 
s appli ue tàau àju eau àCasto àetàPollu ,àlesà« protecteurs de Rome ». Il est donc plausible 
u o àpuisseàe àdi eàdeà eàdeàPo p eà ui,àauà ou sàduàp e ie à t iu i atàa e à Θulesà

César et Licinius Crassus, hérita du contrôle de l Italieàetà– surtout – de Rome.à“u àl i taille,à
Pompée jouerait donc le rôle de penates pou à l État,àseàsu stitua tàouàseà o i a tàau à
Dioscures. Toutefois, si on se réfère aux propres monnaies de ce dernier,àilàestàpossi leàd e à
extraire un autre prédicat utile à la compréhension des initiales de la gemme : un denier de 
42 av. J.-C., issu du monnayage de Sicile, porte la légende MAG PIVS IMP ITER, Mag(nus) pius 
imp(eratori) iter(um), signifiant « Pompée, le grand, pieux Imperator pour la deuxième fois ». 
й à o s ue e,àilàestàe isagea leà ueàl u àdesà« P » deàl i tailleà ep e eàl adje tifàpius, 

                                                             
1065 Voir BMC/RR, II, Sicily, p. 560, n° 11, pl. CXX/5, et RRC, p. 520, n° 511/3a, pl. LXII/2. 
1066 Voir VOLLENWEIDER 1972-1974, I, pp. 45-46, pl.71/2 ; 73/2 et 13. 
1067 Voir FURTWÄNGLER 1900, III, p. 275. 
1068 Ces monétaires sont soit Sextus Pompée (RRC, p. 520, n° 511/3a, pl. LXII/2), son fils, soit Q. Nasidius (RRC, pp. 
495-496, nos 483/1-2, pl. LVII/23-24) :àda sàleàp e ie à asàilàs agitàd u à o a ageàdeà / àa . J.-C., et dans le 
second de frappes de 44/43 av. J.-C. 
1069 Voir CAGNAT 1914, p. 164. 
1070 BMC/RR, I, p. 195, n° 1230, pl. XXX/18, et RRC, p. 316, n° 307/1a, pl. XLI/7. 
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au uelà asà ilà faud aità o p e d eà l a iatio à P P dans le sens de Pompeius Pius. Une 
t oisi eà te tati eàd e pli atio à tie tà à l appli atio àau à i itiales du qualificatif Pompeius 
Patronus,à est-à-dire « protecteur des plébéiens » – hypothèse avancée par E. Zwierlein-
Diehl. En effet, si on se réfère à Plutarque1071, en 63 av. J.-C.à à l issueàdesàgue esà o t eà
Mithridate, Pompée avait augmenté le revenu du peuple romain de trente-cinq millions de 
de ie sàpa àa .àO àestàdo àe àd oitàdeàpe se à ueàsaàpoliti ueàa aitàpou à ut,à àl i sta àdesà
G a uesàu àsi leàaupa a a t,àdeàp o ou oi àl esso àso ialàetàleà i eauàdeà ieàduà ito e à
romain par sa politique popularis. Découlant de cette logique, le P P peut aussi signifier 
Pompeius Popularis, par analogie à la classe des Populares, et par opposition à celle des 
Optimates. Une de i eà h poth seà d i te p tatio à seà aseà su à leà faità ueà Po p eà futà
augure entre les années 61 et 48 av. J.-C.1072 Or, selon cette indication, on pourrait peut-être 
luiàappli ue àl i sig eàdeàPater Patratus. Mais, malheureusement, ce titre ne semble être en 
appo tà u a e à leà ituelà pou à l indictio belli,à est-à-di eà leà iteà essai eà u ilà fallait 
a o pli à pou à e e oi à l ag e tà desà dieu à afi à deà e e à u eà gue eà bellum iustum 
piumque). Et cette procédure était de la compétence exclusive des féciaux. En conclusion, il 
estàpasàa à ueàPo p e,àe àta tà u augu e,àaitàja aisàfaitàpa tieàde cette sodalité. 

347. STEFANELLI 2007, p. 214, n° 67, pl. « Tomo III, cassetto 1 », ill. 67. KAGAN, NEVEROV 2000, p. 124, 
n° cat. 128/35 [Pl. O, fig. 104] : toutefois, sur les portraits, ces indications transversales sont 
également susceptibles de se référer à un ajout tardif (voire rinascimentale ou moderne) 
consécutif à une mauvaise interprétation du personnage portraituré. Ainsi, sur une intaille 
en verre deà ouleu à u eà issueàdeà laà olle tio àPaolettià à ‘o e,à leà usteàd u àpat i ie à
romain barbu non-identifié est-il assimilé au consul de 298 av. J.-C. L. Cornelius Scipion 
Barbatus1073 par le truchement de deux initiales de type C adjointes à postériori : C / B, 
C(ornelius) B(arbatus) – et non pas Caius Barbatus comme le propose L.P.B. Stefanelli ("Cajo 
Barbato Console"). Cetàage e e tàdeàt peàC,àd j àe à ta tà u ajoutà ta difàsu à lesàpie esà
rinascimentali, est toutefois symptomatique d u eà e tai eàt aditio à pig aphi ueàh it eà
deàl á ti uit àe àlie àa e àlesàpo t aits ; ainsi, les artisans-graveurs, dès le XVème siècle, ont-
ilsà estitu àsu àleu sàœu esàce type particulier de « didascalie ». En atteste notamment une 
calcédoine de la olle tio àPie eàC ozatà i o po eàpa àlaàsuiteà à elleàduàDu àd O l a s à
présentant le buste du condottiere Francesco Sforza (fin des années 1450) :àl ide tit àduàdu à
deà Mila à està soulig eà pa à l adjo tio ,à deà pa tà età d aut eà duà po t ait,à desà i itiales 
rétrogrades F / S. 
 

De plus, cette configuration épigraphique – qui perdure encore sur les sceaux byzantins et 
médiévaux1074 – se retrouve non seulement sur les portraits romains (voir n° 238 ci-dessus : H / F, 
Horatius Flaccus) [Pl. 27, fig. 183], les sceaux publics hellénistiques ou provinciaux romains (voir nos 
13 et 247 ci-dessus : « armoiries » deàlaà it àd Éph se,àEΝ/ΝΦ) [Pl. 29, fig. 194], les chefs-d œu e 
d po ueàhell isti ueà a ueàdeàl offi i eàduàg a eu àPyrgothelès – voir n° 83 ci-dessus) [Pl. 9, 
fig. 56], mais également sur les anneaux métalliques proprement dit : 
348. HENKEL 1913, p. 192, n° 2141, fig. 178 [Pl. 51, fig. 343] : un cas particulier peut être cité, pour 

le uelàl i s iptio àdeàt peàCàappa aîtàsu àlesà paulesàd u àa eauàe ào  mis au jour à Pfyn 
(perdu),àdeà ha ueà t àd u eà o ali eào ale,àse tieàda sàleà hato ,àsu àla uelleàso tàg a sà
les effigies combinées (rappelant les types en grylloi) de Faustine et d Antonin le Pieux. Les 
deux initiales, F / A, les reprennent respectivement. Cette combinaison transversale de 
a a t esàseà et ou eàd ailleu sàsu àla cornaline Capponi dont la configuration épigraphique 

générale est composite (voir n° 165 ci-dessus) [Pl. 19, fig. 124]. La première partie de la 

                                                             
1071 Voir Plutarque, Vie de Pompée, XLV, 4. 
1072 Voir BROUGHTON 1951, II, p. 603. 
1073 Voir ibid., I, p. 174. 
1074 Voir BALBI DE CARO, BENOCCI 1998, pp. 98-99, n° 102 ; 213, fig. 102 [pl. coul.] : S / B pour Santa Barbara sur un 
cachet de la collection Corvisieri (époque médiévale). 
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légende, de type A1B3G (ou A1GI2 par connexion avec le registre figuré – voir n° 153 ci-dessus), 
se rapporte aux duo nomina du propriétaire (F | H) mais sémantiquement lié à la figure 
d ás ag eà – surnom (H)ascanius – par effet de parallélisme des lettres et de lisibilité du 
registre figuré (voir point 1.5.4.2. ci-dessus, §3) – A. Evans avait en effet sugg àd àli eàlaà
« didascalie » f(ilius) H(ascanius)1075. Les deux autres initiales, flanquant transversalement la 
ep se tatio àd É eàpo ta tàso àp eàAnchise, agissent, elles, effectivement comme des 

qualificatifs de la scène figurée : P / A (type CJ) pour pater Aeneas ou pius Aeneas (voire pater 
Anchises), épithètes apparaissant à de nombreuses reprises da sàl É ideàdeàVi gile1076. Ces 
expressions soulig e tàl a eptatio àpa àÉ e,àtoutàd a o dàlo sàdeàlaàfuiteàdeà‹ oieà eà à uoià
se réfère le motif iconographique de la gemme), puis après la mort de son père, du statut de 
pater familias, est-à-dire de la charge de guide et protecteur du peuple troyen en exil1077. 

 
Pour autant, les motifs iconographiques pour lesquels la légende de type C se rapporte à une 
« didascalie » ne sont pas toujours caractérisés par de tels compléments au registre figuré. Il est 
pa foisà essai eà deà o e i à u auà asà pa à as,à l i te p tatio à à do e à à l i s iptio à
transversale estàt i utai eàdeà it esàd a al seàglo au  àl i sta àduà a eàdeàCaligulaà– voir n° 
192 ci-dessus [Pl. 23, fig. 153] et n° 351 ci-dessous – sa sàleàpo t aitàdu uelàlesàfigu i esà àl e e gue 
ne pourraie tà t eà isesàe à elatio àa e àsesàt oisàsœu sàet,à o lati e e t,àlesài itialesàA, D et I 
intercalaires à des « didascalies ») :à o eà ousàl a o sà uàplusàhautà oi à os 341-342 ci-dessus), 
laà p se eà d i itialesà deà t peà Cà deà pa tà età d aut eà d u eà ep ésentation de divinité salutaire 
i pli ueàpasà essai e e tà ueà lett esà seà appo te tà à u eà« didascalie » ou à une formule 

augu aleà ouài a tatoi e à sulta tàdeàl usageàdeàlaàge eà o eàtalis a .àйllesàpeu e tàtoutà
autant se référer à une appellation, soit abrégée, soit composée : 
349. DEMBSKI 2005, p. 74, n° cat. 212, pl. 21 [Pl. 51, fig. 344] : ainsi, le type de Cérès se retrouve-t-

ilà guli e e tàfla u àd u eàl ge deàdeàt peàCàt a s e saleàfo eàdeàdeu ài itiales. Par 
analogie à la cornaline de Hanovre (voir n° 334 ci-dessus), la représentation de la divinité sur 
les intailles romaines des IIème et IIIème s. apr. J.-C. subit un syncrétisme avec la 
personnification de Fides ou encore Fortuna – les deux divinités sont parfois même associées 
sur une même pierre1078. Conséquemment, la légende F / C (rétrograde) se retrouvant sur 
une autre cornaline, mise au jour à Carnuntum celle-là et datant du IIème s. apr. J.-C., se 
o p e d,à à l i sta àduà jaspe d á lesà ep se ta tà Isisà oi à °à à i-dessus) [Pl. 49, fig. 

330b], comme une « didascalie » composée de deux qualificatifs : F(ortuna) ou F(ides) 
C(eres). Toutefois, à la différence du talisman publié par H. Guiraud, la légende est ici en latin 
et non plus en grec (IΝ/ΝΦ). Κaàpossi ilit à u ilàs agisseà gale e tàdeàduo nomina  ne peut bien 
entendu pas être totalement écartée du fait du sens de lecture rétrograde sur la gemme. En 
outre,à ta tàdo àl o do a e e tàdeàlaàl ge de ainsi que les lettres qui la composent, 
cette dernière est également susceptible de reprendre un indice de filiation (filius Caii ou 
filius carissimus)1079 – alors que C(aii) f(ilius) est épigraphiquement davantage courant. En 

                                                             
1075 Voir HOEY MIDDLETON 1991, p. 95, n° 155, note : " …  ; it is not unusual for 'H' to be added or dropped at the 
beginning of words". Cette interprétation est toutefois reprise par M. Spannagel (SPANNAGEL 1999, p. 393, n° cat. 
A 119 : "von Evans zu Pater Aeneas Filius Hascanius ergänzt"). Voir également PRUNELLE 1995, p. 121, pt. 2,4.b ; 
187-189, pt. 5.21 ; 430, n° 215, n. 24 : à pa tàpou àu à asàp isà рa o àetàd i s ,àl auteu à eàdisti gueàau u eà
aut eà fo eàdeàsu sta tifà ui,à sa sà l aspi atio àda sàlaà a i eàg e ue,à seà e aitàadjoi tà àu à« H » en latin ; 
pourtant, "[ ]u ilàs agisseàduàth o eàouàd a th opo esàd i sà[de  Ἄ ω ], les formes avec le H [Hammon 
/-ius]à eàso tàpasà a esàda sàl E pi e ;à[pou ta t]àl t ologieàdeàá o à=à Ἄ ω  ne suppose aucune aspiration 
initiale [même] en égyptien (á ū ) ;à … ". 
1076 Voir PARRY 1987, pp. 31-32 : les deux expressions, valant comme des épithètes non-traditionnelles ("non-
traditional epithets"), se retrouvent, selon leur valeur métrique respective, à dix-sept reprises pour pius Aeneas, 
et à quatorze reprises pour pater Aeneas. 
1077 Voir NOONAN 2007. 
1078 Voir DEMBSKI 2005, p. 75, n° 231A, pl. 23 (voir n° 350 ci-dessous). 
1079 Voir MILLER 1998, p. xlviii. 
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effet, la même inscription, apparaissant selon une configuration épigraphique de type C 
également, tend à exprimer laà e tio ài di e teàd u eàfiliatio  – la particule F se référant à 
filius/-ia n àapparaît pas à proprement parler – sur un nicolo du Kunsthistorisches Museum 
de Vienne datant lui aussi du IIIème s. apr. J.-C. (entre 203 et 205 apr. J.-C.) [Pl. 51, fig. 345]1080 
: ilàs agit d u àpo t ait deàl i p at i eàPlautille,à pouseàdeàCa a alla,àfla u àdesà ualifi atifs 
(inscrits de manière rétrograde) F / C pour F(ulvia /-ae) C(aii filia /-ae), à comprendre comme 
Fulvia Plautilla, fille de Caius Fulvius Plautianus. 

350. DEMBSKI 2005, p. 75, n° cat. 231, pl. 23 [Pl. 51, fig. 346] : pourtant, si Cérès est 
i o og aphi ue e tà sou e tà asso i eà à d aut esà di i it sà salutai es,à laà estitutio à deà
l i s iptio à e àestàpasàtoujou sàfa ilit eàpou àauta t.àái si,àsu àu eài tailleàe àjaisàd u eà
collection privé publiée par G. Dembski (IIIème s. apr. J.-C. ,àC s,à tueàd u àchitôn etàd u à
peplos, est représentée tenant une patère et une corbeille de fruit ; en fa eàd elle,àpo ta tà
les mêmes vêtements, se tient Fortuna avec ses attributs usuels (gouvernail et corne 
d a o da e .à áu-dessus des deux divinités, comme pour les déterminer chacune 
séparément, deux initiales de type CB3 – et non pas B3C à cause du plan de lecture horizontal 
des deux caractères transversaux : I / S. Toutefois, ces lettres sont impropres à qualifier les 
divinitésà isesàe às eàsu àl i taille,à àlaàdiff e e,àpa àe e ple,àde la cornaline de Vienne 
(voir n° 328 ci-dessus, note) [Pl. 45, fig. 301] pou à la uelleà l i itialeà N reprenait la 
représentation de Némésis. La légende se réfère donc à une appellation composée ou 
abrégée ;à à oi sà u ilà eàs agisseàd u eàfo uleà o eà estàleà asàdeàlaàsa do àdeàlaà
collection Guy Labrière sur laquelle se lit transversalement (type C) la formule ut(ere) f(elix) 
–  voir n° 277 ci-dessus [Pl. 124, fig. 861] : V / T / F. 
Κ i t tàdeà eàjaisàestà epe da tàda sàsaà o figu atio à pig aphi ueàdeàt peàCB3 en lien avec 
une iconographie de groupe : en dehors des exemples à foison apparaissant sur les gemmes 
paléochrétiennes, associant des scènes diverses, notamment christiques, aux deux initiales 
A /  [Pl. 51, fig. 347]1081 (ou Ʊ) [Pl. J. fig. 69]1082 ou aux contractions I͞C / X͞C – voir n° 274 ci-
dessus [Pl. 34, fig. 229] –, on la retrouve à deux reprises en lien avec un registre figuré à 
connotation païenne. ‹outàd a o d une cornaline de la collection Sommerville (plutôt une 
sardonyx)1083, évoquée par E.F. Le Blant1084, et sur laquelle sont représentés les sept dieux qui 
ont donné leur nom aux jours de la semaine : au-dessusàdeà ha u àd eu àu eài itiale,àS E L M 

M I V pour Saturne, Elios, Luna, Mars, Mercure, Jupiter et Vénus (époque impériale). D. Berges 
ne la mentionne pas dans son catalogue, doutant de son caractère antique1085. Sur une autre 
sardonyx, datant du IIIème s. apr. J.-C. [Pl. 51, fig. 348]1086, une représentation identique du 
panthéon païen est jointe aux deux initiales B / F (type B3C) ; ces dernières ne reprennent pas 
l u eàdesàdi i it sà iseàe às eà Θupite ,àMa s,àMi e e,àápollo ,àDia eàetàNémésis), mais 
une formule augurale (Bona Fortuna ou bonum factum, « Pour le bien général »)1087 
soulignée par Hélios et les symboles lunaire et stellaire en exergue, et impliquant la fonction 
de talisman de la gemme (gemma bonum factum)1088. Toutefois, comme précédemment, il 

                                                             
1080 AGW III, pp. 70-71, n° 1729, pl. 20. Voir aussi AUBRY 2011b, p. 244, fig. 31, n. 118. 
1081 Voir HENIG 1975, p. 39, n° 139, pl. 9 = MIDDLETON 1892, E, p. 84, n° 1 (IVème-Vème s. apr. J.-C.) : jaspe vert 
représentant une scène de la Crucifixion ; au pied de la croix, tenant une lance, sans doute Longinus, qui perça 
le flanc du Christ. 
1082 Voir ZWIERLEIN-DIEHL 2007, p. 465, fig. 822, pl. 182 = Road to Byzantium, p. 90 (pl. coul.) ; 149, n° cat. 65 : 
investiture de Valentinien III (420-421 apr. J.-C.). 
1083 University of Pennsylvania Museum of Archaeology and Anthropology, n° inv. 29-128-870 : la fiche 
d i e tai eàd itàu eài tailleàe àsa do àdata tàd u eàfou hetteà h o ologi ueàs tala tàdeà àa .àΘ.-C. à 400 
apr. J.-C. 
1084 Voir LE BLANT 1896, pp. 110-111, n° 276. 
1085 Voir BERGES 2002, pp. 17-19. 
1086 Voir FURTWÄNGLER 1900, II, p. 246, n° 52, pl. L. 
1087 Voir MILLER 1998, p. xxi. 
1088 Voir tabl. 2.7. de la Partie II, n° 1 : B(asileus) F(osporus) (sic). 
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eà fautàpasàe lu eàd offi eà ueà lesàdeu à i itialesàpuisse tà ep e d e également des duo 
nomina car cette composition iconographique,à ie à u a o pag eà leà plusà sou e tà deà
« didascalies » (voir n° 392 ci-dessous) est aussi parfois jointe au nom du propriétaire, en 
exergue toutefois [Pl. 51, fig. 349]1089. 

351. AGW II, p. 151, n° 1191, pl. 101. KRUG 1981, pp. 200-201, n° 141, pl. 87 [Pl. 52, figg. 350-351] : 
eà so tà gale e tàdesà appellatio sà ueà l o à et ou eà su àdeu àaut esàpie es, mettant à 

nouveau en scène des divinités en groupe, et dont la configuration épigraphique, toujours 
partiellement de type CB3 da sàl a solu, opère une transition spatiale vers le registre inférieur. 
‹outàd a o d,àda sàlaàd oiteàlig eàdesàt pesàe à« triangle » de type C5 (voir n° 336 ci-dessus) 
[Pl. 47, figg. 317-318], on retrouve trois initiales grecques, ΦΝ/ΝAΝ|ΝY ou AΝ/ΝΦΝ|ΝY (les lettres 
sont ambilisibles, sur le moulage autant que sur le cachet), sur une cornaline du IIIème s. apr. 
J.-C. provenant du Kunsthistorisches Museum de Vienne : elles se positionnent spatialement 
de telle manière (type B1CG à u ellesà eà peu e tà ep e d eà lesà i itialesà desà di inités 
représentées (Esculape, Fortuna etàMe u e .àM eàs ilàau aità t às duisa tàd appli ue àleà
« A » à Ἀσ ιός,à le «  » ne peut s adapte  à une forme translittérée de la Fortuna qui, 
d ailleu s,àde aitàp e d eà laà fo eàduàg e à‹ύ . La lettre « Y », quant à elle, se situe en 
a geàduà esteàdeàl i s iptio ,àauà i eauàdeàlaàlig eàdeàsolàsousàleàgou e ailàdeàFortuna, et 

ne se réfère visiblement pas à la divinité. Co s ue e t,à à l i sta àduà i oloà issuàdeà laà
même collection muséale (voir n° 328 ci-dessus : ΦΝ|ΝAΝ|Ν ), les lettres reprennent ici soit des 
tria nomina o e ça tàpa àleàp o à αβίος, respectivement Aὖ ος1090, soit une partie 
d appellatio  latine translittérée en grec (comme le surnom, voire le nom diacritique Faustus, 
αύσ ος1091 /à αῦσ ος1092), ouà l ὄ ο αà άϋ ος1093 (respectivement Ἀφύ ιος1094 ou 

Ἀφ ο ις1095). Sur une seconde pierre, un silex du Ier s. apr. J.-C. issu de la collection du 
Römisch-Germanisches Museum deàColog e,àlaà o figu atio àdeàt peàCà àdeu ài itialesàs està
cette fois-ci déplacée dans le registre inférieur (type CB2J – laàlig eàdeàsolàs ella tàl espa eà
dans la partie basse), dans les espaces demeurés idesàs pa a tàlesàpe so agesàd u eàt iadeà
apolli ie eà appela tà elleàd р liopolisà Baal ek à figu eà su à laà su face gravée (Apollon, 
Artémis et une troisième divinité barbue indéfinie). Les initiales transversales similairement 
ambilisibles A / X se rapportent à nouveau à une appellation composée ou à un nom abrégé 
(Ἀ αιός,àἈ ι ᾶς1096 / α ίσιος1097 par exemple). Une configuration épigraphique similaire à 
celle du silex de Cologne (type CB2 às taitàd j à e o t e, en lien avec une composition de 
groupe, sur le camée de Caligula (voir n° 192 ci-dessus [Pl. 23, fig. 153]) dans le registre 
inférieur duquel apparaissaient lesàt oisàsœu sàdeàl e pe eu à ág ippi eàD usillaàetàΘulia  : 
chacune était ainsi désignée par son initiale (respectivement A, D et I) faisant office, dans ce 
cas précis, de « didascalie ». On pourrait même arguer que ce complément au registre figuré 
est de type B2C, voire HB2C,àlaà o positio àall go i ueàdesàt oisàfigu i esà l u eàs olisa tà
Fortuna à o stitua tàl e e gueàduàpo t aitàdeàCaligula.à 

352. DEMBSKI 2005, p. 116, n° cat. 626, pl. 62 = SPIER 2007, p. 55, n° 319, pl. 39 [Pl. 52, fig. 352] ; 
59, n° 397, pl. 46 [Pl. 52, fig. 353] : un troisième thème iconographique peut être traité en 
elatio à a e àdesà l ge desàdeà t peàCà i pli ua tàdeu à i itiales.à Ilà s agità deà l i o og aphieà

chrétienne du Bon-Pasteur (Pastor Bonus). Sur la plupart des gemmes paléochrétiennes, la 
                                                             
1089 Voir LIMC VIII, « Zeus/Iuppiter », 1, p. 441, n° 231 ; 2, p. 289 (calcédoine du IIIème s. apr. J.-C.) = FURTWÄNGLER 
1896, p. 119, n° 2545, pl. 23 : Jupiter trônant, avec Junon, Hélios et Mercure ; en exergue, le nom du propriétaire 
(rétrograde) OMETIC (LGPN IV, p. 110, « ο έ ις » – IIème s. apr. J.-C.). 
1090 Voir SALOMIES 1987, p. 24, n° 4, et MCLEAN 2002, p. 130 (translittération). 
1091 Voir MCLEAN 2002, pp. 131-132, pt. 5.11. 
1092 Voir LGPN II, p. 443 (époque impériale). 
1093 Voir ibidem (à partir du Vème s. av. J.-C.). 
1094 Voir ibid., I, p. 97 (époques hellénistique et impériale). 
1095 Voir ibid., IV, p. 62 (IIème s. apr. J.-C.) 
1096 Voir ibid., II, pp. 84-85. 
1097 Voir ibid., II, p. 476 (II-IVèmes s. apr. J.-C.) : translittération du nomen Carisius. 
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e tio àd u eà« didascalie »àe à a geàd u à otifàs oli ueàestàsou e tàlaà sulta teà o à
pasàd u eà e he heàdeà ualifi atio à essai eàduà egist eàfigu à sou e tàleàth eàseàsuffità
à lui-même – poisson, ancre, colombe, croix,às eàdeàl É a gile, icônes) aisàd u eà olo t à
d affi e àsaàfoi.àCo eà eàfutàleà asàpou àlaà o ali eàdesà us esàduàVati a à Museo Sacro) 
datant du IIIème s. av. J.-C. (voir n° 133 ci-dessus) [Pl. 14, fig. 89],àpou àla uelleàl i s iptio à
transversale verticale (type CB1) I / X, pour IXΘYC, reprenait spécifiquement le registre figuré 
du poisson, on retrouve les mêmes initiales, I / X (type C) sur un nicolo (un onyx selon G. 
Dembski) provenant de Carnuntum et figurant le Bon-Pasteur, sous un arbre, avec deux 
moutons à ses pieds. Ici, ces caractères ne reprennent pas le sigle du poisson chrétien, mais 
bel et bien les initiales de Jésus-Christ (Ἰ σοῦςà ισ όςà– IHCOC XPICTOC selon G. Dembski, 
ie à u ilà iteàu eàaut eàsou eàpou àla uelleàlesài itialesàs appli ue tà àIXΘYC) ; elles agissent 

ainsi moins comme une « didascalie » que comme la profession de foi du porteur. Un autre 
nicolo, orné de la même composition iconographique, est, lui, flanqué de deux autres lettres, 
R / V (type C)1098. Datant du début du IVème s. apr. J.-C.àetàissueàdeàlaà olle tio àdeàl Ashmolean 
Museum d O fo d,à etteài tailleà e tio eàleà o àdeàso àp op i tai eà– Ru(fus) selon J. Spier 
– par analogie à une autre pierre, un plasma cité par E.F. Le Blant, portant le même motif et 
l appellatio à O-Y-KI (type A1C) pour "Loukas? Loukianos?", plutôt un ὄ ο α abrégé 
( ο ια όςàouà ού ιος)1099 [Pl. 52, fig. 354]1100. Toutefois, les appellations ou les formules 
o pos esàso tà gale e tàsus epti lesàd appa aît eàe àlie àa e àleàth eàduàBo -Pasteur, 

comme en témoigne un troisième nicolo, provenant du Museo Sacro à nouveau et datant des 
IIIème-IVème s. apr. J.-C., sur lequel sont inscrits transversalement (type C) les caractères N M / 

S [Pl. 52, fig. 355]1101. Ils reprennent soit les tria nomina du propriétaire, soit une 
« didascalie » composée, abrégée en trois initiales ou contractée – N(o)m(ine) S(uo), « En leur 
nom », référence directe à l all go ieà duà Bo -Pasteur1102 –,à à l e e pleà d u à i oloà duà
Rijksmuseum G.M. Kam de Nimègue (Ier-IIème s. apr. J.-C.)1103 sur la surface ovale duquel 
apparaît un Génie te a tàu eà o eàd a o da e,àu eàpat e,àetàdeàpa tàetàd aut eàdu uelà
sont inscrites les lettres G P / L (type C également).à“elo àl auteu e,à uiàseà f eàauàCIL1104, 
la légende se restitue, en lien direct avec le registre figuré, par G(enius) P(opuli) 
L(ugdunensium). 

 
Cette configuration transversale à deux initiales apparaît également sur les camées, mais à de rares 
occasions : 
353. WILLERS, RASELLI-NYDEGGER 2003, pp. 132-133, n° cat. 130, ill. 130 [pl. coul.] = VOLLENWEIDER 

1984, pp. 290-293, n° 508, ill. 508 = LIMC I, « Abraxas », 1, p. 5, n° 63 ; 2, p. 14 [Pl. 52, figg. 
356a-b]. MASTROCINQUE 2003, p. 322, n° 270 [Pl. 53, fig. 357] : dans la droite ligne des 
confessions de foi des pierres paléochrétiennes et byzantines, on peut citer notamment un 
camée « problématique » ["Problematische Stücke"] de la collection Merz, datant entre 20 
et 50 apr. J.-C. Il représente Hermès avec le caducée et la tortue ; dans le champ, de part et 
d aut eàdeàlaàdi i it ,àlesàdeu ài itialesàΘΝ/ΝX. Si la première idée qui peut venir en tête est de 
transcrire les initialesàpa à ὸςà ισ ός,à eà uiàse aitàl u àdesàt oig agesàlesàplusàa ie sà
de la reconnaissance de la nature divine du Christ, et partant, une attestation absolue de son 

                                                             
1098 HENIG, MCGREGOR 2004, p. 130, n° cat. 14.16, ill. 14.16. 
1099 Voir LGPN III, A, p. 277 (IIIème-Vème s. apr. J.-C.). 
1100 Voir SPIER 2007, p. 59, n° 396, pl. 46 ; p. 61, et LE BLANT 1896, p. 123, n° 320, pl. II. 
1101 SPIER 2007, p. 57, n° 354, pl. 43. 
1102 Voir Évangile selon Saint Jean, X, 3 : etàp op iasào esà o atà o i ati à … , « et il [le Bon-Pasteur] appelle par 
leu à o àsesàp op esà e isà …  ». La forme nominatim des traducteurs de la Vulgate dérive du grec α àà҆ ὄ ο αà
qui littéralement, pour les artisans du Bas-Empire, se restituait également par suo quamque nomine d ap sàlesà
différents manuscrits onciaux du Nouveau Testament (à savoir le Codex Alexandrinus au IVème s. apr. J.-C.). 
1103 MAASKANT-KLEIBRINK 1986, p. 108, n° App. 14. 
1104 CIL XIII, n° 10024, 3 : "Hoc est, si modo bene legimus et non fallimur, Genius Populi Lugdunensium" d ap sà
J. Smetius). 
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e iste e.àCeà uiàau aitàpou à o s ue eà ueàleà a eà eàpou aitàdate àd a a tàlesàa ées 
30 apr. J.-C. (terminus post quem). Toutefois, la finesse du style et la ressemblance frappante 
à uel uesàd tailsàp s àa e àl рe sàdeàlaà o ali eàdu Fitzwilliam Museum de Cambridge 

signée par Dioscouridès1105, font davantage penser à une confection vers le premier quart du 
Ier s. apr. J.-C. ;àleà a eàse aità aise la le e tàl œu eàdeàl un des élèves de Dioscouridès. 
Ilàs agi aitàdo àd e t e oi àu eàse o deàpossi ilit ,àtoujou sàe à appo tàa e àu eàfo tio à
de « didascalie » de la légende, à savoi à ὸςàXθό ιος,à a a t isa tàрe sàPs hopo peà
o eàleàdieuàsoute ai à o duisa tàl eàdesà o tsàda sàl áu-delà. Cette interprétation 
està oti eàpa àlaàfa eàBàdeàl i tailleà– gemme à deux faces qui en fait vraisemblablement 
une amulette à visée funéraire, accompagnant le défunt lors de son inhumation1106 –  sur 
laquelle est inscrite une invocation à Hermès àlaàfa eu àd u eà e tai eàVibia Paulina (ajouté 
probablement peu après la confection du motif initial ad hoc) : IAƱΝ |ΝABPACACΝ|ΝA ƱNAIΝ
A|ΓIONΝONOM|AΝAE IAIΝ Y|NAMICΝΦY |A ATE OYE|BIANΝ AY| EINAN, Ἰά àἈβ ασά àἈ αὶ 
ἄ ιο à ὄ ο αà Ἀ ιαιà ύ α ιςà φ ά α à ὐέβια à α ῖ α 1107. Hermès, ainsi investi de 
pouvoirs judéo-chrétiens, serait identifié à Anubis (qui prend soin des morts), à Thoth (qui 
enseigne la sagesse), et serait ici invoqué en tant que Iaô Abrasax Adônai. Ainsi, les deux 
initiales pourraient également – hormis la possibilité que cela reprenne les duo nomina du 
possesseur, Vibia Paulina,àp o a le e tà e s àda sàl o ultis eàetàlesà ultesà à st esà– se 
référer à Θ pour Thoth et X pour ώ ,à la tortue, symbole égyptien de la sagesse 
notamment, que le dieu tient dans sa main avec le caducée. Κ o à pu li  par A. 
Mastrocinque représente, à travers une libre réinterprétation, la pierre publiée par M.-L. 
Vollenweider : le pétase est remplacé par une couronne, et la tortue par un calice.àΚ auteu  
ajoute que les deux lettres X et Θ étaient des symboles universels et cosmiques – X, celui de 
l eàhu ai e,àetàΘ, non seulement l i itiale de la mort (θά α ος), lettre associée à Osiris, 
di i it à deà l áu-delà, sur une amulette de Florence1108, mais également le symbole du 
cosmos. й àd fi iti e,à lesàdeu à i itialesà eà sulte tà au u e e tàd u eàapp op iatio àdeà
l i o og aphieàpaïe eàpa àleà ulte chrétien à proprement parler, et traduisant une prière ou 
une supplication. 

 
2.3.2.3. Type C7 (configuration en « carré » en quatre à six caractères) 
§1. Mais en décalage de ces deux types C simples (réunissant deux, voire trois caractères), il existe une 
série assez marginale qui, par extension, peut être assimilée à la difficulté de restitution des 
inscriptions de type C en général : elle rassemble des légendes formées de plus de trois initiales 
disséminées tout autour du registre figuré (type C en « carré », en « ligne » ou en « colonne », ou 
lett esàtou esà e sàl e t ieu ).  
Ce type de configuration épigraphique se retrouve notamment sur le fond quadrangulaire des urnes 
et flacons en verre romains (fin Ier - début IVème s. apr. J.-C.) [Pl. 117, figg. 819-821]1109, ce qui éclaire 
de manière conséquente le déchiffrement des légendes sur pierre gravée. Dans ce domaine précis, cet 
agencement spécifique des caractères ne se rencontre que sur les sceaux publics hellénistiques et les 
                                                             
1105 Voir VOLLENWEIDER 1966, p. 63, n. 83 ; 114, pl. 66, fig. 1 (dernier quart du Ier s. av. J.-C.). 
1106 Voir BARB 1964, pp. 1-9, pl. I. 
1107 Voir SEG 34 (1984), n° 1666 ; 48 (1998), n° 2095 : il faudrait remplacer Ἀ ιαιà – nom propre ou adjectif 
ualifia tà ύ α ιςà– pa à< > ίαι. 

1108 Voir MASTROCINQUE 2008, p. 41, n° cat. Fi 18, pl. IX (jaspe vert). 
1109 Voir KATONA GYŐR 1991, p. 36, GLÖCKNER 2008, pp. 137-146 (notamment p. 139, ill. 9a ; 140, ill. 11a ; 144, ill. 
16 ; 144, nos cat. 10-11 ; 157, n° cat. 22), et PFAHL 2012 (ILGIL), pp. 216-217, nos cat. 702-728, pls. 97-99 (Caius 
Salvius Gratius : C S C R ou C S G R) ; 219-220, nos cat. 759-761 (Gnaeus Pompeius Cassianus : G N P C) ; 221, nos 
cat. 780-784, pl. 104 (C C P C .à O à et ou e,à pou à leà eà o à d a tisa -verrier Caius Salvius Gratius, un 
agencement des quatre lettres (C S G R ou C S C R) en « carré », mais selon une disposition du sens de lecture 
des caractères variable : ces derniers sont tantôt sur un même plan (en « ligne » ou en « colonne ») [Pl. 117, fig. 
819],àta t tàtou sà e sàl e t ieu à t peàá à[id., fig. 820], tantôt arrangés selon un plan de lecture cruciforme 
(type CF inédit sur les gemmes) [id., fig. 821]. 
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intailles romaines. En effet, sur les scara esà t us uesàetàlesàpie esàg a esàitali ues,àilà e isteàau u à
exemple autre que des légendes en marge des motifs iconographiques, les lettres tournées vers 
l e t ieu àouà la tàu eà atu eà o positeà « didascalies » – TVTE, TVPAN, ʘEϟE, ΦEPϟE, etc. –, nom 
du propriétaire, invocation – voir point 1.6.2 de l I t odu tio ). Et les lettres sont rarement séparées 
par un espace suffisamment conséquent pour en altérer la lecture (voir n° 191 ci-dessus) [Pl. 23, fig. 
150]. Il existe toutefois une seule exception : 

354. AMBROSINI 2011, p. 81, fig. 129 = ZAZOFF 1968, p. 208, n° 1489 = WALTERS 1926, p. 96, n° 787, 
pl. XIII [Pl. 53, fig. 358] : sur un scarabée en sardoine du British Museum (plutôt une intaille 
se tieàda sàu eà ague,à aisàp le eà àpa ti àd u às a a ée), daté du IVème s. av. J.-C., est 
représenté une truie, symbole de prospérité et de fertilité1110, autour de laquelle, dispersée 
aux quatre coins de la bordure, se déchiffre la légende /A/C/K1111. Selon les différents 
auteu s,à l i s iptio à està u à ajoutà ta difà oi eà ode e ,à aisà ep e dà toutefoisà
aise la le e tàl a iatio àd u eàappellatio .àΚ.àá osi i,àelle,à àlitàZAK (Ζά θος ?), 

estimant que la troisième lettre C est un signe décoratif.àMaisàl aspe tài t essa tàdeà etteà
ge eà sideà da sà leà faità ueà lesà lett es,à ie à ueà tou esà e sà l e t ieu à t peà á C), 
forment un carré autour du registre figuré. 

355. WEISS 2007, pp. 255-256, n° 421, pl. 56. AGDS I, 3, pp. 53-54, n° 2429, pl. 220. AGW III, p. 108, 
n° 1954, pl. 54 [Pl. 53, figg. 359-361] : on retrouve cette particularité épigraphique (lettres 
en « carré » tou esà e sàl e t ieu àtoutàd a o dàsu àu àjaspeà ougeàdeàlaà olle tio àD esselà
(IIème s. apr. J.-C.) figurant une composition combinant une salamandre (lézard) et une 
sauterelle, deux animaux à forte connotation apotropaïque (respectivement contre les 
problèmes liés à la vue et aux organes génitaux), et quatre initiales dispersées aux quatre 
coins de la bordure, H / C / V / S.àM eàsiàl auteu e,àC.àWeiss,àpe heàpou àu eàappellation 
servile (H ep e a tàl i itialeàduà o àdeàl es la e,àC(–)  V(–), celles des duo nomina de son 
maître, et S, le terme servus ,àilàse leàplusàapp op i àd esti e , au vu du registre figuré et 
du matériau utilisé, que cette gemme à fonction d apotropaion est complétée par une 
formule magique ou augurale sousàlaàfo eàd u eàse te eàs iog aphi ueà ( à l i sta àdeà
l agateàdeàlaà olle tio àCa lusà[Pl. 24, figg. 158a-b]) comme [locusta et salamandra (σαύ α)] 
H(erennii) cu(ram) s(ervant). Cette disposition épigraphique, la signification des lettres 
apparaissant sur la surface gravée en lien avec un motif iconographique ad hoc, est soulignée 
par une autre gemme, une sardoine, confectionnée entre le Ier s. av. J.-C. et le premier siècle 
deàl й pi e : elle fait apparaître quatre lettres, A͡ΓΝ/ΝY / O | A (type B1C « carré »), dont deux 
sont clairement des charakteres (le nexus A͡Γ – pour ἅ ιος1112 – et le O e àfo eàd ouroboros), 
tout autour du symbole du cancer – signe zodiacal du porteur et, partant, porte-bonheur 
(voir n° 341 ci-dessus [Pl. 48, fig. 328]) ;àd ailleu s,àlesàdeu àlett esà esta tes,àY | A (type CB1), 
se comprennent de la même manière que sur les talismans portant des initiales de type C 
(voir ibidem), à savoir soit comme appellation abrégée (ὄ ο α Ὑά ι θος – ilà eàpeutàs agi à
d u eàt a slitt atio àd u eàd o i atio à lati eà o e ça tàpa àV(–) ou Va(–)1113), soit, 
potentiellement, comme une formule augurale ou une combinaison vocalique typique des 
talismans (où chaque voyelle à une portée cosmique) ; les quasi-mêmes motif et 
configuration épigraphique se retrouvent d ailleu sà su à deux jaspes rouges,à l u à duà
Kunsthistorisches Museum de Vienne (crabe et tria nomina de type B3 : Q•D•A ,à l aut eàde 
l Ashmolean Museum d O fo dà a eàetàtria nomina de type B3G : B | D | P – voir n° 142 ci-

                                                             
1110 Voir HENIG 1997, p. 45. 
1111 Voir aussi IMHOOF-BLUMER, KELLER 1889, p. 124, n° 2, pl. XX.  
1112 Voir MICHEL 2001, p. 343, n° 596, et PHILIPP 1986, p. 7, n. 11 : la terminologie judéo-chrétienne du mot ἅ ιοςà
se mêlent aux éléments magiques en lien avec la formule IAƱ (dont elle est un synonyme, au même titre que 
A ƱNAI. 
1113 Voir OPEL IV, p. 199, « Valerius » : ce gentilice (ou surnom) se translittère avec la voyelle -ο  (Oὐα έ ιος). 
Raison pour laquelle la lettre Y eàpeutà ep e d eà o àplusàl i itialeàt a slitt eàduàp o àouàduàge tili eàda sà
des duo nomina. 
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dessus [Pl. 15, fig. 97 ; 83, fig. 570] :à leà lie à està do à ide tà e t eà l appellatio à duà
propriétaire et son signe zodiacal, le jaspe ne faisant que renforcer le pouvoir de porte-
bonheur de la gemme)1114. Sur une troisième pierre, une calcédoine du Kunsthistorisches 
Museum de Vienne, datant des IIème-IIIème s. apr. J.-C., l i s iptio àestàg o t i ue e tàplusà
symétrique : le registre figuré met en scène un coq entouré des lettres EΝ/ΝYΝ/ΝΦΝ/ΝP (type CA1G 
ou CA1I2) qui reprennent, comme pour la sardoine étrusque (n° 354 ci-dessus),àl a iatio  
d u eàappellatio àg e ueà ὐφ άσιοςà/-ά ςà/-ό ιος 1115.  E. Zwierlein-Diehl penche pour la 
p e i eà estitutio ,àauàg itifàd appa te a eà "Siegel des Euphrasios"), à cause de deux 
lettres supplémentaires, C I, se trouvant sur la tranche de la gemme (voir n° 49 ci-dessus), et 
qui composerait avec la légende principale un ὄ ο α dont la lettre « A » ainsi que la 
déclinaison aurait été amuïes ou contractées – ὐφ α σί ο .  
Il est toutefois important de souligner que, dans la plupart des cas, les caractères « en carré » 
sont incisés dans un plan homogène relativement au registre figuré, le plus souvent les lettres 
tou esà e sàl e t ieu à P/A/C/K, H / C / V / S et EΝ/ΝYΝ/ΝΦΝ/ΝP) ou selon un plan transversal 
(voir §§2-6 ci-dessous). Il existe toutefois des exceptions à cette règle : comme nous venons 
de le voir, au type A1C « carré » (P/A/C/K et H / C / V / S às opposeàleàt peàB C « carré » (A͡ΓΝ/Ν
Y / O | A àpou à le uelàu eàpa tieàdesà a a t esàso tà tou sà e sà l e t ieu ,à l aut eà e sà
l i t ieu àselo àu àpla àdeàle tu eàho izo tal.àO ,àlaà eàdisti tio àpeutà t eàsoulig eà
dans le cas du type CA1I2 ou CA1G « carré » (EΝ/ΝYΝ/ΝΦΝ/ΝP) dont le sens de lecture se fait selon un 
axe vertical, et cela en concomitance avec deux jaspes rouges : sur le premier, datant du Ier 

s. apr. J.-C. et issuà àl o igi eàd u eà olle tio àp i eàzu i hoiseà aisà isàaux enchères par 
Ch istie sàe à à àΠe -York [Pl. T, fig. 141]1116, le thème principal figurant une combinaison 
en grylloi de deux profils janiformes (dont un barbu) est joint aux lettres M / L | C / E, chacune 
e àfa eàdeàl u àdesà uat eà isages de la composition iconographique (de manière illogique, 
l i s iptio à està d hiff eà "C M E L" dans le catalogue de vente). Or, les caractères se 
déchiffrent selon un axe de progression vertical (type D1C « carré ») : ceux-ci peuvent 
diffi ile e tà t eài te p t sà o eàte a tàd u eàappellation si pleàa g eà àl i sta àde E 

/ΝYΝ/ΝΦΝ/ΝP), mais plutôt, du fait de leur position, comme les initiales de chacun des personnages 
(« didascalie ») ou comme des tria nomina (M L CE) incisés calligraphiquement par effet de 
symétrie. Le deuxième jaspe rouge, lui, est plus difficile à appréhender : datant du Ier s. av. J.-
C. et provenant du Fonds Beazley à Oxford [Pl. 102, fig. 711]1117, il est orné de quatre lettres, 
A K | Ͻ , qui so tà dispe s esà autou à d u eà figu eà d йs ulape,à et qui consistent 
vraisemblablement en une « didascalie » contractée – pour Ἀσ ιός . Outre le fait que 
l i s iptio àseà a a t iseàpa àu àdou leà fa teu àd i e sio à – rupture du sens de lecture 
(boustrophédon) combinée à une permutation des termes selon un axe horizontal (voir n° 
305 ci-dessus, « Types inversés ») et par une interversion des caractères qui la composent 
(on lit A K | Ͻ  au lieu de A Ͻ |ΝKΝ  – voir point 2.3.3.3. ci-dessous, §1), la légende se singularise 
à nouveau par un agencement de type D et non plus A1 (les lettres A K tournées vers 
l i t ieu ,àϽ  e sàl e t ieu .àCette dernière est donc de type DC (les facteurs D1 ou D2 ne 
pou a tà s appli ue à duà faità u u eà pa tieà deà l i s iptio à seà lità duà asà e sà leà hautà età
inversément dans le registre latéral opposé) et, alliée au matériau et à la vertu apotropaïque 
de la composition iconographique, le caractère aléatoire des lettres qui la constituent 
s a o deà àlaàpo t eà agi ueàdesàcharakteres ésotériques usuels (composition de symboles 
alphabétiques hétérogènes induisant une formule incantatoire [IAW] ou une « didascalie » – 

                                                             
1114 Ou la fonction apotropaïque des amulettes (voir n° 305 ci-dessus). 
1115 Voir LGPN II, p. 189. 
1116 Catalogue de vente : Ancient Jewelry,à“aleà ,àCh istie s, Rockefeller Plaza, New-York, 5 décembre 2012, p. 
55, lot n° 403. Voir également http://www.christies.com/lotfinder/ancient-art-antiquities/a-roman-red-jasper-
ringstone-circa-5628129-details.aspx.  
1117 Voir BOARDMAN, WAGNER 2003, p. 36, n° 205, pl. 35. 

http://www.christies.com/lotfinder/ancient-art-antiquities/a-roman-red-jasper-ringstone-circa-5628129-details.aspx
http://www.christies.com/lotfinder/ancient-art-antiquities/a-roman-red-jasper-ringstone-circa-5628129-details.aspx
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voir n° 341 ci-dessus et n° 368 ci-dessous) et, partant, à la fonction présumablement 
d a uletteàdeàl i taille. 

 
§2. “u àlesàpie esàg a esàg e uesàd po ueà lassi ue,à etteà o figuration en « carré »à appa aîtà
u àu eàseuleà ep iseà oi à§ à i-dessous). Sinon, seul un exemple de type C simple peut être cité : 

356. BOARDMAN 1970, pp. 226-227, fig. 233 ; p. 284 [Pl. 53, fig. 362] = WIEGANDT 2009; 212, n° cat. 
Gba20, pl. CLV (moulage):àilàs agitàd u àa eauàe ào àduàIVème s. av. J.-C., provenant de Crète 
(Selinos), et sur le chaton ovale duquel est incisé une pointe de lance ; dans le champ, de part 
etàd aut eàduà otif, apparaissent deux initiales, ΓΝ/ΝA (rétrograde), qui se rapporte à un ὄ ο α 
commençant par α(–) – vraisemblablement ά àouà άσ 1118 (voir n° 76 ci-dessus). 
‹outefois,à o eà estàleà asàpou àlesàs eau àhell isti ues,àleà otif, typiquement crétois, 
peut reprendre les « armoiries » d une cité, potentiellement celles de Galessos α σσός ,à
data tàdeàl po ueàa haï ue. 
 

En effet, co eà ousàl a o sàd j à uàp de e tàsur les s eau àhell isti uesàd Éph seàetàdeà
Mykonos (voir n° 247 ci-dessus) [Pl. 29, figg. 194-195], la titulature ouàl eth i ue (EΝ/ΝΦ – type C – 
et  M / Y | K / O – type CGI) se présentaient transversalement, dans le champ des armoiries de ces 
cités-états1119.à D ailleu s,à da sà laà pe spe ti eà deà ieu à o p e d eà lesà i s iptio sà di e sesà e à
« carré », ces exemples sphragistiques sont très éclairants : 
357. BOUSSAC 1992, p. 13, n° cat. SP 4, pl. 2 [Pl. 53, fig. 363] : laàtitulatu eàduàs eauàdeàl îleàdeàΠa osà

se présente également, sur une crétule de Délos, sousà laà fo eà d u eà o figu atio à e à
« carré » de type CGI. Les lettres N / A |  / I (pour α ί )1120 sont dispersées entre le type 
principal cratérophore caractéristique du monnayage de Naxos, joint à une grappe de raisin 
dans le registre supérieur, et deux thyrses dressés verticalement dans le champ, de part et 
d aut eàdeàlaà o positio ài o og aphi ue. 

 
§3. Dans les trois cas, les légendes se lisent transversalement en priorité (comme pour IAƱ – voir n° 
331 ci-dessus), avant de passer à la ligne suivante. En fait, le type C en « carré » des sceaux 
hellénistiques ou provinciaux romains est, en quelque sorte, un double type C qui se juxtapose 
horizontalement. 
 
 

   ε    I               σ   χ      
          E   Φ 

   K   τ           Ξ    I    
 
 
§4. Cependant, sur les intailles hellénistiques et romaines du domaine privé, comme nous allons le 
voir, le sens de lecture est totalement aléatoire : on trouve des configurations en « lignes » (type CG), 
en « colonnes » (type GC), périphérique de type ACG (voire AB2CG) ou carrément en boustrophédon (type 
CG à nouveau). 
й àp e ie àlieu,à o eà ousàl a o sàd j à u pour certaines légendes transversales impliquant des 
mots entiers (voir n° 146 ci-dessus ,àleàse sàdeàle tu eàpeutà t eàd a o dàe àlig eà t a s e sale e t : 
GE/R|M/A|N/A) ou en colonne (superposition verticale des éléments épigraphiques dans un registre 
lat al,àpuisàe suiteàt a s e sale e tàda sàl aut e : ЄYT|YXIΝ/ΝBOK|ONTI). 

                                                             
1118 Voir ibid., I, p. 106 (Aegean Islands / IVème-IIIème s. av. J.-C.). 
1119 Cette tradition des légendes transversales de deux à quatre termes perdurent encore au Moyen-Âge et à 
l po ueà ode e : ainsi, certains écus familiaux portent les initiales de leurs membres. Voir CLOTTU 1963, p. 27, 
fig. 2 ; 34, figg. 30 et 33-34 (XVIème-XVIIème siècles). 
1120 Voir LESCHHORN 2009, p. 178. 
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358. WALTERS 1926, p. 245, n° 2451, pl. XXVIII : cet agencement épigraphique (type CG ou GC) se 
et ou eà gale e tàpou àlesàappellatio sà uiàso tàpa tielle e tàa g e,à àl e e pleàd u eà

améthyste du British Museum sur laquelle une scène allégorique (un paon couronné sur un 
autel,à te a tà u eà pal e à està o pl t e,à da sà lesà ha psà lat au ,à pa à l inscription 
rétrograde PR/OP|IT/IV(S) (type CG) – voir point 2.3.3.2. ci-dessous, « Absence de lettre initiale 
ou terminale », §2. 

 
Cetteà estitutio àe àta tà u appellatio àestàfa ilit eàpa àleà a a t eàe haustifàdeàlaàl ge de.à‹elà
està alheu euse e tàpasàleà asàlo s ueàl i s iptio àadopteàlaà o figu atio àdeà uat eài itialesà

disposées en carré autour du registre figuré. Pour tendre à une restitution cohérente, le sens de 
lecture est aléatoire de cas en cas. La plupart des légendes aisément restituables sont de type CG : 
359. WALTERS 1926, p. 244, n° 2439, pl. XXVIII [Pl. X, fig. 166]. FURWÄNGLER 1896, p. 146, n° 3314, 

pl. 27. AGDS IV, Hannover, p. 300, n° 1635, p. 217 [Pl. 54, fig. 364]. HOEY MIDDLETON 1991, pp. 
104-105, n° 179, ill. 179 : les inscriptions de ce type reprennent autant les noms du 
propriétaire – o eà estàleà asàdesà o sàd a tisa sàsu àles fonds quadrangulaires des urnes 
et flacons en verre romains entre la fin du Ier siècle et le début IVème s. apr. J.-C. [Pl. 117, fig. 
819]1121 – que des « didascalies ». Ainsi, sur une autre intaille du British Museum, un nicolo, 
laà ep se tatio àd u àaigleàte a tàu eàpal eàda sàso à e àestàjointe à la légende F / C | A / 

P,  les duo nomina abrégés F(lavius) Cap(anianus /-ianus /-ito)1122. Un jaspe rouge hexagonal 
de Hanovre (Kestner-Museum), datant des IIIème-IVème s. apr. J.-C., présente une nouvelle 
scène allégorique (deux coqs attelés à un bige, lequel est conduit par une souris) flanquée 
des quatre lettres H / E | L / I pour le gentilice Helius1123. Ensuite, sur une cornaline du début 
du IIIème s. apr. J.-C., provenant de Dalmatie, dont le motif iconographique ainsi que la 
disposition épigraphique ne sont pas sans rappeler une cornaline de Kassel du Ier s. apr. J.-C. 
(voir n° 334 ci-dessus : initiales des tria nomina L / C | M ,à laàfigu eàd u àGenius (peut-être 
l e pe eu àÉlaga ale lui- eàd ap sàl auteu e), te a tàpat eàetà o eàd a o da e, est 
flanquée, dans le champ supérieur (type CGB3), de quatre initiales rétrogrades (sur la pierre), 
T / I | S / F, qui se transcrivent par une appellation filiative en trois termes introduite par un 
gentilice ou un cognomen (le prénom ta tà l l e tà leà plusà fai le de la séquence 
onomastique1124), à savoir Ti(tius /-berius) S(extus /-purius) f(ilius). Enfin, sur une pâte de 
verre brune de la collection des Staatliche Museen zu Berlin publiée par A. Furtwängler, le 
th eà i o og aphi ueà seà f eà e pli ite e tà auà ulteà d йs ulapeà auà t a e sà d u eà
composition « héraldique » combinant deu àse pe tsàaff o t s,àu àœufàau-dessus de leur 
t te,às e oula tàautou àduà to àse pe tifo e.àΚaàl ge deàg e ueàdeàt peàCG, YΝ/ΝΓΝ|ΝIΝ/Ν , 
se réfère à laà e tio àl g e e tà o t a t eàd une vertu renforcée par le registre figuré, 
une « didascalie » : ὑ ( )ία,àlaà« santé ». 

360. PHILIPP 1986, pp. 86-87, n° 123, pl. 30 = PANOFKA 1851, pp. 476-477, n° 111, pl. III/11 [Pl. 54, 
figg. 365a-b]. MICHEL 2001, pp. 264-265, n° 424, pl. 63 : on retrouve également cette 
configuration sur les amulettes, notamment celles visant à soigner les problèmes de vue. La 
face A d u àplas aàduàBritish Museum (IIème s. apr. J.-C.) représente ainsi une salamandre (ou 
u àl za d ,à oiff àd u à oissa tàlu ai e, et flanqué des lettres Ν /ΝHΝ|ΝPΝ/ A, le tout agissant 
comme une composition idéographique leà egist eà figu à adopta tà laà fo tio à d u à
logogramme), ὰ (σαύ α), « [lézard] aveugle1125 ». Cette composition est complétée par 
l i s iptio àduà e e s,àu eài vocation, KANΘEΝ|ΝOY E t peàG ,à α θέàοὖ ,à« Œil,àde eu eà

                                                             
1121 Voir GLÖCKNER 2008, p. 144, ill. 16 ; 157, n° cat. 22, et PFAHL 2012 (ILGIL), p. 216, n° cat. 708, pl. 97 : lettres C / 

S | G / R (ou C / S | C / R àtoutàautou àdeàlaà ep se tatio àd u àoiseauàetàd u eàfeuille ; elles reprennent les tria 
nomina deàl a tisa -verrier, C(aius) S(alvius) Gr(atius). 
1122 Voir SOLIN, SALOMIES 1994, p. 308. 
1123 Voir ibid., p. 91. 
1124 Voir LASSÈRE 2005, I, pp. 99-100. 
1125 Voir MASTROCINQUE 2014, p. 200, n. 625. 
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intact ! »àou,àplusà aise la le e tàe à appo tàa e àlaàfa eàá,à α θέàσ οὐ ῖ), « Œil,à[leà
lézard] te guérit ! »1126. Th. Panofka traduit cette dernière sentence par "Augenwinkel 
genese!", « Guéris-moi leà oi àdeàl oeil ». 

 
D aut esà e e plesà deà l ge deà o pos sà deà uat eà i itialesà seà lise t,à eu ,à o à plusà e à lig es 
superposées, mais en colonnes parallèles (type GC) : 
361. AGDS III, Kassel, p. 214, n° 70, pl. 93 [Pl. 54, fig. 366] : on peut citer notamment une cornaline 

du Ier s. apr. J.-C. de la collection de Kassel (Staatliche Kunstsammlungen) sur laquelle est 
représenté Mars Ultor (dieu cuirassé et casqué tenant bouclier et lance) ; la légende dans le 
champ (rétrograde), composée de quatre initiales, F | O / C | A, reprend le cognomen abrégé 
du propriétaire, Focarius1127 ou Focatus1128,àetàseàlitàdeàhautàe à asàd u à t àdeàlaàpie eà
egist eàlat al ,àpuisàt a s e sale e tàdeàl aut e. 

362. MAASKANT-KLEIBRINK 1978, p. 301, n° 873, pl. 144 [Pl. 54, fig. 367] : sur un héliotrope du Royal 
Coin Cabinet de la Haye (Ier-IIème s. apr. J.-C.), figure une inscription similaire, à fonction 
sphragistique (rétrograde sur la pierre). Constituée à nouveau de quatre caractères, D | E / C 

| I, elle flanque une image de la déesse Luna, voltigeant dans un peplos et faisant ondoyer un 
velum au-dessus de sa tête couronnée du croissant de lune ; elle tient une torche par ailleurs. 
La légende se réfère probablement aux gentilices (ou surnoms) Decimus ou Decianus (et leurs 
dérivés)1129 ou, dans une forme non-abrégée, au nomen Decius auàg itifàd appa te a e.à
Toutefois, au vu de la configuration épigraphique relativement « héraldique » au demeurant, 
il faut exclure que DECI reprennent Decius et Decimus dans la perspective d à oir des 
pronoms numéraux qui seraient trop « anonymes » pour qualifier un sceau avec une telle 
recherche esthétique1130.  

 
Toutefois, une autre lecture peut s e t e oi  à laàlu i eàdeàl i tailleàdeàΚaàрa e : il est en effet 
possi leàdeà estitue àl i s iption D | E / C | I selon une configuration périphérique de type AB2CG, en 
laàlisa tàda sàleàse sài e seàdesàaiguillesàd u eà o t e.àO ào tie d aitàai siàD | E / I | C pour le 
cognomen Deica / Deico1131. Cette relecture parallèle est motivée par la légende de deux autres 
gemmes (une intaille et un camée), ainsi que par un jaspe noir à cinq lettres de la collection Lewis : 
363. PANOFKA 1851, p. 455, n° 80, pl. III/21. AGW III, pp. 103-104, n° 1924, pl. 50 [Pl. 54, figg. 368-

369]. HENIG 1975, pp. 56-57, n° 234, pl. 14 [Pl. 55, fig. 369bis] : en effet, sur un camée 
o togo alàdeàl Antikenkabinet de Vienne, dont Th. Panofka fait mention à titre de parallèle à 
u àg e atàdo tàleà otifài o og aphi ueàestàsi ilai e,àestàg a eàu eàt teàd ápollo àdiad .à
O ,àl i s iptio à uià uad illeà etteài age,àAΝ|Ν  /Ν Ν|ΝƱ (type ACG) pour Ἀ (ό) ( ) ( ), s à f eà
directement sous la forme contractée d u eà« didascalie » ( àl i sta àdeàlaàp teàdeà e eà u eà
pu li eàpa àá.àнu t ä gle ,àpou àla uelleàl i s iptio àdeàt peàCG était également en grec – 
voir n° 359 ci-dessus) ouà d u eà appellatio à ti eà sémantiquement du nom de la divinité 
(Ἀ ο ί ς,à Ἀ ο ια όςà ouà Ἀ ο ώ ιος1132). La même configuration épigraphique 
(type ACG) apparaît sur une cornaline, de Vienne également (Kunsthistorisches Museum), 

                                                             
1126 Voir ibid., pp. 200-202, nos cat. 556-558 : on retrouve aussi, sur certaines amulettes, la forme Ν /ΝEΝ|ΝPΝ/ΝA, 
έ α,à« perce », en lien avec la pres iptio ,àfaiteàpa à e tai sà de i sàdeàl á ti uit ,àdeà e e àlesà eu àd un 

lézard pour aider à recouvrer la vue ; en effet, du fait de son pouvoir de régénération, il était alors admis que le 
reptile rendu aveugle possédait le pouvoir de guérir ses yeux après quelques jours (animal solaire, il pouvait 
"rendre la vue aux aveugles grâce à [son lien] avec le soleil qui se lève". 
1127 Voir SOLIN, SALOMIES 1994, p. 333. 
1128 Voir OPEL II, p. 149, « Focatus » (CIL XIII, n° 11380). 
1129 Voir SOLIN, SALOMIES 1994, p. 67 ; 322, et OPEL II, pp. 94-95. 
1130 Voir SALOMIES 1987, p. 27, n° 7 (« Decimus ») ; 101, n° 16 (« Decius ») ; 111-113. 
1131 Voir OPEL II, p. 96, « Deica ; Deico ». 
1132 Voir LGPN II, pp. 44-48. 



236 
 

représentant un aigle légionnaire flanqué des lettres L | E / C1133 | V pour LEG V, Leg(io) 
(quinta). D ap sàlaàte h i ueàdeàg a u eàetàlaàfo eàdesà a a t es,àl auteu eàesti eà ueàlaà
pierre date du IIIème s. apr. J.-C. ; conséquemment la titulature Leg(io) V correspondrait moins 
à la Legio V Alaudae (Ier s. av. J.-C. – Ier s. apr. J.-C. à u àlaàLegio V Macedonica, en garnison 
en Mésie et en Dacie au IIIème s. apr. J.-C.1134, et do tàl e l eàestàd ailleu s, entre autres, 
un aigle. À titre indicatif (et en guise de digression typologique1135), cette disposition de la 
légende en périphérie, chaque lettre inscrite selon un plan de lecture horizontal, est 
e e plifi eàpa àu eàappellatio àe à i à a a t esàauàg itifàd appa te a eàappa aissa tà
sur un jaspe noir de la collection Lewis (daté stylistiquement entre le Ier s. av. J.-C. et le Ier s. 
apr. J.-C.), e à a geàd u eà ep se tatio àall go i ueàd u ài se teàpos àsu àleàdosàd u à at : 
B|A|S|S|I (type AB2CG), Bassi, Bassi(i /-ani /-anii /- lii /-nii), « (Sceau de) Bassus / etc. »1136, dont 
la lettre médiane se trouve dans le registre inférieur, sous le ventre du rongeur (seules les 
deux caractères initiaux et finaux se font face transversalement : B | A / S | I), et permet, de 
pa àsaàpositio ài te alai e,àu eà ele tu eàfluidifi eàetàfa ilit eàdeàl i s iptio . 
 

Ceàse sàdeàle tu e,à ueàl o àpeutà ualifie àe àpa tieàd à e ou s,à est que la variante en « colonne » 
duà oust oph do .àCeàde ie ,àd ailleu s,àseà et ou eàsu àdeu àaut esài tailles : 
364. PANOFKA 1851, pp. 510-511, n° 49, pl. IV/49 [Pl. 55, fig. 370] :àtoutàd a o dàsu àu eà o ali eà

duàMus eàdeàl Ermitage, publiée par Th. Panofka, sur laquelle apparaît une musaraigne ; tout 
autou àd elleàso tà pa pill esà uat eài itiales,àAΝ/ΝMΝ|ΝCΝ/ΝƱ (type CG), u ilàfautàd hiff e àe à
boustrophédon M / A |ΝCΝ/ΝƱ. On peut ainsi restituer la légende par le surnom romain Maso1137 
translittéré en grec ouà l ὄ ο αàgrec Mασώ1138, au nominatif (à moinsà u il s agisseàd u eà
forme abrégée de Mάσ  sa sàlaàlett eàfi ale,àouàd u àdatif,àMάσῳ – voir n° 203 ci-dessus – 
avec amuïssement du iota sous ità uià appa aîtàpasàsu àlesàge esà– voir également 246 
ci-dessus). 

365. AGDS III, Braunschweig, p. 54, n° 188, pl. 23 [Pl. 55, fig. 371] : sur une autre cornaline, datant 
du IIIème s. apr. J.-C.à età o se eà à l Herzog-Anton-Ulrich-Museum de Braunschweig, est 
gravée une scène allégorique mettant en s eàu àlio àtapiàauàpiedàd u àoli ie àauàso età
duquel se tient un aigle ; ce dernier tient une couronne dans son bec. Dans le champ, quatre 
caractères, ЄΝ |Ν HΝ /Ν IΝ |Ν  (type CB3G ,à ui,à s ilsà seà d hiff e tà e à oust oph do ,à do eà
l i o atio àἭ ι  ; en lien avec le registre figuré o àleàlio àappa aîtà o eàl u àdesàatt i utsà
du dieu du soleil), cette dernière, agissant comme une « didascalie », octroie à la gemme une 
fonction de talisman, de porte- o heu à l aigleà àlaà ou o eàs olisa tàleàsu s . 

 
§5. Les inscriptions de type C en « carré » ne peuvent cependant pas toujours être restituées avec une 
a solueà e titudeàpa àl appli atio àau àlett esà uiàlesà o pose tàd u àseulàte eà o plet,à o t a t à
ou abrégé. Force est de constater que dans certains cas, les caractères reprennent de simples initiales : 

366. WEISS 2007, p. 289, n° 553, pl. 73. AGW II, p. 215, n° 1554, pl. 155 [Pl. 55, figg. 372-373] : on 
peutà e tio e à toutà d a o dà deu à asà pou à les uelles les quatre caractères latins sont 
o stitu sà d u eà seuleà o elleà « A ») pour trois consonnes, ce qui rend difficile une 

restitution par un seul mot. Le premier, une cornaline de la collection Dressel, présente le 
otifài o og aphi ueàd u àoiseauàfa tastique rappelant une autruche ; de chaque côté de 

                                                             
1133 On retrouve la même confusion entre le C et le G sur un héliotrope de Kassel – voir n° 301 ci-dessus : 
PROC•AVC•IIII, AVC pour AVG [Pl. 40, fig. 264], ainsi que sur une cornaline de la collection Mariette publiée par 
S. Reinach (voir n° 117 ci-dessus : C-RANIANI pour Granianus) [Pls. 11-12, figg. 72-73]. 
1134 Voir PISO 2000-2003, pp. 213-218 : Legio V Macedonica. 
1135 D o àlaà f e eàau àpla hesà oi -blanc en figure « bis ». 
1136 Voir SOLIN, SALOMIES 1994, p. 32 : nomina Bassidius, Bassilius, Bassinius, Bassius, Bassus ; 301 : cognomina 
Bassinus, Bassianus, Bassiolus. 
1137 Voir OPEL III, p. 63, « Masso ». 
1138 Voir LGPN I, p. 365 (Ier s. av. J.-C.). 
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l i age,à uat eà a a t esàdispos sàe à a à do tàu àestài s àe t eàleà ouàdeàl a i alàetàlaà
ligne de sol – type I), C / M | D / A (type CGI .àIlàs agità aise la le e tàdeàtria nomina simple 
dont le surnom serait abrégé – C. M. Da(–) – ou de tria nomina composés de deux cognomina 
(ce qui semble peu vraisemblable pour une gemme datant du Ier s. av. J.-C. et, du fait de sa 
fa tu eà elati e e tà odeste,à appa te a tà isi le e tàpasà àu à e eàdeàl a isto atieà
romaine)1139. Un second exemple peut être cité, qui correspond à un nicolo du IIème s. apr. J.-
C. conservé au Kunsthistorisches Museum de Vienne : il estàg a àdeàl effigieàd u eàdi i it à
salutaire, Fortuna (ou Concordia selon E. Zwierlein-Diehl ,àte a tàlaà o eàd a o da eàai sià
u u eàpat e.àâà ou eauà uat eàlett esàappa aisse tàda sàleà ha p,àP / F | F / A :àilàs agità à

nouveau de tria nomina pour lesquels, comme précédemment, le cognomen est abrégé, P. 
F. Fa(–).à‹outefois,ào à eàpeutào ulte àtotale e tàl h poth seàvisant à convenir du fait que 
les lettres « F » pourraient avoir un lien sémantique avec le motif iconographique, P. 
F(ortunatius) F. A. ou P. F. F(ortun)a(tus)1140. 

367. AGW III, p. 122, n° 2048, pl. 67 [Pl. 55, fig. 374] : la même logique préside à une autre gemme 
de Vienne, un jaspe rouge de la même époque (IIème s. apr. J.-C.), pour laquelle les caractères 
seà et ou e tà o fi sà àl i t ieu àd u eà ou o eàdeà h e,àdeàpa tàetàd aut eàd u eàpal eà
(type JCG) : Ν/Ν Ν|ΝCΝ/Ν , pour A. A. Ca(–) ou Ga(–)1141. 

 
§6. Cetteà o figu atio ,à o eà ousàl a o sàd j à uà oi à °à à i-dessus) existe également en grec. 
On pourrait même concevoir que la légende de la pierre précédemment traitée pourrait consister en 
des caractères grecs (lambda et sigma ,à aisàlaà estitutio àdeàl i s iptio à au aitàpasàda a tageàdeà
sens. On peut toutefois citer un autre exemple de pierre gravée avec une configuration en « carré » [Pl. 
J, fig. 70] : sur un béryl récemment mis au jour dans une tombe près de Cadix, dont le contexte 
stratigraphique permet de recalibrer la chronologie à la première moitié du Ier s. av. J.-C. (calibrage 
confirmé par la stylistique (?) et la monture selon J. Lang – la pierre est sertie dans un anneau en or)1142, 
apparaît un discobole et quatre lettres, Ν/Ν Ν|ΝΓΝ/ΝO, qui peuvent se déchiffrer de manière totalement 
aléatoire : 

 
 

          soit     Σ  Λ     ou Σ      Λ     ou  Σ      Λ     voire en boustrophédon     Σ   Λ 
                                

Γ  τ   Γ      O   Γ      O              Γ   τ 
 

 
Conséquemment, je pencherais plutôt pour un type CG si ple,à uià ep e d aitàl abréviation d u àὄ ο α 
comme α ό ας1143 ou un ethnique hispanique comme ά ο ιῶ . De plus, comme nous venons de 
le voir, la lettre « A »às itàsou e tàsa sà a eàho izo taleàsu àlesàpie esàg a esà àlaà a i eàduà
lambda – voir point 2.3.3.4. ci-dessous, §8, nos 426-434 .àIlàfautàtoutefoisà o de à u auta tàlaàtailleà
desàlett esà ueàlaàte h i ueàd i isio àpa aisse tàpost ieu esà àlaà o fe tio àduà otifài o og aphi ueà
(remontant davantage au IIème s. av. J.-C., voire IIIème s. av. J.-C.) ; de plus, cette configuration de type 
CG est un unicum sur les pierres hellénistiques ou italiques dont fait partie cette gemme hispanique 
uoi ueàlaàge eà t us ueàpo ta tàl i s iptio à /A/C/K s e à app o he,à ie à u ta tàduàt peàá C 

et non CG – voir n° 354 ci-dessus). 
 
                                                             
1139 Voir CAGNAT 1914, pp. 52-55, et LASSÈRE 2005, I, pp. 106-108 (supernomen) : les cognomina multiples 
apparaissent relativement tôt (IIIème s. av. J.-C.), mais uniquement dans la classe patricienne (voir notamment la 
famille des Cornelii Scipiones .àPou àu eàe te sio àdeà etàusageà àlaàpl e,àilàfautàatte d eàleàd utàdeàl й pi e. 
1140 Voir SOLIN, SALOMIES 1994, p. 18, « Fortunatius » (nomen) ; 334, « Fortunatus » et dérivés (cognomen). 
1141 Pour la lettre « C / G », voir nos 301 et 363 ci-dessus. 
1142 Réf. Dr. Jörn Lang, Universität Leipzig, Institut für Klassische Archäologie und Antikenmuseum, joern.lang@ 
uni-leipzig.de. 
1143 Voir LGPN IV, p. 302 (IIème s. apr. J.-C.). 
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§7. Pour terminer avec le type C7,àilà esteà à e tio e àdesà asà a gi au àd i taillesàpou àles uellesàlaà
légende en « carré » est composée de cinq à six lettres. Il e isteà à aà o aissa eà ueà trois 
exemples lo s ueàleà as,àta ge t,à eàd i eàpasàdi e te e tàd u àt peàáCG àl i sta àdeàlaàge eàΚe isà
(voir n° 363 ci-dessus – type AB2CG [Pl. 55, Fig. 369bis]) : 

368. MAASKANT-KLEIBRINK 1978, p. 256, n° 674, pl. 118 [Pl. 55, fig. 375] : sur une sardoine de la 
collection du Royal Coin Cabinet de La Haye (Ier-IIème s. apr. J.-C.) està ep se t ,à d ap sà
l auteu e,à u eà di i it à o posite,à s tis eà e t eà Luna et Fortuna, tenant la corne 
d a o da eàetàleàgou e ail.àáu-dessus de sa tête sont gravés des motifs astraux (lune et 
étoile) qui soulignent moins la nature ouranienne1144 de la divinité que la fonction magique 
de la gemme (voir n° 341 ci-dessus).àPa ta t,à àl i sta àd aut esàa ulettesàdeàt peàC,àlesà i à
lettres latines disséminées autour du registre figuré, C / P(F?) | C / K | F (type CG) se rapportent 
potentiellement à des qualificatifs (F pour Fortuna, K pou àlaàt a slitt atio àdeà ύ ια àouà à
une composition de symboles alphabétiques hétérogènes constituant une « didascalie » en 
charakteres (voir n° 355 ci-dessus : A K | Ͻ ) que pourrait souligner la répétition à double 
des lettres C et F (voir nos 341-343 ci-dessus .à Ilà eà se leà e à toutà asà pasà u ilà failleà
e o aît eàda sàl i s iptio àu eà uel o ueàappellatio àouàfiliatio à F final pour filius/-a) 

du fait de la présence de la lettre K qui, de façon peu probable, pourrait reprendre les 
prénoms Kaeso ou Kanus1145 àl i sta àduàjaspeà ougeàdeàMu i hàpo ta tàla légende K / V – 
voir n° 341 ci-dessus). 

369. AGW II, p. 178, n° 1335, pl. 124 [Pl. 55, fig. 376]. FURTWÄNGLER 1900, II, p. 282, n° 27, pl. LXII 
= FEMMEL, HERES 1977, p. 79, n° 25, ill. 37 (pl. coul.) [Pl. N, fig. 97] : sur un nicolo conservé au 
Kunsthistorisches Museum de Vienne apparaît une inscription relativement similaire, à ceci 
p sà u elle ne se lit pas transversalement, mais en « colonne » (type ACG) du bas vers le haut 
(!),à àl i sta àd u àt peàD à l i s iptio àe se a t,à o eàu eàte aille, la partie inférieure du 
registre figuré – type GD2). Elle flanque une représentation du Genius Populi Romani ou 
Augusti et se situe dans les champs latéraux du registre inférieur : on lit Q|V| Ν/ΝV|Λ͡D, dont 
les deux dernières lettres sont en nexus pa à o ti ge eàdeàpla eàsousàlaà o eàd a o da e.à
Datée de la première moitié du IIème s. apr. J.-C.,àlaàpie eàfaitàai sià f e eà àl a iatio à
de duo nomina, Qua(dronius /-rtius) Vad(anus /-arius /-inus)1146. Un exemple corollaire, et 
autrement plus lisible, nous est fourni par un second nicolo contemporain (IIème s. apr. J.-C.), 
provenant de la collection Goethe :àilàs agitàd u eà ep se tatio àdeàΘaso àd o a tàlaà‹oiso à
d O ,àfaisa tàfa eà àM d e.àΚaà o du eàdeàlaàsu fa eàg a eàestào eàdeàseptàlettres – dont 
un nexus – disposés,à pa à sou ià d uili eà deà laà o positio , en deux colonnes de trois 
caractères ueàl o àlitàdeàhautàe à as cette fois-ci (type GCD1)1147 L|V͡R|S/I| |S (en un mot, selon 
G. Heres, potentiellement applicable à un ὄ ο α grec latinisé). Ilàs agità aise la le e tàdeà
l ide tit àduàp op i tai eàdeàlaàge e,àu à e tai à Lyrsias (non-attesté),àdo tàl appellatio à
épouse la configuration épigraphique des gemmes paléochrétiennes à légende 
« hagiographique » (voir nos 261 et 274 ci-dessus) [Pl. 84, fig. 578]. Toutefois, le nom Lursias 
ou Lyrsias ne se retrouve pas en onomastique ; peut-être s agit-ilà d u eà t a s iptio à deà
Lysias (LV{R}SI S), ὄ ο α très répandu, le nexus « impropre » composant davantage une 
erreur de pré-gravure du lapicide auà ueà duà a ueà deà p ofo deu à da sà l i isio à du 
caractère R. Toutefois, siàá.àнu t ä gle à eàseàp o o eàpasàsu àl i te p tatio à àappli ue à
àl i s iptio  u ilà estitueàLV͡RSIAS (la pierre étant elle datée du Bas-Empire), H. Heydemann 

avait, lui, quelques années auparavant (1886)1148,à a a à l h poth seà ueà se leà ta e à
l espa eà o s ue e tà ideà l « espace blanc » –  voir n° 459 ci-dessous àe t eàl i itialeàL 

                                                             
1144 Voir NEVEROV 1976b, pp. 54-55. 
1145 Voir Salomies 1987, pp. 26-27, n° 6, « Caeso » ; 124, n° 4, « Canus ». 
1146 Voir SOLIN, SALOMIES 1994, p. 152 ; 417, et OPEL IV, pp. 15-16 ; 137. 
1147 Ne pas confondre le type GD et le type GC (point 1.1. ci-dessus, §10). Voir n° 146 ci-dessus (I|E/S|V, type GC ou 
GD1) [Pl. 103, fig. 714]. Voir également n° 274 ci-dessus : I|Є|SΝ/ΝX|R|S (type GD1) [Pl. 84, fig. 578]. 
1148 Voir HEYDEMANN 1886, p. 16. 
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et le nexus V͡R (dessein de l artisan pour souligner la transition ?) à savoir de comprendre 
l appellatio à o eàles duo nomina "des antiken Besitzers ; etwa L. Ursias ?", nomen latin 
dérivé de Ursius/Ursia1149.à Cetteà i te p tatio à està alid eà gale e tà pa à leà faità u ilà està
attesté, sur certaines inscriptions nominatives,à l utilisatio à duà nexus pour singulariser le 
gentilice (voir nos 284, 286 et 292 ci-dessus : M•M͡VSI•PRISCI, CN•V͡AT•Ν |Ν STAB• et 
respectivement M• / M͡ARCI). 

 
2.3.3. FORMES DES LETTRES, CORRUPTIONS, PERMUTATIONS, ALTÉRATIONS, AMUÏSSEMENT 
 
La manière dont les légendes sont inscrites sur les pierres gravées, au travers de la forme de certaines 
lett esà ota e tàlesà o ellesàá,àй,àUàetà àouàdeàlaàfaçon deàlesào do e à àl i t ieu àdesàte esà
dont elles sont les composantes (altérations, permutations, corruptions), nous renseigne autant sur 
lesà pa ti ula is esà pho ti uesà età diale tau à u elle nous fournisse des éléments de calibrage 
chronologique. 
 
2.3.3.1. Lettres corrompues et dédoublement  
§1. La forme et le choix des lettres dont sont composés les abréviations, les termes ou les formules 
so tà t i utai esà deà laà p o o iatio à età desà faço sà d i eà d aut efois.à Co eà leà soulig eà й.н.à Κeà
Blant1150, dans les textes latins sur pierre gravée, nous trouvons par exemple la lettre I à la place du E 
(VALIAT au lieu de VALEAT, AIMILI pour AEMILI)1151, B pour V (VIBAS pour VIVAS), P pour PH (STEPANI), 
Z pour S (ZPERATA), C pour G (voir nos 301 et 363 ci-dessus), S pour X (ES pour EX, FELIS pour 
FELIX1152), N pour M (ET QVEN au lieu de ET QVEM). Ces cas particuliers t oig e tàdeàl ide tit àdeàso à
de certaines syllabes, àl i sta àde "ci, si, ti précédant une voyelle" exemplifié dans le mot PACIENTIA1153. 
Ce tai sàaut esàe e plesà u ilàdo eàda sàsaàlisteà o -exhaustive ne répondent pas vraiment à une 
altération mais plutôt à la racine étymologique particulière du terme :  

370. LE BLANT 1896, p. 143, n° 392 : ai si,àl appellatio àC•POBLICI Q•F estàpasàlaà sulta teàd u eà
alt atio à d u à V par un O du gentilice Publicius, mais simplement le gentilice Poblicius 
attest àe àta tà ueàtelàda sàl o o asti ueàlati e. 

  
§2. Cette particularité se retrouve encore davantage sur les légendes grecques1154 pour lesquelles, par 
exemple, la syllabe AI est remplacée par E et vice versa (XAIPAI pour XAIPE, ZHCEC pour ZHCAIC), EI 
pour E ou pour I et inversément1155 (MAPKEI EINA pour MAPKE INA1156, ΦI IΝMЄΝCYMΦЄPIΝCOI pour 
ί ιà àσ φέ ιàσοί ,àE pour I (EHCOYC XPECTOC pour IHCOYC XPICTOC)1157, I pour H (EIPINAIOY 

pour EIPHNAIOY), E pour H et inversément (KA E pour KA H, BЄPЄNIKЄ pour BЄPЄNIKH1158, 
HMANOYH  ou EMANOYH ), H pour AI (A ƱNH pour A ƱNAI), I pour Y et inversément (KIPIA pour 
KYPIA, YCTYC pour ICTIC), Z pour  et vice versa (ΦY AZON, HCE pour ZHCE), O pour Ʊ ( IKAIOC 
pour IKAIƱC,ΝЄYTYXOCΝpour ЄYTYXƱC – voir n° 273 ci-dessus), K pour X (KAIPE), Νpour Z ou  
(CHCEC, IAΦY ACCE) ou encore P pour  (KAP OYPIANOY). Toutefois, bien que relativement 
complète, sa liste de lettres ouàdeàs lla esàalt esà e àestàpasàpou àauta tàe hausti e, surtout en lien 
a e àl alt atio àdesàd si e esà(voir n° 246 ci-dessus, notes : E pour A – ЄIЄ pour ЄIA). D aut esà asà

                                                             
1149 Voir OPEL IV, p. 186, « Vrsius ». 
1150 Voir LE BLANT 1896, pp. 8-10 (liste, p. 9). 
1151 Voir n° 88 ci-dessus :às eauàd lie àpo ta tàl appellatio àT•AIMILI•P•L. 
1152 Voir GIOVANNINI 2008, p. 175, n° inv. 42 :àagateà u a àg a eàe à a eàetàpo ta tàl i s iptio àdeàt peàGà
VIVAS | FELIS (IIIème-IVème s. apr. J.-C.) = SENA CHIESA 2013, p. 197, fig. 2. 
1153 Voir LE BLANT 1896, p. 9. 
1154 Voir ibid., pp. 8-10 (liste, p. 9). 
1155 Voir n° 246 ci-dessus : aléatoirement, ЄYTYXΧЄΨI ou ЄONTIΧЄΨ, MAKAPIΧЄΨ. 
1156 Voir OPEL III, pp. 53-54. 
1157 Voir SPIER 2007, pp. 73-74, n° 445, pl. 54 [Pl. 124, fig. 865]. 
1158 Voir n° 246 ci-dessus, notes. 



240 
 

peu e tà t eà it s,à uiàt oig e tàpa àailleu sàdeàlaàsi ilitude,àauta tàe àg e à u e àlati ,àe t eàlesà
lettres A et  o eà ousàl a o sàd j à uà àdeà o eusesà ep ises à: 

371. ZWIERLEIN-DIEHL 2002, p. 95, n° cat. 114 ; 119, fig. 15b (pl. coul.) [Pl. K, fig. 71] : sur la face B 
d u à h liot opeà esse la tà da a tageà à u à jaspeà sa gui à data tà duà IIème s. apr. J.-C. 
(Dölger-Institut Bonn) est inscrit une formule votive adressé à un certain Asclépios, ЄYTY I 
AC|KAH IOC pour ЄYTYXIΝACK H IOC,à ὐ ῖ Ἀσ ιός,à« Sois heureux, Asclépios ! ». 
O à e a ue,àout eàleàfaità ueàleà o àp op eàsoitàauà o i atifàauàlieuàd t eàauà o atif, que 
la lettre X est remplacée par , et la lettre Νpar A. 

372. FURTWÄNGLER 1896, p. 309, n° 8434, pl. 60 = MEYER 2006, p. 432, n° cat. G 2, pl. 28 [Pl. 104, 
fig. 719] : à l i sta à deà laà se pe ti eà duà British Museum (voir n° 146 ci-dessus ,à l usageà
habituel impose que la lettre V translittérée en grec soit rendue par un B (ЄYT|YXI / BOK|ONTI 

pour Vocontius) comme en témoignent divers autres exemples (BIKTOP, IBIA, 
OKTABIOC)1159. Toutefois, sur un jaspe rouge du début du IIème s. apr. J.-C. issu des Staatliche 
Museen de Berlin (dont il existe un moulage à la Dactyliotheca Stoschiana), la 
pe so ifi atio àdeàlaà‹ h àd á tio heàestà flanquée des duo nomina translittérés en grec 
(type GC) Φ A|YIAΝ/ΝXPH|CTH (rétrograde) : dans ce cas précis, le V latin a été transcrit par un 
Y grec, ce qui est assez marginal pour être souligné. Paradoxalement, en latin, le B et le V 
sont interchangeables comme en atteste différents exemples (VIBAS, SEBERINE)1160 dont 
une améthyste de la collection du comte de Southesk, publiée par H. Carnegie1161, sur 
la uelleàu à he alàe àt ai àdeàs a eu e àestàjoi tàd u eàl ge deàdeàt peàB ,àSECVRE | VIBE 
pour secure bibe, « Bois en sécurité ! » ou « Bois, Securus ! ». 

373. LE BLANT 1896, p. 132, n° 340 :àsiàl auteu à e tio eàda sàsaàlisteàdesàalt atio sà p.à àleàfaità
que la lettre Ʊ peut être remplacée par O,àilà attesteàpasàduà o t ai eàalo sà eà u il cite 
un exemple flagrant dans son inventaire (voir également n° 416 ci-dessous). Le premier 
verset du psaume 91 (90), Ὁ α οι ῶ àἐ àβο θ ίᾳ οῦ Ὑ ίσ ο , « Celui qui demeure sons 
l a ià litt ale e tà« le secours ») du Très-Haut », est-il ainsi gravé sur un anneau sous la 
forme Ʊ KA|TYKƱNΝЄ|M BOHΘHAΝ|ΝTOYΝY H|CTOY (sic), pour lequel autant le Ʊ remplace le 
O, Y se substitue à la syllabe OI, H aux voyelles EI et I, et M à N. 

374. LE BLANT 1896, p. 118, n° 300 : de même, le substantif ὁ ο οιαàestàfo ul àIMONOYA sur une 
cornaline de la collection De Montigny. Le O initial se retrouve ainsi remplacé par un I, alors 
que cette même lettre se voit supplanté par un Y dans la dernière syllabe. 

375. LE BLANT 1896, p. 173, n° 574 : un nouvel exemple de terme translittéré du grec en latin offre 
u eàsu stitutio àdeàlaàlett eà ào igi elleàpa àu àGà ui,à o eà ousàl avons déjà vu (voir nos 
301 et 363 ci-dessus : AVC pour AVG, LEC pour LEG), est une graphie qui se retrouve parfois 
da sà lesà i s iptio sà lati es.àái si,à auà e e sàd u eàa uletteàpo ta tà l effigieàd á u is,à laà
légende YΓIAΝapparaît sous la forme VCIA (pour HVGIA ,àl aspi atio ài itialeà ta tàa uïe. 

376. WALTERS 1926, p. 238, n° 2348, pl. XXVIII : certaines autres consonnes sont également 
sus epti lesàd t eà alt es,à à l exemple de la lettre C remplacée par un Q dans les duo 
nomina V MAQRI|NVS (type B1H) apparaissant sur une cornaline du Ier s. av. J.-C. conservée 
au British Museum. 

377. AGDS IV, Hannover, p. 44, n° 111, pl. 25 = ZAZOFF 1983, p. 276, n. 68, pl. 77, fig. 6 [Pl. 56, fig. 
377]:à à l i sta àdesàfo esàXAIPE, KAIPE ou NIKA, NICA, la formule EYTYXI (voir n° 268 ci-
dessus) peutàs i eàauta tàa e àu àX, un CH (voir n° 229 ci-dessus : AVE | EVTYCHA à u u à
K.à‹elàestàd ailleu sà leà asàd u eà i tailleà itali ueàduà IIème s. av. J.-C. conservée au Kestner-
Museum de Hanovre :àelleà etàe às eàu àgue ie à as u à àlaà udit àh oï ue,às appu a tà
sur sa lance et tenant une épée dans son dos. Dans le champ est inscrite la légende ЄYTYKI 

                                                             
1159 Voir LE BLANT 1896, p. 194, n° 683, pl. II (M | OKTABIOC | CЄKOIN| OC). VOLLENWEIDER 1995, pp. 214-215, n° 
238, pl. 109 (MAPK-OC I-BIA). WALTERS 1926, p. 219, n° 2107, pl. XXVI (BIK/T-OP). 
1160 Voir LE BLANT 1896, p. 25, n° 28, pl. I (VI|BA|S). FURTWÄNGLER 1896, p. 234, n° 6432, pl. 44 (VTERE | SEBERINE | 

FELICITE[R]). 
1161 Voir CARNEGIE 1908, I, p. 92, n° G 6, pl. VIII. 
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(type A2) qui, autant sur le nicolo de Besa ço à ueàda sàl e e pleàp se t, est un terme grec 
ou translittéré en latin qui peut reprendre autant une appellation u u à ualifi atif,àda sà
ot eà asàe à appo tàa e àlaàfo eàg e ueà ὐ ύ ιà « Sois heureux ! »). Dans le cas de la 

gemme italique,à epe da t,à l utilisatio àduàK au lieu du X grec ou du CH latin dénote un 
ph o eà d h idatio 1162 : "[l]es allers-retours lexicaux entre les deux langues 
aboutissent à des formes dont on ne sait plus dire si elles sont grecques ou latines : Eὐ ύχιαà>à
Eutychia, variante vulgaire Eutucia > Eὐ ού ία,à et a s iptio àg e ueàdeàl e p u tàlati ." 
Κ i s iptio àЄYTYKI, de par son particularisme lexical, est sans doute à considérer comme le 
g itifàd appa te a eàduàsu o à o ai àEutychus (dérivé lui-même du grec ὔ ος1163), 
retranslittéré en grec à partir de la forme abâtardie Eutycus1164 ; il y a fort peu à parier, au 
contraire, u ilà eàs agisseàduàg itifàdeàlaàfo eà a gi ale tardive deàl ὄ ο α ὔ ος1165. 

 
й à a geàdesàlett esàalt esà o ellesàouà o so es ,àilàe isteàu à asteà ha tillo ageàd e e plesà
pour lesquelles la lettre E latine est remplacée non seulement par une autre voyelle, à savoir I, mais 
cette dernière à double [II], qui est une graphie caractéristique du E àl po ueàpost-classique : 
378. WALTERS 1926, p. 239, n° 2363 ; 243, n° 2420, pl. XXVIII [Pl. K, fig. 72]. CARNEGIE 1908, I, p. 110, 

n° I 13, pl. IX : o eà ousà l a io sàd j à uàpou à laà o ali eàdeàCarnuntum figurant un 
monogramme (voir n° 125 ci-dessus : MART|IIS = MART|ES), la double lettre II reprend dans 
la majorité des cas la lettre E su àlesài taillesàd po ueài p ialeà IIème-Vème s. apr. J.-C.). En 
atteste une cornaline blonde du British Museum (IIème s. apr. J.-C.) sur laquelle est figuré une 
a heàseàg atta tàleà useauàa e àsaàpatteàa i eà àl i sta àdesàt pesàdesàdid a h esàdeàlaà
it à d É t ieà auà d utà duà Vème s. av. J.-C.)1166 ; dans le registre supérieur (type B3), 
l i s iptio àd fi itàu eàappellatio àd aff a hi,àQ•CIISTI•L•L, Q. Cesti(us /-anus /-lius), L(ucii) 
l(ibertus), un gentilice en Ciistius ouà d i s à ta tà pasà o o asti ue e tà attest .à O à
retrouve cette particularité sur une autre gemme du British Museum, un onyx figurant un 
chien et le nom diacritique DIOMII/DIIS (type A2C) pour lequel les deux doubles II reprennent 
un E ; le nom se transcrit donc Diomedes. Certaines formes interpellatives, parfois même 
sousàfo eàd e -voto (dédicace à Mercure sous la forme MII pour Me(rcurio) apparaissant sur 
un anneau métallique des alentours de 260 apr. J.-C.1167 – voir n° 207 ci-dessus), sont 
également susceptibles deàseà oi àaffe te àd u àdou leàII à la place du E : ainsi sur un anneau 
en bronze datant entre le IIIème et le IVème s. apr. J.-C., la formule de salutation ave est-elle 
inscrite ΛVII sur le contour (voir n° 4 ci-dessus) – le style de gravure en pointillé est davantage 
caractéristique de la fin du IIème s. apr. J.-C.àIlàe àestàdeà eàd u eà o ali eàdeàlaà olle tio à
du o teàdeà“outhesk,àse tieàda sàu àa eauàe ào ,ào àl appelàauàsou e i àmemento y est 
incisé MIIMI/INTO deàpa tàetàd aut eàd u eà o eàd a o da e entourée de quatre astragali 
(type I1C). 
Un exemple remarquable, quoique davantage problématique, nous est donné par la célèbre 
bague à contour polygonal de Silchester (IVème-Vème s. apr. J.-C.) [Pl. 118, fig. 823] (voir point 

                                                             
1162 Voir BIVILLE 2009, p. 419. 
1163 Voir MCLEAN 2002, p. 83, n. 35 : "Many [simple nontheophoric a es]àa eà asedào àadje ti esà … " ; 127-129, 
pt. 5.08- . à :à ὔ οςàestàp o a le e tàu eàappellatio àd aff a hià oi àTAM V, 1, n° 442). Voir également 
LGPN I, p. 186 ; II, pp. 186-187 ; III, A, pp. 179-180 (Euthycos : BCH 79 (1955), p. 267) ; III, B, p. 168 ; IV, p. 138 ; V, 
A, p. 186 ; V, B, pp. 169-170. 
1164 Voir OPEL II, pp. 130-131, « Eutychus » (CIL XII, n° 4910 : Eutycus). Pour ce surnom, les orthographes sont 
extrêmement variables : Eutychus, Euthicus, Euticus, Eutycus. 
1165 Voir MAMA IV, n° 227 (Phrygie / IIème-IIIème s. apr. J.-C.). 
1166 Voir BMC Central Greece, pp. 121-122, nos 20-32, pl. XXIII/1-6, et FRANKE, HIRMER 1972, p. 92, pl. 121, nos 368-
369. 
1167 Voir PFAHL 2012 (ILGIL), p. 150, n° cat. 27, pl. 2. 
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1.3. ci-dessus, §2)1168 : o o sta tàleà hato ào àd u à usteàf i i àde style celtique1169 et 
deàl i s iptio àVE|NVS [Pl. 117, fig. 822], les neufs facettes périphériques sont parcourues 
de la formule SE|NI|CI|A|NE | VI|VA|S II|N͡DE, pour Seniciane vivas i{i}n de(o), « Senicianus (ou 
Senecianus), puisses-tu vivre en Dieu ! ». Siàl o àpeutàesti e à ueàleà edou le e tàdeàlaàlett eà
« I » (II|N͡DE au lieu de I|N͡DE) est la résultante d une dittographie (voir n° 379 ci-dessous) à 
visée calligraphique (voir n° 381 ci-dessous) ayant à dessein un équilibre des caractères sur 
la facette, il induit, par un effet de vases communicants, un déséquilibre de la composition 
pig aphi ueàdeàlaàfa etteà uiàlaàsuitàetàsu àla uelleàl utilisatio àd u ànexus (N͡D) pour gagner 

deàl espa eà est pas suffisant à o pe se àlaàpe teàd espa eà uiàau aitàpe isàd adjoindre à 
DE la désinence O de Deo. À moins que le « O » terminal ne se trouve caché sous le chaton, 
ce dernier ayant été adjoi tà àl a eauà àpost io ià o eàleàsugg eàP.àCo àнi e 1170, ce 
uià i alide aità laà th seà deà l e eu à deà g a u eà à is eà esth ti ue.à Κeà edou le e tà II 

consisterait alors, comme le soutient C. Smith, en une substitution de EN par IN (avec la 
voyelle « E » expri eà àl aideàd u àdou leà« II »), variante orthographique "which in Vulgar 
Latin often occurred in unstressed [inaccentué, atone] monosyllabes"1171 induite par un 
dialecte vernaculaire latinisé, usité localement en Britannia (contexte de mise au jour de la 
bague). 

 
Par extension, il existe divers exemples (même en grec) pour lesquels une lettre simple est doublée 
selo à leà p i ipeà d u eà dittog aphie1172 à petite échelle, ou, au contraire, un caractère devant 
apparaître à double est réduit à une unique occurrence : 
379. FURTWÄNGLER 1896, p. 249, n° 6763, pl. 49. MAASKANT-KLEIBRINK 1978, p. 337, n° 1033, pl. 163 : 

la double voyelle II àfaitàpasàe eptio .àDa sà e tai sà as,àII estàpas égal à E, mais sa forme 
sulteàu i ue e tàd u  redoublement de la lettre répondant moins à une nécessité de 
a ue à l a e tuatio à pho ti ueà deà laà o elleà u à u à usageà pu e e tà pig aphi ue.à

Ainsi, sur une cornaline des Staatliche Museen de Berlin (IIIème s. apr. J.-C.), une 
ep se tatio àd áph oditeà ue,àdeà fa e,àestàa o pagnée, sur la bordure, de la formule 

MNHC/Θ-OI (sic) ONHCIIMOC ou MNHC-ΘΧHΨΝ /Ν OIONHCIIMOCΝ (selon A. Furtwängler), pour 
σθῇ1173 Ὀ ήσι{ι} ος,à« Puisse-t-on se rappeler (de toi), Onesimos ! » ou « Puisse Onesimos 

se souvenir ! ». Si on suit la piste de A. Furtwängler, laàs lla eài itialeàdeàl appellatio àOIO-  
est vraisemblablement une altération phonétique en lien avec la prononciation antique et 
o à l lisio à duà ualifi atifà οἶοςà e à οἶ à Ὀ ήσι{ι} ος,à « le seul Onesimos ». Toutefois, la 

t a s iptio à àappli ue à àlaàl ge deà o sisteà àadjoi d eàauà e eà σθῇ une désinence 
en -οῖ attest eàu i ue e tà à l po ueài p iale1174 :à ilàs agitàd u eàfo eàa ta dieàdeàlaà
t oisi eàpe so eàduàsi gulie àdeàl optatifàissuàduà e eàἐ ήσθ  (indicatif aoriste passif 
deà ι ῄσ . D ailleu s,àon retrouve une terminaison phonétiquement similaire (composé 
de la particule -OIO-) sur un anneau du British Museum, daté également du IIIème siècle apr. 

                                                             
1168 Voir CORBY FINNEY 1994. Voir également TOYNBEE 1953, pp. 19-21, COLLINGWOOD, WRIGHT 1991, p. 18, n° 2422.14, 
et HENIG 2007, p. 186, n° 789. 
1169 CULLIN-MINGAUD, DARDAINE 2011, p. 389. Le rendu physionomique du buste est extrêmement proche du type 
des monnaies de potin celtiques ; de là il est aisé de conjecturer – comme le fait P. Corby Finney – ueàl a tisa -
graveur de la bague de Silchester était également scalptor monetae. Voir CORBY FINNEY 1994, pp. 189-192. 
1170 Voir CORBY FINNEY 1994, p. 178. 
1171 Voir SMITH 1983, p. 911. 
1172 Voir MCLEAN 2002, p. 17. 
1173 Voir GUARDUCCI 1967-1978, III, pp. 223-226 : "Κ esp essio eà«àsiià i o dato » o « sia ricordato » assume quasi 
sempre il valore di buon augurio, come a dire « sii benedetto » o « sia benedetto »". 
1174 Voir SEG 54 (2004), n° 1542 (I.Kition, n° 2133 : épitaphe de Demetria provenant de Kition (Larnaka, Chypre) 
et datant du IIème s. apr. J.-C.) : ίαà|à <σ>θοῖà MΠр OIàsu àlaàpie e .àVoi àaussiàIG XIV, n° 473 (épitaphe 
de Enkarpi(o)n, Syracuse) :à σθοῖà|àἘ ά ι<ο> à|à σ ὴà·à αὶà|àἄ οςà|àἔ σ àἔ à|à·à ʹà· (IIème s. apr. J.-
C.). 

http://epigraphy.packhum.org/inscriptions/book?bookid=793
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J.-C., sur lequel se lit la formule (type G) ЄYTYX|OIO (sic) AC|IN ЄU1175 (sic),à ὐ οῖοàἈσι ῦ 
(selon F.H. Marshall)1176,à aisà pou à la uelleà l i te p tatio à està eau oupà plusà si ple : il 
s agitàd u àoptatifàp se tàdeàlaàdeu i eàpe so eàduà e eà o e à ὐ έο αιàjoi tà àu eà
appellation au vocatif dérivée de Ἄσι ος1177 ouàt a slitt eàdeàl eth i ueàlati àAsinaeus – le 
Νse révélerait donc un A – « Puisses-tu te souvenir, Asinaeus ! ». Une troisième gemme est, 

elle, davantage sujette à caution au niveau de la restitution présumée de la légende de type 
рàe à a geàd u eà o positio ài o og aphi ueà etta tàe às eàMa sà“ l ai àetàйs ulape : 
d ap sàl auteu e,àlaà e tio àduà o àduàp op i tai eàseàlitàV͡EN͡ERIƱ (avec omega en capitale 
inversée et non sous la forme , ce qui représenterait un unicum – voir point 2.3.3.4. ci-
dessous), adjonction visiblement e o eà d u eà te i aiso à e à a a t eà g e à à u eà
appellation formulée en lettres latines eàdatifàdeàlaàse o deàd li aiso à eàpeutàs appli ue à
u àdesà te esà g e sàouà t a slitt sà e à totalit à – voir n° 203 ci-dessus). En fait, il faut 

transcrire V͡EN͡ERIIS, ce qui s accorde soit au génitif de Venus (ce qui n a visiblement aucun 
rapport avec le registre figuré), soit au surnom Veneri{i}s ; mais substituer E à II pour Veneres 
aàpasàda a tageàdeàsens, en apparence, que Veneriω. 

380. VOLLENWEIDER, AVISSEAU-BROUSTET 2003, pp. 32-33, n° 26, pl. 43 [Pl. 56, fig. 378] = PANOFKA 
1851, pp. 499-500, n° 31, pl. IV/31 :à toutefois,à su à lesàpie esàg a es,à ilà estàpasà a eàdeà
trouver des termes dont les caractères qui les composent sont de nature mixte (lettres 
g e uesà l esà àdesàlett esà o ai es à àl i sta àduà i oloàdeàBesa ço à EYTVCHA, avec le 
upsilon grec et le « U » latin – voir nos 229 et 377 ci-dessus .à Ilà s agitàsoitàd u eàe eu àdeà
l a tisa -graveur, soitàd u àsou iàdeà o f e à àlaàl ge deàu à a a t eàda a tageào s u àauà
niveau de la lisibilité et de la transcription (le « L » romain pouvant être confondu avec un 
ga aàg e ,à toutà auta tà ueàpeutà l t eà leà lambda avec le « A » ,à soità d u eà olo t àde 
gagner de la place à cause de la « contrainte de cadre »,à soità duà dessei à deà l a tisteà deà
souligner la racine étymologique grecque du terme. Ainsi, sur une cornaline du Cabinet des 
Médailles, datant de la première moitié du Ier s. av. J.-C.,àleà usteàd u  jeune homme drapé 
de la chlamyde et accompagné du caducée est-il joint à la légende I IYSSVS (type A2) pour 
la uelleàilà àaà o àseule e tàleàdou le e tàd u eà o elleà IY ,à aisà gale e tàl i se tio àdeà
caractères grecs (  et Y) et de leur pendant latin (V) comme pour EYTVCHA. Ilà s agità
aise la le e tàd u à o àlati àt a slitt àduàg e àἸ ισ σ όςà(Ilissus),à oi à eà ἴ ισσος,à

nom du dieu-fleuve Ilissus1178, ou,à o eàleàpe seà‹h.àPa ofka,àd u eàappellatio àth opho e 
prenant la même racine,à ἴ ισσος,à mais se rapportant au nom de la déesse Ilithyie 
( ἰ ίθ ια),àd esseàdeàl й fa te e t,à o espo da tà àlaàΚu i eà o ai e. Le doublement de 
la voyelle IY serait donc soit la résultante de la racine - ι- (ordonnancement inversé des deux 
o elles à ueà l o à et ou eà dans le nom de la divinité (dans la syllabe finale et non la 

médiane), soit le reliquat de la voyelle - ι- (voir ci-dessus : EI pour E ou I, et inversément) 
sous la forme inverse et inédite -ι -. 

381. PANOFKA 1851, p. 497, n° 25, pl. IV/25. HENKEL 1913, p. 15, n° 93, pl. V [Pl. 56, figg. 379-380]: 
le dédoublement des lettres peut également concerner les consonnes comme en atteste une 
cornaline de Copenhague sur laquelle le nom du possesseur (ou un qualificatif) se présente 
sur deux lignes entre deux épis de blés (type GI2), KA I|CCTOC, ά ισ{σ} ος (littéralement 
« le plus beau »)1179 ; la lettre C est doublée cette fois-ci pour des raisons calligraphiques 
(équilibre de la composition épigraphique constituée de cinq caractères par ligne). Un autre 
exemple, sur un anneau en or du IIIème s. apr. J.-C. dont le motif « héraldique » (deux griffons 
affrontés au-dessusàd u à at e àest chantourné sur un chaton latéral, fait apparaître une 

                                                             
1175 Voir point 2.3.3.4. ci-dessous, §11 : graphie angulaire du « V » latin [U]. 
1176 Voir MARSHALL 1907, p. 106, n° 632. Voir aussi YANGAKI 2009, p. 280, réf. B.3.23. 
1177 Voir LGPN III, A, p. 79. 
1178 Voir COMMELIN 1994, pp. 158-159, et LIMC V, 1, pp. 649-650 ; 2, p. 438 (statuaire). 
1179 Voir IG II2, nos 2199 (ὀ ό α grec originel) et 2239 (translittération en grec du surnom latin Callistus, lui-même, 
conséquemment, de racine étymologique grecque – voir OPEL II, pp. 24-25). 
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formule sur le contour du bijou : VIVAS MI PIA OP{P}TATA, « Vis pour moi, bienveillante 
Optata ! ». Le redoublement de la lettre P, comme précédemment, répond à un souci 
allig aphi ueàouà àlaà olo t àduàg a eu ,àa a tà alàapp i àlaàlo gueu àdeàl i s iptio ,àdeà
o le à u à ideà autou à deà l a eauà afi à ueà laà légende en couvre tout le pourtour. 
Κ appellatio àOptata se retrouve sur un autre anneau en or, légèrement antérieur (Ier-IIème s. 
apr. J.-C.), mais translittérée en grec (O TATA) – voir n° 405 ci-dessous – et à nouveau en lien 
avec une formule galante et augurale – Ὀ ᾶ α1180 ( ήσαις) ο οῖς ἔ σι , « Optata, 
puisses-tu vivre de nombreuses années ». 

382. HENKEL 1913, p. 55, n° 404, fig. 26, pl. XX = KRUG 1995, p. 65, n° 63, pl. 53 [Pl. 86, fig. 589] : 
da sà e tai sà as,à leà dou le e tà d u eà o so eà se tà àmarquer la prononciation de la 
syllabe. Ainsi, sur un anneau en argent du IVème s. apr. J.-C. (début du siècle selon A. Krug), 
figurant une famille de trois personnes dont le buste des parents sont en capita opposita (et 
eluiàdeàl e fa tàe t eàeu àdeu ,à àl i sta àdeàl agateà u a eàdeàVie eà– voir n° 265 ci-dessus 

[Pl. 33, fig. 219]), la légende de type A1C estàp t eàd u eà o so eàpa asiteài t g eàauà
nom propre qui permet de ne pas confondre la prononciation du « X » latin avec celle du khi 
grec : MAXSENTI V-IVAS TVIS F(ELIX), Maxsenti vivas tuis f(elix), « Maxentius, puisses-tu vivre 
heureux pour les tiens ! ». La formule, lié à la représentation de trois personnes (parents et 
enfant), exclut qu ilà s agisseà d u à « a eauà deà fia sà ouà d pou  », mais plutôt de la 
o o atio àd u à ju il  de mariage (ce que souligne la présence des deux colombes 

tenant une couronne, métaphore de la concorde, et qui font office de pivot entre les deux 
parties de la légende – voir n° 193 ci-dessus). 

 
âàdeà a esào asio s,à està l effetà i e seà uiàseàp oduit,à à sa oi à l lisio àd u eà lett eàda sàu eà
s lla eà uià de aità e à o pte à deu .à ‹outefois,à ilà s agità leà plusà sou e tà d appellatio sà pou à
lesquelles les deux orthographes sont attestées épigraphiquement : 
383. WEISS 2007, p. 316, n° 658, pl. 87 [Pl. 56, fig. 381] : en témoigne un nicolo du IIème s. apr. J.-

C., issu de la collection Dressel, sur lequel apparaît une inscription de type I2, entre un épi de 
blé et un caducée (symboles de chance), TVLI pour le gentilice Tullius ou le surnom Tullus. 
Toutefois, en ce qui concerne le nomen gentilicium, les deux graphies sont attestées 
onomastiquement1181.àΚ i s iptio àsa sàleàse o dàL répond donc autant à un souci de gagner 
deàlaàpla eàsu àleàsuppo tàg a à u àu eàt aditio à pig aphi ueàetào o asti ueà pa dueà
du a tàl й pi e. On retrouve cette même particularité pour le gentilice Appius (voir n° 385 
ci-dessous à uiàpeutàs i eàauta tàa e àdeu à« P » que Apius.1182 

 
2.3.3.2.  Absence de lettre initiale ou terminale (amuïssement) 
Au-del àduàph o eàdeàd dou le e tàd u eàlett eàouàdeà du tion à un seul caractère, on dénote 
su àlesàpie esàg a esàdi e sàaut esàpa ti ula is esà pig aphi uesàauà i eauàdeàl a uïsse e tàdesà
lett esà i itialesà ouà te i ales,à deà l i te e sio à deà deu à lett esà ouà deà laà dispositio à i e s eà d u à
caractère.  
 
§1. En p e ie àlieu,à àl i sta àduàph o neàd aspi atio à uiàestàsoitào ult àsoitàpa asit à oi à °à à
ci-dessus), il existe bon nombre de cas pour lesquels les lettres initiales ou finales sont amuïes : 

384. AGDS IV, Hannover, p. 296, n° 1611, pl. 215 [Pl. 56, fig. 382]. HENKEL 1913, p. 40, n° 271, pl. 
XIV :à da sà lesà e e plesà d a uïsse e tà deà laà lett eà i itiale,à ilà s agità e lusi e e tà deà
l aspi atio àdeà e tai esàappellatio sàlati es.àΠousàa io sàd j à ois à eàph o eàsu àu à
a eàduàMus eàd a tàetàd histoire de Genève (fin du IVème s. apr. J.-C.) àl effigieàduàpo teà

Horace, Horatius Flaccus, dont la « didascalie » (type A1B3C) se présentait sous la forme 
ORAT/[I]VS (voir n° 192 ci-dessus) [Pl. 23, fig. 154]. On rencontre la même particularité sur 

                                                             
1180 Voir LGPN III, p. 345 ("imp."). 
1181 Voir OPEL IV, pp. 132-133, « Tullius », et SOLIN, SALOMIES 1994, p. 191, « Tulius = Tullius » ; 414, « Tullus ». 
1182 Voir ibid., p. 18, « Apius = Appius ». 
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un autre portrait, datant de la deuxième moitié du IIème s. apr. J.-C. celui-ci : gravé sur un jaspe 
rouge, un buste barbu est joint, sur le pourtour du registre inférieur (type A2B2C), au gentilice 
ER-EN-NIVS, (H)erennius. Un dernier exemple, un nicolo des IIème-IIIème s. apr. J.-C. serti dans 
u àa eauàe ào àp o e a tàdeàlaà olle tio àdeàl e pe eu àdeàP usseàGuillau eàII,àp se teà
un navire marchant au-dessus duquel apparaît le nom du propriétaire au génitif, ER -CLI 
(type B3C), pour (H)eraclius. 
 

Ceàph o eàdeàl lisio àdeàl aspi atio às opposeà à eluiàdeàso àajout,à o eà estàleà as de la 
o ali eà deà laà olle tio à á.G.à Cappo ià auà otifà d É eà po ta tà so à p eà á hise : sur cette 

dernière, le nom du fils du héros troyen, Ascagne, est symbolisé par les lettres F H pour f(ilius) 
(H)ascanius au lieu de Ascanius (lui-même dérivé du grec Ἀσ ά ιοςà– voir nos 165, 348, note, et point 
1.5.4.2. ci-dessus, §3). 

 
§2. La disparition de la consonne finale est, elle, beaucoup plus répandue sur les pierres gravées, 
presque exclusivement en lien avec des légendes latines ie à u ilà àaitàdesàe e plesà a gi au àe à
grec). Pour les appellations romaines,à estàu eàt aditio à uiàse leà e o te àau àpie esàitali uesàetà
à la dérivation étrusque des terminaisons1183 : 

385. WALTERS 1926, pp. 111-112, n° 956 ; 960, pl. XIV = MORET 1997, p. 115, pl. 97, fig. 180 = 
AMBROSINI 2011, p. 78, n° 10, fig. 122 ; 79-80, n° 5, fig. 126 [Pl. 56, figg. 383-384] : en 
témoignent deux intailles italiques du British Museum do tàu eàp o e a tàd u às a a eà
retaillé) sur lesquelles apparaissent les inscriptions APIE MARIV (type A1) et ΓIΓITV (selon P. 
Zazoff, pour Pipitu)1184, voire ΓIPITV (selon H.B. Walters, qui reconnaît dans la seconde 
consonne un caractère de la même forme que dans APPIVϟ su àl agateàdeàнlo e eà– voir n° 
112 ci-dessus). Dans le premier cas, une agate rubanée des IIIème-IIème s. av. J.-C., la légende 
est en marge de la ep se tatio àd u àgue ie à Œdipe às app ta tà àf appe àdeàso àglai eà
laà “phi à à sesà pieds.à Cetteà s eà està oi sà laà ep odu tio à d u à t peà i o og aphi ueà
pa duàda sàlaàgl pti ueàetàl a tàg e àduàVème s. av. J.-C.à u u eàall go ieàd u àsa ifi e,àd une 

off a deàe à lie àa e à l i s iptio .àй àeffet,à cette intaille,à à l i sta  deà l agateàdeàнlo e eà
(APPIVϟ | ALCE) està aise la le e tà à fo tio à oti eà età o eà d u eà appellatio à auà
vocatif reprenant Ap(p)ie Mario : àl i sta àdeàAPPIVϟ uià estàpasàtranscrit dans sa forme 
archaïque Appios,àl alpha età t us ueà eà o aissa tàpasàleà« O »1185 et "la désinence italique 
étant rendue par un -e en étrusque"1186, le surnom MARIV reprend une appellation italique – 
Mario (ou Marius – voir infra) – joint à la dérivation étrusque en -iu).àBie à ueàl alpha etàsoità
latin, "i due elementi onomastici, che hanno una larga diffusione nel mondo latino e italico, 
sono di origine etrusca"1187. Toutefois, un doute demeure sur la forme apie qui affilie la 
légende,à àl i sta àdeàlaàge eàflo e ti eàdesà“alie s, à l o eàdes formules mixtes. En effet, 
C. De Palma met en relation le terme apie avec le lemme étrusque api/apa dont il serait une 
forme dérivée ; or cette dernière particule – dont le féminin apia se retrouve inclus dans 
l i s iptio àd u eàto eàdeà‹a ui ia1188 englobé dans la forme eitvapia1189 – reprendrait la 

                                                             
1183 Voir AMBROSINI 2011, p. 100. 
1184 Voir ZAZOFF 1968, p. 194, n° 1204. 
1185 Voir TORELLI 1997, p. 243. 
1186 Voir HADAS-LEBEL 2004, p. 64. 
1187 Voir Studi Etruschi, XLVI (1978), p. 532, n° 19 ("Rassegna bibliografica - Sezione IV"). Voir également WEBER 
1977. 
1188 CIE, n° 5525, et DE PALMA 2003, pp. 143-144. 
1189 Voir ibid., p. 144 :àl auteu à ejetteàlaà estitutio à« habituelle » de eitvapia selon laquelle le terme est composé 
de eitva, « bonne », et pia, « pieuse », et signifie conséquemment « vénérable » ; il met davantage en exergue le 
lemme eitva, qui se traduit par « part, moitié », et api/apa, « père » : "eitvapia potrebbe allora avere il significato, 
ricordando il «Tulliola, pars dimidia animae eae»àdiàCi e o e,àdi:à laàpa sàdi idiaàdelàpad e àMa eàMatul a,àalà
quale forse risaliva la costruzione del sepolcro". Le mot eitvapia au aità do ,à da sà leà asà deà l i s iptio à deà
Tarquinia, une valeur pécuniaire. 



246 
 

notion de paternité et signifierait littéralement « celui/celle qui appartient au père », 
f e eà auà adeauà d u à p eà à so à filsà Mario (ou Marius – voir infra) ou, plus 
aise la le e t,àdeàlaàp op i t àpate elleàsu àl i tailleà o eà« armoiries » familiales, 

MARIV e àa a tà l usuf uitàouàe à ta tà leà l gatai e. La gemme ayant potentiellement une 
fonction votive, eu égard au registre figuré allégorique du sacrifice, elle témoigne, par le 
t u he e tàdeàl i s iptio ,àd u à ulteàau àΚa esàfa iliau ,àau àa t esàetàau àd fu ts,à la 
référence paternelle renvoyant de manière allégorique au Lar Familiaris (aussi appelé 
familiae Pater)1190, "père unique, mais idéal d'une race" uià e tesà aà pasà "procréé 
matériellement la race à l'origine en qualité d'ancêtre, mais qui est la raison divine de son 
existence et de sa durée"1191. Κ a gu e tà o phologi ueàdeàAPIE avec un seul « P »à està
cependant pas suffisant pour préférer la lecture de C. De Palma à quelque autre visant à 
définir Apie comme un élément onomastique reprenant Appius/Appios avec la désinence en 
-e étrusque : il est en effet attesté que ce gentilice est orthographié des deux manières (voir 
n° 383 ci-dessus).  Maisà l aspe tà i t essa t,à tout autant que la terminaison en -e, est 
l a se eàdeà« S » dans la finale en -iu (potentiellement pour Marius) ; ce qui est le signe 
d u eà d i atio à sémantique étrusque (Apie pour Appius, Aule pour Aulus, Mario pour 
Marius, Petro pour Petrus)1192. Cette même particularité se présente sur une seconde intaille, 
etta tàe às eàP o th eàfaço a tàl рo e,àsu àla uelleàestài s iteàlaàl ge deàΓIΓITV, 

voire ΓIPITV t peàá .à“elo àΚ.àá osi ià uià ep e dàM.à‹o elli ,àilàs agitàdeàPipitu, un nom 
d origine grecque (Pipitos)1193, qui apparaît sans le « S » final, à la manière étrusque. 
Toutefois, du fait de la différence évidente de forme entre la première consonne et la 
se o de,àl auteu eàesti eà u ilà eàs agitàpasàdeàdeu à« P » et propose une restitution en vipitu 
par analogie aux vipithenes attestés à Orte (gentilice ou nom diacritique). Mais 
l a uïsse e tàdeàlaà o so eàte i aleà e àestàpasà oi sàu eà alit àle i ale. Ilà estàe à
conséquence pas rare, sur les pierres romaines, que cette terminaison soit éludée1194. 

 
Cette particularité survient indépendamment de la nature de la légende (appellation, verbe, 
qualificatif) et porte autant sur la lettre finale « S » que « T »1195, « M » (en lien avec la terminaison 
àl a usatifà– voir n° 429 ci-dessous : DA MI / VITA) ou « X » : 

386. HENKEL 1913, p. 88, n° 942, fig. 46, pl. XXXVI. KRUG 1981, p. 189, n° 81, pl. 77. AGDS III, 
Göttingen, p. 82-83, n° 58, pl. 33 [Pl. 57, figg. 385-386] : à l i sta àdeà laàp teàdeà e eàduà
British Museum qui porte la légende M͡ARIV (voir n° 285 ci-dessus – type B5 [Pl. I, fig. 58]) 
pour Mariu(s) – taitàd j àlaà eàappellatio àsu àl u eàdesàge esàitali uesàdo tà ousà
venons de parler –, certaines appellations ne possèdent pas de lettre terminale. Ainsi sur une 
agate du IVème s. apr. J.-C., conservée au Römisch-Germanisches Museum de Cologne (voir 
Partie III, tableau 1.5.4.2., n° J), le symbole chrétien du poisson est-il accompagné de la 
légende (type B1) TITV | LIB (ou VIB selon F. Henkel)1196 pour Titu(s) lib(ertus) ou Titu(s) Vib(ius 
/-ianus). Sinon, un cognomen, VIVIDV(S), est mentionné sur un anneau en bronze provenant 
de Mayence (transcrit également VIVIDI,à eà uià o fi eà saà atu eà d appellatio 1197. 
‹outefois,à à l i sta àd u eà o ali eàdeàGötti ge àdata tàduà IIème s. apr. J.-C. et portant la 
légende RE|DV (type D2) pour Redu(x)1198, ces termes peuvent être autant considérés comme 
des surnoms que comme des qualificatifs (vividus, « vigoureux, énergique ») ou des 

                                                             
1190 Voir DAGR, III, 2, p. 938. 
1191 Voir ibid., III, 2, p. 939. 
1192 Voir en particulier DE SIMONE 2009, p. 537, n° III/14 (Aule Salini = Aulus Salinius) ; 540, e) -u  (Pêtru, -us = ital. 
Pet ō ; Êtru, -uis = ital. Et(e)ro = lat. ēte us). 
1193 Voir TORELLI 2002, p. 138. 
1194 Voir LE BLANT 1896, p. 9, n. 8. 
1195 Voir ibid., p. 126, n° 327 : LVPV BIBA pour LVPVS VIVAT. 
1196 Voir HENKEL 1913, p. 146, n° 1600, note. 
1197 Voir SOLIN, SALOMIES 1994, p. 424. 
1198 Voir ibid., p. 390. 
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« didascalies ».àD ailleu sàй.н.àΚeàBla t1199 estime que REDV reprend Reduci, "e p essio àd u à
espoir de bon retour sous les auspices de la déesse", à savoir Vénus Victrix représentée sur la 
gemme. Ilà fautà toutefoisà o de à ueà l a se eà duà «àX » terminal de REDVX (comme le 
restitue P. Zazoff, auteur des AGDS III àestà gale e tàsus epti leàd t eàlaà o s ue eàd u eà
e he he,àpa àl a tisa -g a eu ,àd u à uili eàspatialàdeàlaà o positio ,à ha ueàs lla eàseà
et ou a tà da sà lesà uad a tsà i f ieu s,à deà pa tà età d aut eà deà laà ep se tatio à deà laà

divinité ; une lettre supplémentaire aurait ainsi nui à l age e e tà s t i ueàduà th eà
iconographique. 

 
Conséquemment, cette élision peut également être la résultante de considérations purement 
calligraphiques : 
387. LE BLANT 1896, p. 145, n° 409, pl. II : en effet, nous avions déjà mis en exergue le fait que, pour 

desà aiso sàd uili eàdeàlaà o positio ,àu eàlett eà« parasite » pouvait avoir été ajoutée à 
la légende ; ainsi KA I|C{C}TOC (voir n° 381 ci-dessus – type G) s taità uàadjoi tàà un second 
« C »àafi à u ilà àaità i àlett esàpa àlig e.àΚ i e seàestàaussià aià o eàe àattesteàu à asà
similaire (type G) sur une cornaline publiée par E.F. Le Blant :àl appellatio à àestà gale e tà
disposée en deux lignes de cinq caractères chacune, EPAFR|ODITV(S), le « S » final devant 
t eào is.àCetteà e he heàd esth ti ue,à oti eà gale e tàpa àu eà e tai eà o ti ge eà

spatiale (« contrainte de cadre »), avait également induit la légende PR/OP|IT/IV(S) (voir n° 
358 ci-dessus - type CG) à être privée de sa consonne finale, la disposition symétrique « en 
carré »àdeàpa tàetàd aut eàduà egist eà figu à s eà all go i ue à eàpe etta tàpasà u u à
g oupeàdeàplusàdeàdeu à a a t esà àsoitài s it. 

 
Les légendes en grec,àlo s u ellesàso tàt a slitt esàduàlati ,àsont également susceptibles de voir 
leur terminaison amuïe, mais dans une proportion statistique beaucoup plus marginale : 
388. CARNEGIE 1908, I, pp. 36-37, n° C 11, pl. III : on peut citer une sardoine de la collection du 

comte de Southesk, datant des Ier-IIème s. apr. J.-C., sur laquelle est représentée Athéna Pallas. 
Le surnom du propriétaire, Secundius, est translittéré du latin en grec et apparaît sur la 
bordure latérale (type A1C) CЄKOY-N IƱ(N),à ο ί , adjectif comparatif substantivé en 
nom propre. “iàl a se eàdeàlaàlett eàfi aleàestà solu e tàla résultante du manque de place 
à dispositio à su à laà ge e,à o à eà peutà d e l eà e lu eà u ilà s agisseà deà laà olo t à deà
l a tisa -graveur, la forme grammaticale de la troisième déclinaison ne pouvant induireà u u à
nominatif en -ι . Pourtant demeure la possibilité que la légende se rapporte à un datif 
d di atoi eàdeàlaàfo eà ο ῖοςà ο ίῳ) ;à etteàte i aiso à està epe da tàattest eà
su à lesàge es,à à aà o aissa e,à u e à lie àa e à laà fo uleàЄYTYXƱC (voir n° 203 ci-
dessus : A Є AN PINƱΝ ЄYTYXƱC à ouà laà l ge deà i teà g e ue/lati e,à uoi u i p op e, 
V͡EN͡ERIƱ (voir n° 379 ci-dessus). 

 
2.3.3.3.  Interversion et inversion 
U à aut eà ph o eà està gale e tà à l œu eà su à lesà pie esà g a es,à uoi ueà relativement 
a gi ale e t.à Ilà s agità deà l i te e sio àdesà lett esàda sàu eà s lla eàouàdeà l i e sio àduà se sàdeà

lecture, o àpasàdeàtouteàu eàl ge deàouàd u àte eàpa à appo tà àu àaut eà oi à os 300-301 ci-dessus, 
« Types inversés », boustrophédon), maisàd u eàseuleàlett e,à uià o s ue e tàappa aîtàdeà a i eà
rétrograde par rapport aux autres. 
 
§1. En premier lieu, il existe à ma connaissance seulement un camée et cinq asàd i tailles (en comptant 
la calcédoine de Berlin figurant le theàd Othryadês avec légende VI|AI pour vi(ctor)ia – voir n° 339 
ci-dessus [Pl. 48, fig. 324] – etàleàjaspeà ougeà àl effigieàd йs ulapeà– voir n° 355 ci-dessus [Pl. 102, fig. 
711]) – pour lesquelles la légende est alt eàpa àl i te e sio àdeàdeu àlett es (voir également n° 395 
ci-dessous) : 
                                                             
1199 Voir LE BLANT 1896, p. 108, n° 264. 
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389. AGW I, p. 146, n° 460, pl. 76 [Pl. 57, fig. 387] = MEYER 2006, pp. 435-436, n° cat. G 17, pl. 29. 
MASTROCINQUE 2008, p. 141, n° cat. Ro 31, pl. XLII [Pl. K, fig. 76] :ào àpeutà ite àtoutàd a o dà
une cornaline du Kunsthistorisches Museum de Vienne, datant du Ier s. apr. J.-C., mettant en 
s eàlaà‹ h àd á tio he,à einte de la couronne tourelée, et dominant le dieu-fleuve Oronte 
(représenté de manière anthropomorphe) à ses pieds en anodos. Une légende (rétrograde) 
faisant office de « didascalie » est jointe au registre figuré : ANITOX|ЄIA (type D1) pour le 
nom de la cité dont elle est la divinité poliade, Ἀ ιό ια. O à e a ueà ueàl i s iptio àsu ità
une double interversion : toutà d a o dà une inversion du sens de lecture selon un axe 
horizontal (voir n° 304 ci-dessus : SER | TVL). On attendrait, en effet, que la particule finale 
deàl eth i ueàseàliseàe àse o dàetà ueà o s ue ment les caractères soient tournés vers 
l i t ieu à età eu à deà laà pa tieà i itialeà e sà l extérieur ;à o à està e a te e tà leà o t ai eà
comme si, en tournant la gemme de quatre-vingt-di àdeg s,ào àlisaitàdeu àlig esàl u eàau-
dessusàdeàl aut e,àЄIAΝ|ΝANITOX. Ensuite – età està eà uià ousài t esseài ià– l o do a e e tà
desà a a t esàdeàl i s iptio àestàg e àd une permutation entre deux lettres (IT pour TI), ce 
qui nuit d auta tàà la lisibilité de cette « didascalie ».  
Cette particularité se retrouve, quoique de manière moins évidente, sur un jaspe rouge de la 
collection du Museo Nazionale Romano à Rome. Il représente un panier sacré (cista mystica) 
toutà autou à du uelà està i s ità u eà fo uleà d ado atio à t og ade à sousà fo eà deà
« didascalie », MЄΓA| HΝΘЄAΝ |ΝC / I |ΝI IKH (type GB1C) pou à ά àθ ὰ ισι ι ῆ, référence 
à la grande déesse de Pisidie vénérée entre ladite région, la Carie et la Lycie (en particulier 
dans la cité de Cibyra)1200 ; en attestent différentes frappes monétaires du IIème-IIIème s. apr. 
J.-C. sur lesquelles apparaît la légende ΘЄχ ΠIωIΔIKH1201.à“u àlaàge e,àl i s iptio àadopteà
une configuration épigraphique (type GB1C à ueàl o à et ou eàauta tàsu àlesà o aiesà[Pl. 57, 
fig. 390]1202 ueàsu àd aut esàpie esàg a es,àe àpa ti ulie àdeu ài tailles.à‹outàd a o dàsu à
une cornaline des Staatliche Museen de Berlin [Pl. 57, fig. 388]1203 sur laquelle la 
ep se tatio àd u eàVi toi e,àte a tàpal eàetà ou o e,àestàjointe à l eth i ueà t og ade à

AMMA| I / E | NSES, vraisemblablement pour municipes Ammaienses (citoyens), sceau public 
ou commémo atifàdeàlaà it àd Ammaia en Lusitanie (Amméa, Portugal)1204, pour lequel il y a 
gale e tàu eà e he heà a ifesteàd esth ti ueàetàd uili eàdeàlaà o positio àg aleà

autour du thème iconographique central. Un second exemple répond à la même 
contingence : ilà s agità d u à i oloà duà Ier-IIème s. apr. J.-C. conservé au Kunsthistorisches 
Museum de Vienne [Pl. 57, fig. 389]1205. Sur la surface gravée, trois instruments (compas ou 

                                                             
1200 Un autre jaspe rouge, conservé à la Bibliothèque Nationale de Paris, figure un thème iconographique ainsi 
u u eài s iptio àa alogues : outre une représentation du dieu Mên, en pied, portant le pilos, on retrouve la 

cista mystica, corbeille de la déesse de Pisidie, jointe à la « didascalie » ΘЄA, « Déesse », quià s à appo teà
spécifiquement. Voir MASTROCINQUE 2014, p. 154, n° cat. 411. 
1201 Voir LIMC VII, « Thea Pisidike », 1, pp. 909-911. 
1202 Voir BMC/RE, I, Augustus, p. 72, nos 416-423, pls. 9/14-17–10/1 : aureus et denarii frappés par César Auguste 
en 19 av. J.-C. au revers duquel apparaît un bouclier votif placé entre une aigle légionnaire et une enseigne 
militaire. La légende SIGσIS | REωEPTIS / S / P / Q / R / ωδ•↑, Signis Receptis Senatus Populus Que Romanus Clipeus 
Virtutis, « Pour les enseignes reprises au nom du Sénat et du Peuple romain / bouclier votif », commémore le 
retour des enseignes et des prisonniers faits par les Parthes à la bataille de Carrhae en 53 av. J.-C. 
1203 FURTWÄNGLER 1896, p. 271, n° 7281, pl. 54 = PANOFKA 1851, p. 452, n° 77, pl. II/28. 
1204 Voir CIL II, n° 158 : cette forme apparaît sur une dédicace à Lucius Verus retrouvée à Ammaia (Portugal).  Voir 
également GIL MANTAS (V.) « O arco de Aramenha em Castelo de Vide », Humanitas, 62 (2010), p. 326. Th. Panofka 
voit dans la mention Ammaienses leà o àd u eà it àe àM sopota ie ; or cette hypothèse est battue en brèche 
pa àG.à C a i hoà etàM.à рe igà ui,à toutà e à e tio a tà l e iste eà deà laà o ali eà deà Be li ,à ajoute tà à leu à
a gu e tai eà u u eà la peàdata tàentre le milieu du IIème et la première moitié du IIIème s. apr. J.-C., dont le 

daillo à està o àd u eàVictoria, a de plus été mise au jour dans la cité lusitanienne (culte poliade ?). Voir 
CRAVINHO 2010, p. 17. 
1205 Voir AGW III, pp. 140-141, n° 2156, pl. 82 = ZWIERLEIN-DIEHL 2007, p. 429, fig. 592, pl. 124. 



249 
 

pinces, stylet, objet circulaire)1206 encadrent les tria nomina du propriétaire de la gemme 
(rétrograde), C PR|EC/IL|I FV/SC|I, C. Precili Fusci, « (Sceau de) C. Precilius Fuscus »1207. 
Κ age e e tà pig aphi ue,à ie à ueà oi sà a a t isti ueà ueà su à lesà deu à e e plesà
p de ts,à e à està pasà oi sà deà t peà GB1C. Il est par contre évident que l ajout de 
l appellatio às estàfait postérieurement à la confection du registre figuré et que la disposition 
desà a a t esàestà oi sàlaà sulta teàd u eà e he heàd uili eàdeàlaà o positio àg aleà
que de la « contrainte de cadre ». Mais, en définitive,àl aspe tài t essa tàda sà esàe e plesà
di e sà sideàda sà leà hoi àdeà l a tisa -g a eu àd op e àu eà le tu eà t a s e saleà t peàC à
d u eàpa tieàdeàl i s iptio  ; ce qui a pour conséquence, dans le cas du jaspe rouge publié 
par A. Mastrocinque, une interversion malheureuse des deux lettres médianes (C / I pour I / 
C). 

390. VITELLOZZI 2010b, p. 450, n° 559 [Pl. U, fig. 144] = LE BLANT 1896, p. 24, n° 22 : ilà e iste,à à aà
o aissa e,à u u àseulà asàdeàpe utatio àsu à a e, à savoir une agate-cornaline « à 

texte » de la collection Guardabassi à Pérouse (IIIème-IVème s. apr. J.-C.). Sur la base 
quadrangulaire plane, on lit, en deux lignes (type G), BENEΝ|ΝV EL S (sic) pour bene valeas, 
« Puisses-tu bien te porter ! » ("Stammi bene!" est-à-dire littéralement « Porte-toi bien ! »). 
й.н.àΚeàBla tàl a aitài e to i eà aisà alàt a s iteàBENE VAELEAS. 

 
§2. Cetteà o fusio ,à e tesà a gi ale,àestàl u àdesà is uesàpote tielsàdeàlaàg a u eàd u eài s iptio àdeà
manière rétrograde sur la pierreà afi à ueà etteàde i eàappa aisseà àl e d oitàsu àleà oulageàouàleà
s eau .àU eàaut eàe eu à sulta tàd u àeffetà ollat alàdeàlaàg a u eà à e ou sàestàl i e sio àdeàlett es 
(type E).  Elle concerne principalement, quoique marginalement, les lettres E, M, N, P, R et S. La lettre 
P appa aîtà àl e e sà ueàda sàu àseulà asàdo t,àpa àailleu s,àlaà ele tu eà estàpasàassu e :àilàs agità
d u eàh atiteàpu li eàpa àá.àMast o i ueà oi à °à à i-dessus) dont la légende a été restituée 
tantôt par AIAX (donc pas de « P »), tantôt par XAPA. La lettre E,à ua tà àelle,à està gale e tàdispos eà
à e ou sà u àu eàseuleào asio ,à àl i t ieu àd u eàa iatio àe ànexus qui oblige la lettre à être 

rétrograde afi à u a e àlesàdeu àaut esà a a t esàassi il sàilàsoit possible de créer un sigle cohérent 
(voir n° 293 ci-dessus : M | Ǝ͡AC (ou Ǝ͡AL) | METR (type B1GHJ) ou M | Ǝ͡A͡ƆΝ|ΝMETR). La lettre S apparaît 
inversée à seulement deux reprises (à ma connaissance) sur des gemmes : 

391. CADES 1831, Centuria II, p. 112, n° 77 [Pl. 58, fig. 391] :à da sà l une des occurrences, elle 
t oig eàduàt peà essifàйàdeàl i s iptio à oi à °à à i-dessus : NOBILIƧ ,àetàda sàl aut e,à
o eà estàd ailleu sàlaà ajeu eàpa tieàduàte ps le cas, elle souligne le caractère rétrograde 
deà l i s iptio àsu à leàsuppo t.à Ilà s agitàdu moulage de T. Cades d u ào àdeà laà olle tio à
‹ho aldse àsu àle uelàlaà ep se tatio àd u àpal ie àestàfla u e,àda sàleà egist eài f ieu à
gau he,àdeà l i s iptio àMOƧ. En fait, cette légende, qui reprend le nom du propriétaire, 
Som(nius /-nio)1208,àseàlità àl e d oitàsu àlaàpie eàelle-même, SOM. 

392. BOUSSAC 1992, p. 139, n° cat. A  63, pl. 49 [Pl. 58, fig. 392]. WALTERS 1926, p. 141, n° 1241, pl. 
XVIII = RICHTER 1971, pp. 27-28, n° 51, ill. 51 = GUARDUCCI 1967-1978, III, pp. 525-526, fig. 215 
[Pl. 58, fig. 393]: par contre, la lettre Я telleà u elleàappa aîtàsu àu eà tuleàd lie eàpo ta tà
l e p ei teàd u à s eauàp o i ialà o ai à IIème-Ier s. av. J.-C.) est bel et bien inversée par 
appo tàauà esteàdeàl i s iptio ,àCAЯ d ap sàM.-F. Boussac), qui reprend une appellation 

latine (par exemple, Caridius ou Carvilius)1209. Toutefois, cette lettre prise pour un « R » 
inversé [Я] peut aussi être un omega ouvert comme on en trouve sur certaines pierres 
archaïques1210 ou impériales (notamment une sardoine du British Museum, du IIème s. apr. J.-

                                                             
1206 Voir GUIRAUD 1996, pp. 172-173 ("Zeichenutensilien" pour E. Zwierlein-Diehl). 
1207 Voir SOLIN, SALOMIES 1994, p. 149, « Precilius » ; 336, « Fuscus ». 
1208 Voir ibid., p. 174, « Somnius » ; 405, « Somnio ». 
1209 Comme un légat de Grèce en 171 av. J.-C., Sp. Carvinius (Tite-Live, Histoire romaine, XLII, 36, 4-5). Voir 
BROUGHTON 1951-1986, I, p. 418. 
1210 Voir BOARDMAN 1970, p. 144 ; 182, n° 315, ill. 315 (voir n° 61 ci-dessus) [Pl. 6, fig. 37]) : MAN P N|A  (milieu 
VIème s. av. J.-C.) ; 157, n° 441 : HP (deuxième moitié du VIème s. av. J.-C.). 
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C., représentant une assemblée de dieux et la « didascalie », de type JG, EKK H IAΝ|ΝΘE NΝ|Ν
ENΝO |YM  – O |YN  d ap sàр.B.àWalte s –, ἐ σίαàθ ῶ àἐ àὈ ῳ) ; toutefois, cette 
forme d omega est toujours en lien avec un sigma et non un « C »,à eà uià alideàl h poth seà
d u àЯ. 

393. BERRY 1968, p. 53, n° 95 [Pl. 58, fig. 394] : la lettre « N », elle, est plus couramment inscrite 
de façon inversée [И] mais sans que cela atteigne des proportions exceptionnelles. Ce 
particularisme épigraphique est attesté, à ma connaissance, sur quatre gemmes. Tout 
d a o dàsu àleà i oloàdeàыasselàduàIIème s. av. J.-C. (voir n° 140 ci-dessus : C•ИIG) pour lequel le 
type E agit soit sur la lettre inversée, soit sur le sens de lecture sur le cachet (lisible de droite 
à gauche) ; ensuite sur le plasma de La Haye (Ier s. av. J.-C.), sur lequel la légende fragmentaire 
inclut un caractère inversé (voir n° 204 ci-dessus – COИ[–]IO VITA), ainsi que sur la sardoine 
« à texte » du British Museum (époque impériale) portant la légende en trois lignes (type GE), 
KOPI K|Ʊ ƱPO|И (voir n° 202 ci-dessus). Un quatrième exemple peut être cité, qui s a o deà
gale e t,à à l i sta àdeà laà ge eàdeà Κaàрa e,à a e àu àpo t ait :à ilà s agità d u eà o ali eà
u fi eàdeàlaà olle tio àB.ζ.àBe à ep se ta tàleà usteàd u eàpat i ie eà o ai eà leàt peà
deàsaà oiffu e,à esse la tàau àt pesà o tai esà àl effigieàdeàl i p at i eàнausti e,àlaàpla eà
dans la seconde moitié du IIème s. apr. J.-C.) portant un nom théophore, ИIKHC, ι ῆς1211 (type 
A2E). 

 
Un dernier cas de lettre inversée peut être mentionné, mais dont la particularité épigraphique est 
i solite.àIlà eàs agitàplusàd u à a a t eà etou àho izo tale e tà E en Ǝ, N en И, S en Ƨ ou encore 
R en Я ,à aisàd u àpi ote e tàdeà eàde ie à à uat e-vingt-dix degrés :àai si,à o eà ousàl a io sà
déjà vu à deux autres reprises sur les pierres gravées e àl o u e eàsu àu eà o ali eàdeàMu i hà
– voir n° 137 ci-dessus – ainsi que pour un jaspe rouge du Norfolk – voir n° 132 ci-dessus) pour 
laquelle le Z équivalait à un N (EYXIZ pour EYXIN, respectivement [I?]-C-E|ИΝpour ICEN ou CEN), le 
caractère est dispos àselo àu àpla àdeàle tu eàdiff e tàduà esteàdeàl i s iptio  : 
394. STAMPOLIDIS 1992, p. 112, n° cat. M28 (364), pl. XX/15 [Pl. 58, fig. 395] : on retrouve cette 

particularité sur une crétule délienne représentant Éros accompagné du papillon (allégorie 
deà Ps h à età laà fo uleà d appelà auà sou e i àMEMNHM[O] (type B2EH), pour MEMNH [O], 
έ σο1212, « Souviens-toi (de moi) ! ». Comme précédemment, la nasale, M en 

l o u e e, reprend un caractère différent, un sigma, qui a pivoté sur la droite. 
 
Toutefois, selon M. Mayer-Oli ,àl i e sio àd u eàlett eàdeàlaàl ge deà aàdeàpai àa e àsaàfo tio à
d anulus signatorum : ce particularisme épigraphique a à dessein de permettre au propriétaire de 
la gemme de se reconnaître dans celle-ci, peu importe ce que la pierre gravée a à dire. Le subterfuge 
deàl i e sio àd u à a a t eàse aitàdo à ouluàetà o àa ide tel. 

 
§3. On retrouve sur une seule pierre une inscription combinant une interversion de lettres au 
pivotement à quatre-vingt-di àdeg àd u à a a t e : 

395. RICHTER 1956, p. 64, n° 253, pl. XXXVII = MASTROCINQUE 2003, p. 182, n° 50 [Pl. 58, fig. 398] = 
VEYMIERS 2009, p. 358, n° VI.DA 5, pl. 65 :àilàs agitàd u eài tailleàe à o ali eàduàMetropolitan 
Museum of Art (New-York), datant du Ier-IIème s. apr. J.-C., mais dontàl authe ti it àestà iseà
en doute par R. Veymiers (G.M.A. Richter reconnaît elle-même que le type iconographique 
est typique du IVème s. av. J.-C.àalo sà ueàl i s iptio àestài p iale  ; il existe par ailleurs une 
opieàe àp teàdeà e eàissueàdeàl a ie ne collection du baron Stosch (ibid., pl. 65, n° VI.DA 

5b). Le registre figuré représente Sérapis, debout, avec à ses pieds Cerbère tricéphale et est 

                                                             
1211 Voir IG II2, n° 5441, et LGPN I, p. 332 ; III, A, p. 320 ; V, A, p. 334. 
1212 Attesté à plusieurs reprises sur les crétules déliennes : voir PLANTZOS 1999, p. 109, n. 3. La forme verbale 
έ σο o sisteà e à l i p atifà pa faità ème personne du singulier deà ι ήσ ο αιà (moyen), « se souvenir » 
i di atifàpa faità έ αι . Voir Aristophane, Lysistrata, 931-932 :à … àMέ σό ·à ήà ΄àἐ α α ήσῃςà ὰ ὶ 
ῶ à ια α ῶ . 



251 
 

e tou àdeàl logeàE-IC ZEYC•C|PA|A ICΝ(type D1EG) pour lequel la lettre E initiale est tournée 
e sàl i t ieu à pi ote e t àetàlesàdeu àlett esàPA (pour AP – CAPA IC) interverties. 

 
Pour terminer – et en demeurant dans la thématique de Sérapis –, on peut citer un cas particulier 
d i s iptio à t og adeàdo tàlaà estitution est sujette à caution : 
396. MASTROCINQUE 2008, p. 41, n° cat. Fi 20, pl. IX [Pl. K, fig. 78] : sur la pierre elle-même, un nicolo 

du Museo Archeologico Nazionale deàнlo e e,àtoutesàlesàlett esàso tà àl e d oità àl e eptio à
des « N » si on lit la légende en type A2C lesàlett esàtou esà e sàl i t ieu ,àE EИΝ/ΝBOИ 
autou à d u eà ep se tatio à deà “ apis,à de outà età oiff à duà kalathos, tenant une corne 
d a o da eàetàu eà ou o eàdeàlau ie .àá.àMast o i ueà à oitàl a iatio àd u eàp i e, 
pour laquelle la lettre И serait en fait un H, et retranscrirait E EH / BOH, ἑ έ σο àβοήθι,à« Aie 
pitié, viens-moi en aide ! » ; il est vrai que ces deux expressions se retrouvent sur les 
amulettes – ota e tàsu àlaàfa eàáàd u eà al doi eàduàBritish Museum (IIème s. apr. J.-C.) 
dont la légende de type GD1H (!) se transcrit BO|HΘ|EIΝ/ΝM|O|IΝ|ΝΘ|E|O  [Pl. 59, fig. 403]1213 – ou 
les talismans (voir n° 234 ci-dessus : KYPI Ν NЄMЄCIΝ Є ЄHCON) et pas seulement sur les 
gemmes paléochrétiennes et byzantines1214. Il est vrai que, toutefois, la relecture à appliquer 
à cette « didascalie »àestàd à oi àu àajout sulta tàd u eài te p tatio àe o eàduà egist eà
figuré : déjà E.F. Le Blant1215,àe à ita tà etteàpie eàd ap sàá.н.àGo ià ep isàpa à“.à‘ei a h1216 
[Pl. 58, fig. 399], en avait déduit que le personnage était en fait un Bonus Eventus dont 
l i s iptio à t og adeà– à lire selon le type A1C – p isaità l ide tit ,àBON / EVEN. Il faut 
signaler d ailleu sà ueàlaà o eàd a o da eàetàlaà ou o eà eàso tàpasàlesàatt i uts usuels 
de Sérapis, et que le modius,à eàs ilà o poseàha ituelle e tàleàkalathos duàdieu,à e àestà
pas pour autant un emblème qui lui est propre : "symbole de la fertilité et des richesses de la 
terre, familier du reste aux Grecs, qui le donnaient à la plupart de leurs antiques divinités sous 
un point de vue agraire ou tellurique"1217. 
 

Il ne faut cependant pas exclure totalement une autre raison pour laquelle Sérapis serait déterminé 
par la formule Bonus Eventus, à savoir le phénomène de syncrétisme, très en vogue à partir du 
Haut-й pi eàe à eà uià o e eàl assi ilatio àdesàdi i it sà g ptie esàauàpa th o àg o-romain, 
notamment sur les pierres gravées1218. En atteste une autre série de gemmes, figurant autant 
“ apisà u Isis et sur lesquelles la légende se réfère, de près ou de loin, à Hermès : 
397. RICHTER 1956, pp. 64-65, n° 254, pl. XXXVIII = VEYMIERS 2009, p. 282, n° II.AA 11, pl. 32 [Pl. 59, 

fig. 400]. HENIG 1975, p. 35, n° 122, pl. 8 = VEYMIERS 2009, p. 296, n° III.C 11, pl. 38 [Pl. 59, fig. 
401] : tout d a o d,àsu àu eài tailleàe à o ali eàdeàlaà olle tio àΚe isà Corpus Christi College, 
Cambridge) datant du IIIème s. apr. J.-C., Sérapis se tient debout, son corps de face, mais sa 
tête portant le kalathos de profil ; il est vêtu d'un himation et derrière lui se trouve un grand 
sceptre transversal. Da sàleà ha pà t peàá ,àl i s iptio àЄPMH, Ἑ ῆ. Le bras que la divinité 
lève en guise de salutation souligne la déclinaison au vocatif de la légende :à ilàs agitàd u eà
imploration à Hermès (même si la légende semble avoir été ajoutée à postériori). Notons que 
la tentation est grande de lire un « C » final derrière la divinité (pour ЄPMH/C, nominatif qui 
agirait comme une « didascalie »),à aisàilàs agitàplut tàd u àse pe tàe oul àautou àdeàso à

                                                             
1213 Voir MICHEL 2001, pp. 19-20, n° 31, pl. 5 :à )eusà t a t,à deà p ofil,à a e à l aigleà à sesà pieds,à e tou à desà
a a t esàdeà l i s iptio àai sià ueàdeàsig esàast au à uiàsoulig eà leà a a t eà os i ueàdeà laàdi inité). Voir 

NEVEROV 1976b, pp. 54-55. 
1214 Voir NEVEROV 1988, pp. 149-150, n° 396 : camée « à texte » du IVème s. apr. J.-C. portant en deux lignes la 
prière MIXAH Ν|ΝBOHΘI, traduit « Michaël, de grâce ! »àpa àO.àΠe e o à[ х л,àпо лу !].à 
1215 Voir LE BLANT 1896, p. 109, n° 273, n. 1. 
1216 Voir REINACH 1895, p. 52, n° II/15, 2, pl. 51 : "O .àG ieàdeàl a o da e.àI s iptio  : Bon(us) Even(tus)". 
1217 Voir GUIGNIAUT 1828, p. 17, n. 2 : "Winckelmann veut que le modius ait toujours appartenu à Pluton aussi bien 
u à“ apis,à … àO àsaitàaujou d huià ueàsu àlesà o u e sà o -seulement (sic) Pluton mais Jupiter lui-même, 

Ju o ,àC s,àBa hus,àHe sàouàMe u e,àlaàDia eài fe aleàetà elleàd Eph seàet .,à eçoi e tàleà odius". 
1218 Voir NEVEROV 1976b, p. 54. 
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bras (selon R. Veymiers). On retrouve une composition iconographique similaire, jointe à 
l i s iptio àЄPMH sur une intaille en jaspe rouge conservée au Metropolitan Museum of Art 
à New-York, datant du Ier s. apr. J.-C. : cette fois-ci, Sérapis est représenté assis sur un trône, 
deàfa e,àa e àCe eà àsesàpieds.àâàl i sta àdeàlaà o ali eàduà eà us eà oi à °à à i-
dessus), le dieu est assimilé à Pluton. Ces deux pierres gravées, au travers de leur registre 
figuré et de leur légende, soulignent le phéno eà deà s tis eà e à œu eà du a tà
l й pi e,àe àlie à ota e tàa e àlesàdi i it sà g ptie es.à“ià“ apis-Pluton, du fait de sa 
fo tio à hto ie e,à peutà t eà assi il à à laà e tuà ps hopo peà d рe s (syncrétisme 
Hermès-Thot-Anubis),à ilà està ueà a e e t attesté que Sérapis soit de fait identifié au 
Mercure romain : seule une applique en bronze du Musée archéologique de Sabratha [Pl. 59, 
fig. 402], représentant le buste "d u à“ apis-Mercure ayant sur la tête un modius et deux 
ailerons et tenant dans la main gauche un caducée"1219, atteste de cette fusion 
iconographique lesà ultesàa ti ues,àd ailleu s,à e de tàt oig ageàdeàlaàfo tio àp ote t i eà
mercurienne des voyageurs, des marins et des marchands octroyée à Sérapis et Isis1220). 
Conséquemment, dans le premier cas, la formule au vocatif est vraisemblablement adressée 
àlaàdi i it àouàattesteàd u eàfo uleàd di atoi eàauàdatif,àἙ ῇ. Par contre, dans le second 
as,àl adjo tio à àЄPMH d u eàse o deài s iptio à t peàá C), CIPN, ajoute à la confusion : 
deàl a isàde certains (G.M.A Richter, R. Veymiers), il faut y lire le nom du propriétaire, Ἑ ῆ ς , 
adjoint à l eth i ue,à ι ί ςà ῆσοι, « Hermès, des îles Sirnides » ;à pou à d aut esà й.н.à Κeà
Blant, C.W. King)1221, ЄPMHC, au nominatif, est adjoint à trois lettres, "initials of some then 
well-known adress to that god.àO àifà e el àaàp i ateàsig atu eà … àtheài itialsà efe sàtoàhisà
business", sans doute une épiclèse toponymique non-attestée, un qualificatif ou un ὄ ο αà
contracté (IPN pour Ἱ ό ,à« le lieu Sacré », à savoir le trône de la divinité, ou Ἱέ ,àрi o ). 
Quoi u ilàe àsoit,àlaàfo eàappa e teàauà o atifà ouàauàdatif àdeàЄPMH laisse penser que nous 
a o sàl à à ou eauàaffai eà àu eàfo uleàd di atoi e.àMaisàl h poth seàdeà oi àda s ces noms 
propres des appellations en lien avec le porteur est également motivée par le fait que 
"certains noms théophores inspirés du panthéon gréco-romain ont pu, dans certaines 
circonstances et en fonction du syncrétisme, dénommer des dévots",à ota e tà eu àd Isis, 
"remarque [qui] vaut pour certains noms dérivés du dieu Hermès"1222. Peut-être en est-il de 
même d u eà i s iptio à e à a geà deà Fortuna sur une cornaline du IIème s. apr. J.-C. du 
Kunsthistorisches Museum de Vienne [Pl. 107, fig. 746]1223 :à deà pa tà età d aut eà de la 
personnification (type D1C) apparaissent les lettres ЄP|M, sans doute autant pour des duo 
nomina que pour une appellation simple abrégée (Ἑ ῆς). 
 

Cetteà o e io àe t eà leà o àрe sàetà Isisà estàd ailleu sàe e plifi e,à out eà l h liot opeàdeà laà
collection Guardabassi (voir n° 344 ci-dessus) par trois gemmes supplémentaires : 

                                                             
1219 Voir CAPUTO 1977, p. 121, fig. 4, et TRAN TAM TINH 1983, p. 265, n° VI 10, référence. 
1220 Voir BRICAULT 2006, pp. 155-167 : "Bien souvent, Sarapis rejoint sa parèdre [Isis] dans le sanctuaire qui lui est 
o sa ,àetàe se leàilsàjouisse tàdeàl ado atio àdeàleu s fidèles, dont une bonne partie sont vraisemblablement 
àl o igi eàdesà a i sàetàdesà a ha ds" (p. 157).àй àout e,àsu àu eàe p ei teàdeàge eàduàMus eàdeàl й itageà

à Saint-Pétersbourg (ibid., p. 162, fig. 71) apparaît la triade Isis-Sérapis-Mercure sur un navire : "[l]a présence 
d Hermès,àp ote teu àdesà o ageu s,à estàpasàsu p e a te dans une composition renvoyant au rôle maritime du 
couple isiaque". 
1221 Voir LE BLANT 1896, p. 184, n° 629, et KING 1887, p. 439, n° 5, pl. E.  
1222 Voir MALAISE a,àp.à .àáttestatio àd u eàd di a eàd di eà gale e tà à“ apis,àu eài s iptio à hodie eà
de la fin du IIème s. av. J.-C. (voire Ier s. av. J.-C. – IG XIV, n° 742) dont le nom du dédicant est de racine étymologique 
mercurienne, Ἑ ί ς : EPεIχΣ χΘχσχΓOPA (sic) | ΣτΛEYΣ EKχTχI | ΣχP[χ]ΠIΔI ↓χPIΣTHPIτσ | ΣΩΘEIΣ EΓ εEΓχΛτY 
|| KIσΔYστY et a s iptio à o ig eàe à ά à ι ύ àda sàBRICAULT 2005, pp. 387-388, réf. n° 204/0218), 
« рe ias,àfilsàd átha ago as,àdeà“oloi,à àр ate,à à“ apis,àe à a ueàdeà e o aissa e,àpou àa oi à t àsau à
de grands périls ». Voir BRICAULT 2006, p. 155, n. 1. 
1223 AGW II, p. 213, n° 1537, pl. 153. 
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398. AGW I, p. 144, n° 453, pl. 75 [Pl. 59, fig. 404]. MASTROCINQUE 2003, pp. 176-177, n° 43  = PHILIPP 
1986, p. 63, n° 73, pl. 17 [Pl. 59, fig. 405] = KIRCHER 1653, pp. 467-468, fig. 30 [Pl. 59, fig. 406] 
: la fonction invocatoire à la divinité est cette fois-ci beaucoup plus prononcée sur une 
cornaline de la fin du Ier s. av. J.-C. et du début du Ier s. apr. J.-C. conservée au Kunsthistorisches 
Museum de Vienne. Le registre figuré met en scène Isis Pelagia, reconnaissable à la couronne 
uiàlaà oiffeàetàauàfaità u elleàtie tàu eà oile.àDe i eàelle apparaît un petit Harpocrate tenant 

u eà o eàd a o da e et, sous la ligne de sol (type H), une inscription, ERMEI, translittérée 
du grec en latin tout en ayant gardé le particularisme du iota de la déclinaison génitive1224. 
Cette dernière, à la lumière de ce que nous venons de voir, reprend moins une appellation 
abrégée (par exemple Ἑ ί ς1225 ou le surnom Hermeius1226 avec lisio àdeàl aspi atio à– voir 
n° 384 ci-dessus à u u eà fo uleà d di atoi e eà u a a eà Κ.à B i ault 1227. Cette Isis 
« marine » est affiliée à Hermès par le truchement de leur rôle commun de protection des 
o ageu sà d ailleu s,àda sà e tai sà as,à elleàpo te également le pétase mercurien)1228. La 

forme ERMEI reprend la forme translittérée du datif Ἑ ῖ, que E. Zwierlein-Diehl transcrit 
conséquemment "dem (Schutz des) Hermes (anvertraut)", « Confié à la protection 
d рe s ! ». Cette forme sans eta (Ἑ ῇ, que l o àt ou eàleàplusàsou e tàsu àlesài s iptio sà
funéraires1229) est attestée épigraphiquement à différentes reprises1230, notamment sur un 
décret d'Érétrie (fin du IIème s. av. J.-C.)1231.àCetteàl ge deàs i s itàdo àda sàlaà o ti uit àdesà
ge esà àl effigieàdeà“érapis associé à Hermès (soit le dieu, soit un individu portant un nom 
th opho e .àΚeàt peàdeàl IsisàPelagia est repris, avec une inscription problématique, sur une 
cornaline conservée au Département égyptien des Staatliche Museen de Berlin-
Charlottenbourg, datée du Ier s. apr. J.-C. (anciennement collection Stosch)1232. Le motif est 
ide tifi àpa àM.àPhilippà auta tà u a a tàluiàpa àΘ.Θ.àWinckelmann, E.H. Tölken et G. Lafaye)1233 
àl IsisàPharia deàPha os,à pi l seà u ilàfautàga de ,àselo àL. Bricault, plus particulièrement 
pou àl Isisàale a d i e,àp ote t i eàdeàlaàflotteàf u e tai eà uiàt a spo teàleà l àd Ég pteàe à
Italie)1234,àalo sà ueàlaàdi i it à està ep se t eà ueàte a tàso àp op eà a teauàe àguiseàdeà
voile, sans la moindre symbolique rappelant un phare comme sur certaines monnaies1235. Or, 
su àl esta peà u e àdo eàá.àMast o i ueàd ap sàá.àыi he à ilàs agi aitàdeàlaàfa eàBàd u à

                                                             
1224 Voir n° 246 ci-dessus. 
1225 Voir LGPN I, p. 164 ; II, pp. 156-157 ; III, A, p. 152. 
1226 Voir IG II2, n° 3669 = SEG 33 (1983), n° 187 : décret e àl ho eu àdeàP. Herennius Dexippus Hermeius, en grec 
(  [Ἑ έ ιο  | έ ι ο  Ἕ ] ιο ). 
1227 Voir BRICAULT 2006, p. 61, fig. 22a, n. 26 : "“ousà laà lig eà d e e gue,àu eàd dicace à Hermès : Ἑ ῖ". Voir 
également BRICAULT 2005, p. 215, réf. n° 202/0156 :à a gleà sup ieu à d oità d u eà aseà e à a eà po ta tà laà
mention fragmentaire [--- (?)] EPMEI | ---E, « […]à àрe sà[…],àsa sàdouteàu eàd di a eà àá u is-Hermès selon 
l auteu . 
1228 Voir PAGE GASSER 2001, p. 77. 
1229 áttest àd j à àl po ueàhell isti ue,à ota e tàsu àlesàpie esàto ales,à o eàe àt oig eàleà as-relief 
d u eàs pultu eà a do ie eàpo ta tàl appelàidios ati ueàEPMHIΝXΘONI I. Voir PALAGIA 2009, WREDE 1986, 
pp. 44-48, et AVAGANIOU 2002. 
1230 Voir IG II2, nos 2981-2985 (entre 160/159 et 105/4 av. J.-C.). 
1231 IG XII, 9, n° 234, ll. 14-16 : ἔθ à ὲ αὶ ο ί ο ςà ίο ας·àσ έ ιà ὲ αὶ θ σία à αθ'àἕ ασ ο à ό ι ο à
ῶιàἙ ῖ· 

1232 Voir WINCKELMANN 1760, p. 16, n° 62 : "Cornaline. Isis Pharia tenant des deux mains une voile de vaisseau". 
1233 Voir ibidem. Voir également TÖLKEN 1835, p. 16, n° 38, et LAFAYE 1884, p. 309, n° 150. 
1234 Voir BRICAULT 2006, pp. 106- .àPh.àB u eauà aàpasàu àa isàaussiàt a h àsu àl att i utio àdeàl pi l seàPharia 
ou Pelagia à un motif iconographique bien précis ;àilàleu àp f eàleà ualifi atifàd Isisà« à la voile ». Voir BRUNEAU 
1974, pp. 349-352. 
1235 Voir RIC III, Marcus Aurelius, p. 351, n° 1726 (161-175 apr. J.-C.), et MALAISE 1972b, p. 241, n° 447b, pl. 27b : 
as (?) représentant au revers Isis Pharia marchant à droite, son voile flottant au-dessus de sa tête et tenant un 
sistre ; derrière, un phare ; devant, un vaisseau avec sa voile déployée. Voir aussi BRUNEAU 1974, pp. 350-351, fig. 
11. 
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usteàd IsisàMemphitis)1236, la déesse tient non seulement la voile, mais également un sistre ; 
par ailleurs, une lettre, H, apparaît au-dessusàdeàl a a tàd u à a i eàsu àle uelàIsisàagità o eà
figu eàdeàp oue.àCeà a a t eà appa aîtàpa ado ale e tàpasàsu àlaàge eàpubliée par M. 
Philipp,à ià da a tageà l att i utà sa à duà sistrum.à ‹outefois,à eà sià elleà està
u h poth ti ueàouàleàf uitàd u eà o fusio à e o ta tàauàXVIIème siècle (seul A. Kircher y fait 

référence et, dans une seconde de ses publications, postérieure, le H est mentionné mais 
appa aîtàplusàsu àl illust atio à[Pl. 59, fig. 407])1237, cette initiale peut être assimilée, comme 

précédemment et corrélativement à la cornaline de Berlin-Charlottenbourg, à une 
appellation (voir n° 235 ci-dessus) ou une invocation latine dérivée duà o àd рe s (Herme 
ou Herma au vocatif interpellatif, Hermae au datif dédicatoire)1238. Le lien entre Isis et 
Hermès est également de mise sur une magnétite à deux faces de la collection 
Guardabassi1239 :àsu àlaàfa eàáàappa aîtàu eà ep se tatio àd Isisà ouàdeàΠ sis ,àalo sà ueà
sur la face B se déchiffre l i s iptio àЄPMHC qui, selon P. Vitellozzi, par le truchement de la 
dynamis magica, "può certamente riferirsi alla divinità". 
 

2.3.3.4. нo esàdiff e tesàd u eà eàlett eàetài di eàdeàdatatio  
En parallèle aux altérations diverses de lettres, il existe diverses inscriptions sur pierre gravée dont la 
estitutio ,àda sàleà asàd a iatio s,àestà e dueàdiffi ileàpa àleàfaità u u eà eàlett eàposs deàu eà

graphie différente dans la même légende.  
 

S 
 
§1. Ilàs agitàp i ipale e tàdeàlaàlett eà« S » qui, sur les ajouts épigraphiques en latin ou en grec, peut 
s i eàsoitàC, soit S, soit , voire ϟ (voir §17 ci-dessous) : 

399. FURTWÄNGLER 1900, II, p. 125, n° 16, pl. XXV = MARTINI  1971, p. 109 ; 145, n° cat. 164, pl. 32, 
fig. 2 [Pl. 60, fig. 408] : ilàe isteàt oisàe e plesàd appellatio àlati e,à o te a tàu àS, mais dont 
la terminaison en -us s itàVC – la forme lunée du sigma final étant sans doute directement 
inspirée de la minuscule grecque « ς » usitée en fin de mot. ‹outàd a o dà leà jaspeà ougeà
trouvé à la Via Alessandrina (IIème s. apr. J.-C. ,àpo ta tàl i s iptio àSARIVC ou SARTVC (voir 
n° 181 ci-dessus) [Pl. F, fig. 36] ui,à à l i sta àd u eàsa doi e publiée par E.F. Le Blant sur 
la uelleàfigu eàu eàfo uleàd appel au souvenir abrégée, SILVC MEMENT(O)1240, reprend une 
appellation soit complète (respectivement le gentilice Sarius1241 et le surnom Silus1242), soit 
abrégée (si Sariucus ou Sartucus eàso tàpasàattest s,àilà e àestàpasàdeà eàdu gentilice 
Silucius1243). Les deux i s iptio sà so tà do à sus epti lesà deà ep e d eà l a iatio à
pote tielleà d u à ge tili eà ouà d u à su o à plusà d elopp . Cette seconde hypothèse est 
ta eà pa à laà l ge deà d u eà i tailleà itali ueà duà Ier s. av. J.-C., issue de la collection du 

Fitzwilliam Museum de Cambridge, sur laquelle laà ep se tatio àd u àa tisa -forgeron est 
jointe à la légende VINDALVC / O/N/E|IS, (type A2CJ .à“elo àá.àнu t ä gle ,à ilà s agitàdeàduo 
nomina ilà estitueàl i s iptio àVINDALVC•ONEIS),àalo sà eà u au u eàdesàpa tiesà est 
attestée en tant que dénomination de souche italique ; à oi sà u elleà eàf tàt a slitt eà
du grec – Oneis(–) d i a tàd Ὀ σίς1244, la double voyelle -ei- e plaça tàl eta grec ; ce qui 

                                                             
1236 Voir KIRCHER 1653, p. 468, n° 30 : "Isin Memphiticam continet, et quae litera H signatur sequens, Isidem bari 
vectam ;à … ". 
1237 Voir KIRCHER 1665, p. 207, fig. 29. 
1238 Pour cette déclinaison, voir http://www.dicolatin.com/XY/LAK/0/HERMES/index.htm.  
1239 VITELLOZZI 2010a, pp. 122-124, n° A53 [pl. coul.]. 
1240 Voir LE BLANT 1896, p. 44, n° 114. 
1241 Voir SOLIN, SALOMIES 1994, p. 162, et OPEL IV, p. 49, « Sarius ». 
1242 Voir ibid., p. 83, « Silus », et SOLIN, SALOMIES 1994, p. 403. 
1243 Voir AE, 1985, n° 414 : C(aius) Silucius M(arci) f(ilius) | Secundus | IIIIuir sibi et | M(arco) Silucio M(arci) f(ilio) 
| Metello patri, | Tilloniae Cn(aei) f(iliae) | Alebinnae matri | t(estamento) f(ieri) i(ussit). 
1244 Voir LGPN III, A, p. 244 (Campanie). 

http://www.dicolatin.com/XY/LAK/0/HERMES/index.htm
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estàpasàleà asàdeàVindalus, non-attesté en grec même avec la translitération du V par un 
digamma ouàlaàdiphto gueà ὐ-.à“elo àtouteà aise la e,àl i s iptio à eà ep e dà u u à
seul terme, à savoir Vindaluconis, g itifàd u à o à elte,àVindaluco, proposé par A. Degrassi 
(CIL I2, n° à à pa ti à d u eà i s iptio à d áugstà Augusta Raurica) portant la mention 
Blandus Vindalucon(is)1245. 

 
Cetteàpa ti ula it ,à uià leàl utilisatio àdeàdeu àg aphiesàdiff e tesàpou àu à eà a a t eàauà
sei àd u eàl ge deàu ifo eàouàsu àu eà eàpierre, se retrouve également en grec et dans le cas 
de la voyelle « E ».à йlleà d ouleà soità d u eà e eu à deà g a u e,à d u eà i atte tio à deà laà pa tà duà
« lapicide »,à soità d u à a ueà deà oh sio à i te eà deà l i s iptio à isa tà à soulig e à laà atu eà
particuliè eàd u àte e pa à appo tà àu àaut eà o àp op eàouàdiff e eàdeà atu eàdeàl i s iptio ,à
soitàestàlaà sulta teàd u àd alageà h o ologi ueàe t eàl i isio àd u à otàpa à appo tà àu àaut e : 
400. MASTROCINQUE 2008, p. 117, n° cat. Pe 32, pl. XXXIV [Pl. 60, fig. 409]. MIDDLETON 1892, C, pp. 

80-81, n° 20 = HENIG 1975, p. 58, n° 242, pl. 14 [Pl. 60, fig. 410]. VITELLOZZI 2010a, p. 69, n° 
G28 [Pl. Q, fig. 122] : en atteste déjà la cornaline du Metropolitan Museum (voir n° 167 ci-
dessus) pour laquelle le registre figuré mettant en scène deux έσ à taitàjoi tàau nom 
du propriétaire, IONYCIOY t peàá ,àai sià ueàd u àeth i ue,à MYP, en exergue (type H), 
qui se rapporte moins au propriétaire de la gemme (Dionysiosà deà “ e à u à u eà
« didascalie »às appli ua tàau àdeu àdi i it sàpoliadesàfigu esàsu àlaàsu fa eàdeàlaàge e.à
La différence de rendu des deux sigmas ( Νde MYP, respectivement C de IONYCIOY) induit 
p o a le e tàu àd alageà h o ologi ueàe t eàl i isio àdeàlaà« didascalie » sous la ligne de 
solà età l appositio à duà o à duà p op i tai eà da sà leà egist eà dia à p iph i ueà deà laà
composition iconographique ;à à oi sà u elleà eàse eà àsoulig e àla différence de fonction 
deà ha ueàpa tieàdeà laà l ge deà o àduàpossesseu àauàg itifàd appa te a e,à joi tà àu à
complément au registre figuré). Cette particularité se retrouve sur une gemme de couleur 
verte (jaspe ?) issue de la collection Guardabassi (Museoàá heologi oàNazio aleàdell U iaà
à Pérouse) sur laquelle un éloge à Sérapis associe deux formes de « E » différentes, MEΓAΝT|OΝ
ONOMAΝT|OYΝCЄPA| IC, sans doute moins par erreur que pour souligner – si besoin était – le 
nom de la divinité invoquée (le recours à la majuscule étant impossible du fait que 
l i s iptio àestàe ti e e tàe à lett esà apitales . Ce détail graphique, en rapport avec la 
lettre « E », se retrouve sur le jaspe sanguin du Cabinet des Médailles (voir n° 35 ci-dessus) 
[Pl. 4, fig. 23] ;à ilà t oig eà pa à o t eà d u à ide tà d alageà h o ologi ueà e t eà deu à
l e tsàd u eà eài s iptio ,àauta tà u ilàsoulig eàlaàt a sitio àe t eàlaàd di a eàA | I | 

CABΝ|ΝOƱNΝ|ΝЄΘHΝ|ΝY , Ἀ σ ιῷ) Ἰ ού ιος à αβ ῖ ος àο ἰ ισ ής àἔθ à ἐ ί) Ὑ ι ίᾳ), et 
le destinataire de cette dernière figuré sur la gemme (« didascalie »), AKΓΝ EΝ NΝ , 
A(ὐ ο ά o ος àы αῖσα ος à άϊο à έσ ιο àΠ ί ο à ί αιο ,àl e pe eu àPescennius 
Niger. D ailleu s, sur une cornaline de la collection Lewis, une copie de cette même pierre 
avec une composition iconographique identique bien que de qualité stylistique inférieure et 
a e à oi sàdeàpla eàda sàleà ha pàpou àl i s iptio ,àseuleàappa aîtàl i o atio àselo àu à
agencement épigraphique similaire, AΝ|ΝIΝ|ΝCABΝ|ΝOƱNΝ|ΝЄΘH | Y. La titulature du jaspe sanguin 
est donc vraisemblablement un ajout postérieur, une didascalie visant à attribuer à 
Pescennius Niger cette invocation à Esculape qui devait, à la base, être destinée à Septime 
Sévère ou Commode (le portrait leur étant davantage ressemblant)1246. Il est toutefois bon 
de préciser que, concernant la gemme du Corpus Christi College, J.H. Middleton restitue la 
légende par une formule ésotérique, ὁ ὤ ,à αβα θ,àθ ός,à« Celui qui est, Sabaôth, Dieu », 
réarrangée par C. Bonner en formule anagrammatique α à αβα θ,à ὁ ὤ à θ ός,à βοήθ ιà
α ιο  (les lettres H et Y faisa t,àd ap sàlui,àpa tieàdeàlaàs ue eàdesà o ellesàfinales). Ce 

                                                             
1245 Voir CIL XIII, n° 5282, et SCHWARZ 1988 (traduction française : C. May), pp. 14-15, fig. 6 : 
ψδχσD↑S•↑Iσ|Dχδ↑ωτσ(is)•HIω•S(itus)•E(st) | FIδI•PRτ•PIETχTE•PτSIER(unt), « Ci-gît Blandus, fils de Vindaluco. Ces 
fils ont fait poser cette pierre par vénération ». Voir http://www.augustaraurica.ch/publ/pdf/ABRZ06_k.pdf.  
1246 Voir VOLLENWEIDER, AVISSEAU-BROUSTET 2003, p. 159, n° 196. 

http://www.augustaraurica.ch/publ/pdf/ABRZ06_k.pdf
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dernier soutient qu'il y avait déjà un pouvoir magique – plus spécialement une valeur 
isopséphique1247 – dans l a a ge e t des lettres (palindromes, interprétation des sept 
voyelles principales comme symbole des sept planètes du système solaire, dont 
l'agencement particulier avait des pouvoirs selon la position du cosmos) ; ainsi peut-on 
utiliser ces techniques, par exemple, pour masquer un nom propre (une inscription sur deux 
lignes IMXΝ|ΝHA  reprend l'archange Michael) 1248. 

 
E / Ω 

 
§2. Dans une pe spe ti eà plusà la ge,à laà fo eà desà lett esà pe et,à pa à o pa aiso ,à d ta li à desà
parentés épigraphiques entre certaines légendes et, conséquemment, de définir des indices 
chronologiques pour la datation de la pierre. Certains caractères, comme nous le verrons, peuvent être 
approchés deà a i eàplusà a gi ale,à aisàilàestà o àtoutàd a o dàd tudie àlesàvoyelles E et . Ces 
dernières sont éminemment courantes sur les pierres gravées, soit sous la forme EΝ/ΝЄΝou Ν/Νω (que 
nous représenterons dorénavant par la forme capitale inversée Ʊ ou W selon que sa graphie est 
angulaire ou arrondie, cetteàlett eà appa aissa tàpasàe àta tà ueàtelleàsu àlesàpie esàg a esà– voir n° 
379 ci-dessus). Et si on peut définir des périodes durant lesquelles certaines formes sont plus courantes 
ueàd aut es,à elaà estàpasàu à it eàsuffisa tàpou àte te àu eà ali atio à h o ologi ue. Ce recours 

à des lettres « lunées », "lunate"1249, està di e te e tà h it à deà l itu eà u si eà su à pap usà età
o e eàp i ipale e tàl epsilon [Є], le sigma [C]àetàl omega [Ʊ].  

Si la capitale E est courante autant sur les inscriptions latines que grecques, la forme arrondie Є, elle, 
appa aîtàp es ueàe lusi e e tà ueàsu àlesàl ge desàe àg e à u ellesàsoie tàtranslittérées du latin 

ou non), et cela à partir du IIIème s. av. J.-C.àjus u auàVIème s. apr. J.-C. dans une proportion constante : 
401. UBALDELLI 2001, pp. 284-285, n° 208 [Pl. 60, fig. 411] :à à l i sta àdeàlaàsa do àitali ueàdeà

рa o e,à uià ep se teàu eàdesàp e i esàattestatio sàdeàl utilisatio àduàЄ inclus dans la 
légende ЄYTYKI (voir n° 377 ci-dessus), on retrouve cette particularité épigraphique sur une 
cornaline rubéfiée de la collection Capponi de facture italique (IIème s. av. J.-C.) portant la 
mention du propriétaire de la gemme1250, NЄIKHΦOPOY,àda sàleà ha pàd u eà ep se tatio à
d u àa tisa àouàduàdieuàVul ai à t peàá ,àai sià ueàsu àlaàl ge deà i teàd u eàaut eàsa do à
italique légèrement antérieure (fin IIIème s. av. J.-C.), mettant en scène Dionysos ou un prêtre, 
et dévoilant le nom de la propriétaire romaine de la gemme (type A2), ANNIA•CЄBACTH, 
Annia Augusta (n° 103 ci-dessus) – à oi sà u ilà eàs agisseàd u eà f e eà àLucilla, la fille 
de Marc-Aurèle (ajout tardif – voir ibidem). 

402. BOUSSAC 1992, p. 173, nos cat. AE 25-26,  pl. 66 :  les intailles ainsi que les sceaux hellénistiques 
ou provinciaux romains ne dérogent pas à cette tendance, comme en attestent deux crétules 
déliennes, datablesàd u eàfou hetteà h o ologi ueàs tala tàdeà àa .àΘ.-C. à 69 av. J.-C. 
(voir n° 31 ci-dessus), ai sià u u eà i tailleàe à o ali eàduà IIème s. av. J.-C., publiée par M. 
Gramatopol (voir n° 85 ci-dessus), sur lesquelles apparaît cette forme de Є arrondie ; dans 
u à as,à ilà s agità deà deu à i itialesà deà t peà C,à ЄΝ /Ν Y,à dispos esà deà pa tà età d aut eà d u eà
ep se tatio àdeàl á t isàd Éph se,àetàsu àl aut e,àdeàl appellatio à I-O-Γ/Є-N͡H-C autour de 
laà ep se tatio àd u eàfou ià t peàA1C). 

 
Cetteàg aphieàestàutilis eà gale e tàdu a tà toutàl й pi eà o ai àjus u àl po ueà za ti e,àetà
apparaît autant sur les camées que sur les intailles : 

                                                             
1247 átt i utio àd u eà aleu à u i ueàau à ots. 
1248 Voir BONNER 1950, pp. 11-12. 
1249 Voir GUARDUCCI 1967-1978, I, p. 377, et GUARDUCCI 1987, p. 82, pt. 1. 
1250 Voir UBALDELLI 2001, p. 285 : "Κaà o iolaàdelàCappo i,àpe àilà e di e toàge e aleàdell i isio eàeàpe àlaà esaà
delleàsi goleàlette e,à àdaà o side a eàu ope aàdiàoffi i eàitali heàdelàIIàse .àa.C.àIlà o e,à heài à uestoà asoàpe àleà
dimensioni delle lettere e per il periodo cronologico si dovrebbe riconnettere al proprietario piuttosto che a quello 
dell i iso e". 
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403. MAASKANT-KLEIBRINK 1978, p. 164, n° 310, pl. 61 : au dernier siècle avant notre ère, outre la 
célèbre Gemme Felix (voir n° 143 ci-dessus : ΦH I Ν|ΝЄ OIЄI et KA OYPNIOYΝ|ΝCЄOYHPOY), 
on peut mentionner une agate du Royal Coin Cabinet de La Haye figurant un portrait défini 
par la légende périphérique au génitif, Є IKOYPOYΝ(type A1B3). 

404. AGDS III, Kassel, pp. 207-208, n° 45, pl. 91 [Pl. 60, fig. 412]. MAASKANT-KLEIBRINK 1978, pp. 219-
220, n° 524, pl. 97 [Pl. 60, fig. 413] : le premier siècle de notre ère oitàappa aît eàd autres 
e e plesà telsà u u eà se o de i tailleà deà Κaà рa e,à u eà o ali eà à l effigieà d áph oditeà
Anaduomène (Ἀ α ο έ , « Qui surgit de la mer ») fla u eàdeàl appellatio àNЄI OY (type 
á ,àai sià u u àjaspeà ougeàdesàStaatliche Kunstsammlungen de Kassel sur lequel la Fortune, 
tenant la corneàd a o da eàetàu eàpal e,àdeu àpetitsàpe so agesà àsesàpiedsà e fa ts ?). 
Κ i s iptio à uià a o pag eà etteà se o deà i tailleà està d ailleu sà sujetteà à autio  : les 
auteurs, opérant une confusion entre les lettres T et L, l avaient estimée latine, V-ONTE|INA 
(type A2D1I1, auquel cas il faudrait la transcrire V-ONLЄ|INA). Or, la forme du « E »à ueàl o à
retrouve plutôt sur les légendes en grec, induit une relecture en type D1CI2, à savoir une 
appellation latine translittérée en grec, ONΓЄ|INA, Longina1251. 

405. WEISS 2007, p. 312, nos 640-642, pl. 84 [Pls. 60-61, figg. 414-415]. VOLLENWEIDER, AVISSEAU-
BROUSTET 2003, p. 148, n° 179, pl. 104 [Pl. 61, fig. 416] : une configuration épigraphique 
similaire (type D2), mêlée à l utilisatio àdeàlaàg aphieàЄ, se retrouve au IIème s. apr. J.-C., sur 
un autre jaspe rouge, issu de la collection du Cabinet des Médailles.àDeàpa tàetàd aut eàd u à
portrait de patricienne romaine "deà l po ueà desà á to i s" est inscrit le nom propre 
OΘOYM|ЄNH qui, àl i sta àdeàl appellatio àa g eà -PO-K , également sur un jaspe rouge 

du Cabinet des Médailles1252, reprend un nom de racine étymologique grecque, 
potentiellement d o igi eàse ile1253, à savoir celui ou celle d u àse iteu àouàd u eàse a teà
de la patricienne, respectivement deàl i p at i e Faustine II [Pl. 78, fig. 536] (voir n° 218 ci-
dessus), dont les portraits sont figurés sur les deux différentes gemmes.  D aut esà
appellations répondant à la contingence épigraphique de la lettre « E » arrondie, ainsi que 
diverses formules, peuvent être mentionnées à partir de quelques pierres « à texte » de la 
collection Dressel :àtoutàd a o dàЄIPHNH (type G) sur une cornaline plate l i s iptio ,àduà
IIème s. apr. J.-C., est postérieure à la taille de la gemme), puis ЄYK H|TOC (type G) sur un 
plasma bombé de couleur verte, ou encore la formule ZHCAICΝ|ΝΝ O OIC | ЄTЄCIN,à ήσαιςà
ο οῖςà ἔ σι 1254, « Puisses-tu vivre de nombreuses années ! », sur une cornaline-onyx 

rubanée de section légèrement tronconique. D ailleu s,à etteà eà fo ule,à adjointe à 
l appellatio àOptata (voir n° 381 ci-dessus) translittérée en grec (Ὀ ᾶ α1255), se retrouve sur 
bague en or contemporaine (Ier-IIème s. apr. J.-C. ,à o se eà à l Ashmolean Museum 
d O fo d1256, dont la configuration épigraphique est originale : O |TAT|A se présente en trois 
lig esà t peàG àsu àleà hato à i ulai e,àalo sà ueàleà o tou àdeàl a eauàestào àdesàseulsà
termes O OIC ЄTЄCIN, sous-e te da tà ήσαις,à « Optata, (puisses-tu vivre) de 
nombreuses années ! ». 

406. VOLLENWEIDER, AVISSEAU-BROUSTET 2003, pp. 172-173, nos 217-219, pl. 115 [Pl. 61, figg. 417-
419]. AGDS III, Kassel, p. 243, n° 179, pl. 110 [Pl. 61, fig. 420] : la forme du Є arrondi perdure 
au IIIème s. apr. J.-C., mais tout en coexistant toujours avec la forme normale angulaire E. En 
témoignent notamment trois jaspes rouges du Cabinet des Médailles, figurant des 

                                                             
1251 Voir OPEL III, p. 31, « Longinus ». 
1252 VOLLENWEIDER, AVISSEAU-BROUSTET 2003, p. 149, n° 182, pl. 104. Voir également AUBRY 2011b, p. 247, n. 108. 
1253 Voir SOLIN 2003, p. 941 (Pothumene) ; 183 (Π ο ῆς). 
1254 De ἔ ος,à« année ». 
1255 Voir LGPN III, p. 345 ("imp."). 
1256 Voir HENIG, MCGREGOR 2004, p. 74, n° cat. 6.3, ill. 6.3. 
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portraits1257, et datant aux alentours de 200-205 apr. J.-C. Sur le premier, le buste d u àjeu eà
homme est joint à l appellatio àЄ AΓA-ΘOY (type B2A2C), Ἐ ά αθος1258, à ne pas confondre 
avec la formule augurale Є ΝAΓAΘƱΧIΨΝ/ΝЄ ΝAΓAΘOIC (type G), ἐ ΄ ἀ αθῷ / ἐ ΄àἀ αθοῖς1259, 
pendant du latin utere felix1260 à l i sta àdeà ῶ ὐ ῶς (voir n° 264 ci-dessus), ueà l o à
et ou eàsu àdesàa eau àd o àdeàlaà eà po ueà IIème-IIIème s. apr. J.-C.)1261. Sur les deux 

autres intailles du Cabinet des Médailles, la lettre « E » est à angles aigus, participant 
espe ti e e tà d u eà fo uleà augu aleà – EY OIA1262 XAPI (type A1B4), Eὔ οια ά ι, « 

Heureuse navigation, ô Grâce ! » (voir Partie III, tabl. 2.6.3., nos 7-8) – etàd u eàa la atio à– 
EICΝ /Ν APIC, « Un seul Pâris ! » (type A2C rétrograde), faisant office de « didascalie » à un 
portrait de Caracalla ou Géta. La particularité épigraphique du « E » arrondi ne se cantonne 
pourtant pas aux seules légendes de portraits romains au IIIème s. apr. J.-C. comme en 
témoigne une cornaline bombée issue des Staatliche Kunstsammlungen de Kassel sur 
laquelle une figure de Sérapis trônant, Cerbère à ses pieds, est accompagnée dans le champ 
d u eà appellatio à lati eà t a slitt rée en grec (type A1C rétrograde), CЄY/HPOYΝ (pour 
CЄOYHPOYΝ– voir n° 143 ci-dessus, Gemme Felix), Severus, alors même que les auteurs du 
atalogueàl a aitàt a s iteàCEV HEOV sa sàda a tageàd e pli atio . 

407. AGDS I, 3, p. 116, n° 2884, pl. 274 [Pl. 61, fig. 422]. SPIER 2007, p. 23, n° 45 ; 48, pl. 8 [Pl. 62, 
figg. 423-424] : à partir du IVème s. apr. J.-C.àjus u auàd utàduàVème s. apr. J.-C.,àl utilisatio àdeà
la lettre « E »,à ta tàsousàsaà fo eàa o dieà u a gulai e,àde eu eà elati e e tàal atoi e,à
autant sur les pierres fines que sur les anneaux métalliques. Ainsi, sur deux intailles à texte 
contemporaines (un onyx rubané et un jaspe rouge octogonal datée du début du IVème s. apr. 
J.-C.) conservées à la Staatliche Münzsammlung deà Mu i h,à l appellatio à t peà G) est 
respectivement inscrite avec un E (ΘEO |ƱPA) [Pl. 61, fig. 421] (voir n° 253 ci-dessus) et un 
ЄΝ (NЄKTA|PIOY, rétrograde) ; tandis que sur un disque en argent de la collection Christian 
Schmidt, une composition iconographique en capita opposita est jointe au symbole chrétien 
deà laà oi à faisa tà offi eà deà pi otà auà o à duà p op i tai eà auà g itifà d appa te a e, 
ΘЄO O+NTOY (type B3C), alors que la formule VIV-AS IN D-EO (type A1C) sur une autre bague 
à portraits de la même période est composée de la graphie angulaire de la voyelle (voir aussi 
n° 226 ci-dessus). La forme arrondie apparaît encore sur les légendes paléochrétiennes et 
byzantines des pierres gravées du Vème si leà àl e e pleàd u à istalàdeà o heàduàDumbarton 
Oaks Museum de Washington mettant en scène le Christ nimbé joint à la « didascalie » 
ЄMM/ANOΧYH ) (type A1C) [Pl. 62, fig. 425]1263. 

 
Sur les camées, la lettre ЄΝapparaît déjà au Ier siècle av. J.-C. incluse dans les signatures de graveurs, 
se retrouve en très grand nombre sur les camées « à texte » du IIème au IVème s. apr. J.-C., et est 
encore attestée marginalement au Vème s. apr. J.-C. : 
408. ZWIERLEIN-DIEHL 2007, p. 409, fig. 437, pl. 96 ; 410, n° 442, pl. 97 = VOLLENWEIDER 1966, pp. 28-

29 ; 98, pl. 19, fig. 1 ; 36-37 ; 102, pl. 28, fig. 1 [Pl. 62, figg. 426] : si les grands camées 
hellénistiques du IIIème s. av. J.-C. (comme le Camée de Vienne)1264 ne portent pas 

                                                             
1257 Voir VOLLENWEIDER, AVISSEAU-BROUSTET 2003, pp. 217-218, n° 219 : " … àl utilisatio àduàjaspeà ougeàf ue teà
pour des portraits populaires de souverains [à partir de la fin du IIème s. apr. J.-C.àjus u auà ilieuàduàIIIème s. apr. 
J.-C.],à … ". Voir également ibid., pp. 164-165, nos 204-205 (portraits de Septime Sévère). 
1258 Voir LGPN II, pp. 143-144 ; III, A, p. 143. 
1259 Voir GUARDUCCI 1967-1978, IV, p. 278 : "A buon fine". 
1260 Voir HENKEL 1913, p. 10, n° 69, note. 
1261 Voir RICHTER 1956, pp. 119-120, nos 585-597, pl. LXV [Є ΝA|ΓAΘ|Ʊ et Є ΝAΓAΘOIC], et HENKEL 1913, p. 10, n° 
69, pl. IV [Є ΝAΓ|AΘƱI]. 
1262 Pour EY OIA, voir BRUNEAU 1974, p. 336-338 : estàu à œuàd i àdeàl pi l seàd IsisàEuploia, correspondant 
auàsu sta tifà ὐ οῦς. Voir également BRUNEAU 1961, pp. 444-446, et SANDBERG 1954, p. 5. 
1263 Voir ZWIERLEIN-DIEHL 1997, pp. 87-88, fig. 8 : bien que le pendentif soit daté du VIème s. apr. J.-C. par M.C. Ross, 
la stylistique rapproche plus la pierre de la fin du IVème s. apr.  J.-C., voire du début du Vème s. apr. J.-C. 
1264 Voir ZWIERLEIN-DIEHL 2007, pp. 370-371, fig. 219, pl. 54 (autour de 278 av. J.-C.). 
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d i s iptio s,àlesàsig atu esàd artisans-graveurs apparaissent en fin de IIème s. av. J.-C. (selon 
E. Zwierlein-Diehl)1265 mais avec encore la graphie du « E » angulaire intégrée à la forme 
verbale,à o eà estàleà as sur un camée de Florence mettant en scène Éros sur un lion (voir 
n°189 ci-dessus) [Pl. 22, fig. 147] et signée P TAPXO ΝE OE[I] (type H).  Il faut attendre le 
milieu du Ier s. av. J.-C. pour voir apparaître la forme arrondie Є sur deux camées,àl u àsig à
par Rufus (POYΦOCΝЄ OЄI – type B3 ,à l aut eàpa àTryphôn (TPYΦ NΝ|ΝЄ OIЄI – type B3G). 
Co e a tàlesài tailles,à epe da t,àsià l appa itio àdeàlaàlett eà« E » arrondi est également 
circonscrite dans la même période (fin de la première moitié du Ier s. av. J.-C.), un doute 
su sisteà ua tà auàpo t aità e à g e atàdeà l Oriental Institute de Chicago, signé Mênophilos 
(MHNOΦI[ O ]Ν| Є OЄI – type A2G) : daté des années 30 av. J.-C. par M.-L. Vollenweider1266, 
qui reconnaît dans les traits du buste ceux de Marc-Antoine, D. Plantzos y voit certes une 
possible identification en parallèle aux portraits du triumvir par Gnaios1267, faisant remonter 
sa confection dans le troisième quart du Ier s. av. J.-C., mais convient que la ressemblance 
e t eà lesà deu à effigiesà d ouleà da a tageà d u eà affi it à st listi ueà ("affinity in style and 
character"). Par contre, E. Zwierlein-Diehl1268, elle, même si M.-L. Vollenweider y avait fait 
mention sans en tenir finalement compte, se rapporte davantage à la forme de la bague dans 
laquelle est sertie la pierre fine pour proposer une datation de la pierre légèrement plus 
haute, remontant à la glyptique hellénistique du IIème s. av. J.-C., voire de la toute fin du IIIème 
s. av. J.-C. (datation proposée par C.H. Kraeling1269). 

409. ZWIERLEIN-DIEHL 1986, p. 223, n° 604, pl. 109 [Pl. 62, fig. 427]. BOARDMAN 1968b, p. 42 ; 101, 
n° 71, ill. 71 ; p. 39 (pl. coul.) [Pl. D, fig. 23] : par la suite, au Ier s. apr. J.-C., la tendance à 
utiliser la forme arrondie de la voyelle s affi eà o eàe àattesteàu à a eàe àsa do àdeà
la collection Ionides, datant stylistiquement (et épigraphiquement selon J. Boardman) de 
cette période et mettant en scène quatre masques de théâtre entourant la mention du 
tragique athénien Euripide (ЄYPI I HC – type I1). Cette composition iconographique est 
d auta tàplusài t essa teà u elleàseà et ou eàsu àu eà opieàe à e eàdu troisième quart du 
Ier s. av. J.-C., conservé au Martin-von-Wagner-Museum de Würzburg, et pour laquelle la 
légende, HELENA (type I1), est non seulement formulée avec la forme du « E » angulaire (la 
ge eàdata tàd u àsi leàplusàt t ,à aisàseà f eà àl u e des pièces du dramaturge, Hélène, 
composée vers 412 av. J.-C. 

 
Au sujet des formules, des dédicaces ou des « didascalies » se retrouvant sur les camées « à texte » 
ou les gemmes à fonction de panégyrique entre le IIème et le VIème s. apr. J.-C., la grande tendance 
estàd à oi àappa aît eàlaàfo eàa o dieàЄ : 
410. HENIG 2007, p. 181, n° 742 ; 197, Appendix n° 30. HENIG, MCGREGOR 2004, p. 115, n° cat. 11.15, 

ill. 11.15. VOLLENWEIDER 1967-1983, III, pp. 190-191, n° 241, fig. 241/m [Pl. 62, fig. 428] : en 
attestent notamment – et de manière chronologique – les camées typiques des IIème-IIIème 
siècles apr. J.-C., présentant tant le symbole de la dextrarum iunctio adjoints aux légendes 
ЄYTYXI /-ƱC ou ЄYTYXI /-ƱC / OMONOIA1270 , « Bonne chance / à (toi) » / « Entente, 
harmonie », queàdesàde isesàgala tesàouàdesàfo ulesà isa tà às aff a hi àd u à i e (voir nos 
203 et 268 ci-dessus), mais pour lesquels la lettre E angulaire apparaît encore marginalement 
entre le IIIème et le IVème s. apr. J.-C., cela autant sur les intailles que sur les camées (voir n° 
269 ci-dessus). Les prières et les implorations sur les camées paléochrétiens ne sont pas 
davantage exemptées deàl utilisatio àdeà etteàlett eà« E » arrondie (voir n° 270 ci-dessus). 
Encore vers la fin du IVème s. apr. J.-C. (voire début du Vème s. apr. J.-C.), on trouve des camées 

                                                             
1265 Voir ibid., pp. 68-69. 
1266 Voir VOLLENWEIDER 1972-1974, I, p. 79, pl. 136/1 ; II, pp. 185-187. 
1267 Voir PLANTZOS 1999, p. 94 ; 133, nos 620-621, pl. 75. 
1268 Voir ZWIERLEIN-DIEHL 2005, p. 337. 
1269 Voir KRAELING 1955, pp. 256-259 = VOLLENWEIDER 1966, p. 38, n. 1. 
1270 Formule ὐ ῶς / ὁ ό οια que M. Henig et A. McGregor traduisent par "With success" et "Unanimity". 
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portant la formule ЄYTYXI : tel est le cas de la formule OMNЄINAΝЄYTYXI, « Domneina, sois 
heureuse ! », taillée en relief dans la calcédoine d gag eàd u àfo dàd agateàbleutée, sur un 
petit camée issu deà laà olle tio à duà Mus eà d a tà età d histoi eà deà Ge e.à Ilà s agità
aise la le e tà d u à œuà deà Πou el-An (comme les "exégèses de A. Alföldi" l o tà

démontré1271) adressé une femme du nom de Domneina, "di i utifàdeàDo aà Do i a à … à
fréquent à cette époque" selon M.-Κ.àVolle eide .àIlàs agitàplusàsp ifi ue e tàdeàlaàfo eà
translittérée en grec du surnom Domnina1272. 

411. VOLLENWEIDER, AVISSEAU-BROUSTET 2003, pp. 189-190, n° 243, pl. 128 [Pl. 62, fig. 429] : cette 
même voyelle est également attestée sur les acclamations ou les « didascalies », comme 
estàd ailleu sàleà asàsu à le panégyrique de Septime Sévère et ses deux fils (voir n° 197 ci-

dessus – début du IIIème s. apr. J.-C.) [Pl. A, fig. 4] sur lequel apparaît la dédicace fragmentaire 
[Y ЄP THN]ΝNЄIKHNΝTƱNΝKYPIƱNΝCЄBΧACTƱNΨ, « [Pour la] victoire des Seigneurs Augustes », 
ou encore sur un autre camée du Vème s. apr. J.-C.à àl effigieàdeàΠ o  ( έ )1273 représenté 
en Hélios conduisant le char solaire (de face, comme sur les médaillons contorniates du Bas-
Empire)1274 avec la légende NЄPONΝ(sic) AΧYΨΓO-YCTЄ (voir n° 6 ci-dessus .àD ailleu s,ào àpeutà
mentionner un autre camée contemporain de Paris, du Cabinet des Médailles celui-ci, 
t a aill àe lusi e e tàda sàl o à o o h o eàdo  : il met en scène, de manière très 
érotique et satyrique, Élagabal, nu et ithyphallique, brandissant un fouet dont il se sert pour 
faire un avancer un « attelage » de deux femmes ; cette scène correspond à la description 
u e à fîtàáeliusà Κa p ideà Histoire Auguste, Vieàd Élaga ale, XXIX, 1-2). Au-dessus et en-

dessous du registre figuré (type B1) est inscrite la légende Є I ЄNIΝ|ΝNЄIKAC, « Que tu sois 
vainqueur, Épixène ! »1275 (la lettre  se confondant facilement avec un Z,àd o àlaà estitutio à
erronée des auteures par E IZENI). I i,à l e pe eu à està d sig à sousà leà o à d Épi e,à
« l i t us » (ἐ ί ος), par allusion aux " outu esà o s esà deà l O ie t,à est-à-dire 
étrangères, que cet impudique empereur avait introduites à Rome"1276. 

 
Un dernier type de camée en lien avec la lettre Є peut être étudié, dans lequel le caractère 
graphique transfigure une symbolique couramment reconnue comme typiquement nuptiale, bien 
que cette interprétation ne fasse pas l u a i it à P.àVitellozzi,àá.àы ug  :  
412. ZWIERLEIN-DIEHL 2007, p. 208 ; 457, fig. 770, pl. 169 = ZWIERLEIN-DIEHL 2002, p. 91, n° cat. 102, 

fig. 94 [Pl. 63, fig. 430]. HENIG 1990, pp. 14-15, nos 24-26 [Pl. 63, figg. 431-433]. DEMBSKI 2005, 
p. 175, n° cat. 1251, pl. 129. EICHLER, KRIS 1927, p. 87, n° 103, pl. 17. KRUG 1995, p. 60, n° 39, 
pl. 50 [Pl. 86, fig. 590]. VITELLOZZI 2010a, p. 72, n° C28 [Pl. N, fig. 94] : en effet, les petits 
camées au motif de la dextrarum iunctio etàd u eàgui la deàdeà osesàleàplusàsou e tàjoi tsà à
la légende OMONOIA (voir n° 200 ci-dessus) [Pl. 63, fig. 434] étaient le plus souvent 
considérés comme des cadeaux de mariage ("Hochzeitskameen" ou "Hochzeitsgeschenke" 
selon E. Zwierlein-Diehl). Les petits camées portant le caractère Є avaient ainsi également 
une symbolique nuptiale intrinsèque, car la lettre epsilon,à i ui eà lett eàdeà l alpha et,à
signifiait « mariage, couple » selon la théorie néopythagoricienne (en lien avec le Є en or 

                                                             
1271 Voir ALFÖLDI 1961. 
1272 Voir OPEL II, p. 106, « Domninus / Domnina ». 
1273 Voir BABELON 1897, p. 149-150, n° 287, pl. XXXII : "Ce camée, destiné à être porté au cou, comme une médaille 
talismanique, a été exécuté longtemps après la mort de Néron ; son style le place au Ve si leàe i o ,à àl po ueà
où la mémoire de Néron était honorée comme organisateur ou restaurateur des jeux du cirque". 
1274 Voir ALFÖLDI 1976-1990, I, p. 112, pl. 250/2. 
1275 Traduit « Qu Épi eà soità ai ueu  ! » par M.-L. Vollenweider, M. Avisseau-Broustet et, avant elles, E. 
Babelon ( { }ι ᾷς : deuxième personne du singulier, présent ou subjonctif). 
1276 Voir BABELON 1897, p. 158-159, n° 304, pl. XXXV.  
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consacré par Livie à Delphes)1277. Toutefois, A. Krug1278 bat en brèche cette restitution en 
convenant que, sur les camées des IIème et IIIème s. apr. J.-C., la surface gravée est ornée de 
"dekorative einzelne Buchstaben in griechischer oder lateinischer Schrift, wahrscheinlich 
Abkürzungen für Anrufungen, Grüsse, Wünsche" ; ainsi la lettre Є reprendrait ὐ ύ ( )ι, à 
l i sta àduàZ qui se rapporterait à ήσαιςàou du K à α ή sur différents exemplaires de la 
collection Content (voir point 2.2.1. ci-dessus, §2, n° 246). Cependant, sur plusieurs 
gemmes1279, l allégeance à une évidente fonction nuptiale est exemplifiée par une formule 
dans laquelle est intégrée – et également mise en valeur sur la surface gravée – la lettre Є 
dans sa forme arrondie, notamment sur une sardonyx de la deuxième moitié du IIème s. apr. 
J.-C. issue de la collection Müller (Bonn), sur lequel se déchiffre la légende votive THΝKA HΝ|Ν
ЄΝ|ΝXPYCOYN1280 (type GB1), « Θ off e àun Є en or à la plus belle ! », ou encore sur deux onyx 
contemporains,à l u  conservé au Rheinisches Landesmuseum Trier,à l aut eà issu de la 
collection Content (IIème s. apr. J.-C.) où ledit caractère està etteàfois-ci accompagné que de 
la mention XPYCOYN,à leà egist eà sup ieu à ta tào àd une guirlande. Dans le cas de la 
gemme Content, et à l i sta à d u à aut eà a e du IIIème-IVème s. apr. J.-C. provenant des 
collections du Museoàá heologi oàNazio aleàdell U ia à Pérouse – pou àle uelàl auteu à à
voit la symbolique astrologique deàl Hygromanteia Salomonis1281 –, le N final du qualificatif 

σοῦ  estàa se tàduàfaitàd u à latàdeàlaàpie e. Toutefois, la formule ЄΝ|ΝXPYCOY (sic) est 
attest eàtelleà uelleàpa àй.н.àΚeàBla tàsu àu eàsa do ,à ie à ueàl auteu àesti eà ueà elaà
reprend le nom du propriétaire1282, ainsi que sur trois autres camées,à l u àde la collection 
Cook1283,à l autre publié par G. Dembski (IIème-IIIème s. apr. J.-C.) et le troisième issu de la 
collection Guardabassi à Pérouse (IIème-IIIème s. apr. J.-C.)1284. En étroite relation avec ces 
camées manifestement nuptiaux, on peut encore citer deux autres pièces de la collection 
Content sur lesquelles apparaissent soit uniquement la lettre Є,àsoitàl i s iptio àXЄI. Dans le 
premier cas, même si la tentation est grandeàd à oi àu à a a t eàs oli ue,ào à eàpeutà
totale e tàe lu eà u ilà eàs agisseà gale e tàdeàl i itialeàduàp op i tai e ; tandis que dans 
le second cas, soit la légende constitue une formule abrégée, incluant une appellation, 
articulée sous la forme Є X σοῦ àI(ο ίᾳ), « Θ off e àun Є en or à Iulia ! », pour laquelle 
l epsilon aurait, comme précédemment, une position centrale selon un axe non plus vertical 
mais horizontal,à soità l i s iptio à aà u eà o otatio à h tie eà sousà laà fo eà d u eà
contraction impliquant un vocatif – donc une prière ou une imploration –  XЄ I pour X( ισ )έ  

σοῦ) (voir n° 271 ci-dessus). ‹outefois,à l i te p tatio à deà etteà se o deà l ge deà està

                                                             
1277 Selon Plutarque (“u àl EàdeàDelphes,à f ,àsu àl u àdesàt oisàЄ g a sàsu àlaàpo teàduàte pleàd ápollo ,àcelui 
e ào à taitài s itàauà o àdeàΚi ie,àfe eàd áuguste,àp ote t i eàduà a iageà à‘o eà oi à °à à i-dessus). De 
plus (id., 388a), le Є ep e a tàleà hiff eà à i ui eàlett eàdeàl alpha et ,à" … àle nombre se divise en pair et 
impair ; l'unité leur est commune, elle sert à l'un et à l'autre : si on l'ajoute au pair, elle le rend impair ; si on 
l'ajoute à l'impair, elle le rend pair. Deux est le premier fondement du nombre pair, trois celui de l'impair. Cinq est 
un nombre distingué, parce qu'il est composé des deux premiers ; il est appelé mariage, à cause du rapport du 
nombre pair avec la femelle, et de celui de l'impair avec le mâle" (trad. : ILDEFONSE (F.), Dialogues pythiques, 
Flammarion, Paris, 2006). Voir aussi ZWIERLEIN-DIEHL 2007, p. 208. 
1278 Voir KRUG 1995, p. 60, n° 39, commentaire. 
1279 Voir ZWIERLEIN-DIEHL 1993, p. 474.  
1280 á usatifàdeàl adje tifà ύσ ος. 
1281 Voir MASTROCINQUE ,àp.à .à“elo àP.àVitellozzi,àd ap sàlaàdo t i eàast ologi ueà uiàfe aità o espo d eà
ha ueà o elleà deà l alpha età à u eà pla te,à leà Є ep e d aità leà soleilà deu i eà o elleà deà l alpha età

correspondant au soleil, deuxième planète après la lune selon les astrologues) donc la divinité Hélios-Apollon, ce 
qui confirmerait que le qualificatif σοῦ , « en or », lui soit attribué sur divers camées. En effet, selon Plutarque 
(“u àl EàdeàDelphes, 386a-b), la lettre Є était répétée à trois reprises sur les po tesàduàte pleàd ápollo à àDelphes,à
"che essa costituiva una celebrazione del dio, come manifestazione della sua personalità divina". 
1282 Voir LE BLANT 1896, p. 205, n° 749. 
1283 SMITH, HUTTON 1908, II, p. 82, n° 358, pl. XIX. 
1284 VITELLOZZI 2010b, pp. 446-447, n° 553. 
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gale e tàsus epti leàd e p u te àu eàt oisi eà oie,à àsa oi à elle associant à la lettre Є 

les initiales des deux époux, au nominatif (voir n° 200 ci-dessus), comme en atteste un autre 
camée mentionné par F. Eichler et E. Kris sur lequel se lit en trois lignes (type GB1,à àl i sta à
de la sardonyx Müller THΝKA HΝ|ΝЄΝ|ΝXPYCOYN àl i s iptio àA IAΝ|ΝЄΝ|ΝƱ[–] : le  Є  soulignant 
l u io àduà ouple s appli ueà o s ue e tàau àdeu àappellatio sàt a slitt esàe àg e ,àle 
gentilice féminin Axia et, par exemple, le surnom Orimus uiàs itàὬ ι οςàe àg e 1285. 
Cette dernière gemme est gale e tàsus epti le,à àl i sta àdeàso àpa all leàdeàBo à Mülle ,à
de se comprendre, en partie du moins, comme une formule intégrant des qualificatifs 
« anonymes » – l i sta àduàTHΝKA H, où la « belle »à estàpasàdésignée nommément mais est 
plutôt intégrée à une devise galante de portée générale :àai si,à àl i sta àdeà ύσ ος,àἀ ία,à
« prix, valeur »,àsoulig e aitàl app iatio à ualitati eàduàЄ, et la lettre Ʊ pourrait s appli ue à
au destinataire « anonyme » du cadeau sous la forme de la mention OΝΦOPƱN – ueàl o à
retrouve à plusieurs reprises sur les camées votifs ou à fonction de porte-bonheur1286 – pour 
la uelleà l a ti leàὁ aurait été altéré en omega comme cela est attesté sur un anneau plus 
tardif (voir n° 373 ci-dessus). 
 

§3. À la lumière de ce qui vientàd t eàe pos ,àilàse leà u ilàfailleà o e i àduàfaità ueàlaàlett eàЄ dans 
sa graphie arrondie est typique des légendes formulées en grec. Conséquemment, les inscriptions de 
certaines pierres dont la forme est abrégée ou contractée et qui, de surcroît, intègre ce même 
caractère, sont potentiellement incisées en grec. Ainsi en est-il notamment du prase du Cabinet des 
Médailles (voir n° 344 ci-dessus ,ào àdeàl effigieàd u àpat i eà o ai à G ta ? àsousàlesàt aitsàd рe uleà
età uià po teà l i s iptio à deà t pe C (rétrograde), ЄΝ /Ν P à fonction sigillaire : les initiales grecques 
reprennent les duo nomina du propriétaire, son nom diacritique ou son gentilice romain translittéré 
(Ἑ έ ιοςàpa àe e ple 1287. 

413. AGDS IV, Hannover, p. 243, n° 1274, pl. 174 [Pl. 63, fig. 434] : un autre cas exemplifie cette 
ide teà at go isatio àdeàl i s iptio àe àta tà ueàl ge deà o pos eàdeà a a t esàg e s.à

Sur un nicolo du Ier s. apr. J.-C., provenant de la collection de Hanovre au Kestner-Museum, 
est représenté la protomé d u àaigle au-dessus duquel courent trois lettres constituant le 
d utàd u eàappellatio àg e ueàouàlati eàt a slitt e : soit CЄ  (type B3), pour έ ος à
ouà ή 1288, soit CЄY (type B5) pour CЄYHPOY (voir n° 406 ci-dessus : cornaline de 
Kassel). 

 
§4. Si la forme arrondie de la lettre Є est attestée, quoique de manière assez constante, entre le IIème 
s. av. J.-C. et le VIème s. apr. J.-C., on ne peut malheureusement circonscrire une utilisation de cette 
graphie à une période spécifique et ainsi établir une fourchette chronologique relative quant à son 
usageàsu àlesàge es.à‹elà està epe da tàpasàleà asàdeàlaàlett eà  et de son pendant Ʊ do tàl utilisatio à
dans le temps peut être davantage recentrée. 

414. BOUSSAC 1992, p.à ,à °à at.àá à ,àpl.à à[Pl. 63, fig. 435]. STAMPOLIDIS 1992, p. 207, n° cat. 
M1 (876), pl.  XLVIII/1 ; 230, n° cat. M1 (987), pl. LIII/14 ; 233, n° cat. M2 (1006), pl. LIV/15 : 
sià su à lesàpie esà g e uesàd po uesà a haï ueàetà lassi ueà oi à os 61 et 68 ci-dessus), 
l usageàestàd utilise àlaàfo eàt aditio elleàdeàl omega [ ] (voir n° 209 ci-dessus), la graphie 
inversée Ʊ apparaît en tout premier sur les crétules déliennes (terminus post quem : 167 av. 
J.-C. – voir n° 31 ci-dessus) dans le cadre des appellations à fonction sphragistique. En 
atteste tà ota e tàu eà ep se tatio àd á t is,àte a tàso àa àda sàu eà ai àetàti a tà

                                                             
1285 Voir OPEL I, p. 106, « Axius » ; III, p. 116, « Orimus ». 
1286 Voir DEMBSKI 2005, p. 175, n° 1250, pl. 129 (IIIème-IVème s. apr. J.-C.) : camée « à texte » portant la mention O 

ΦOPƱN. HENIG 1990, p. 21, n° 31 (IIIème s. apr. J.-C.) : idem, avec la formule augurale ЄYTYXIΝ| ZHCAIC | [OΝΦ]OPƱN, 
« Puisses-tu vivre heureux en tant que porteur (de cette gemme) ! ». HENIG 2007, p. 181, n° 743, pl. LIII (IIIème s. 
apr. J.-C.) : idem, avec la formule ЄYTYXIΝ| OΝΦOPƱN. 
1287 Voir OIKONOMIDES 1974, p. 65 (CIG, n° 4366/h). Voir aussi BRYCE 1986, p. 20, n. 22 (époque impériale). 
1288 Voir LGPN III, A, p. 391 (Ier-IIIème s. apr. J.-C.). 
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u eàfl heàdeàso à a uoisàdeàl aut e,àfla u eàda sàleà ha pà t peàá àdeàl i s iptio à[–]Є-

ANƱ[–], sans doute pour M ά οςà/-ο àselo àM.-F. Boussac. D aut esàe p ei tesàdeàl îleà
attestent de cette singularité épigraphique naissante dans la composition des appellations 
sur sceau, notamment les légendes [ ]IO ƱPOY (voir n° 209 ci-dessus – type A2), 
A O ƱNI[OY /- OY] (type A1C), APTЄMI Ʊ[POY] (type B3) ou encore ʘ[EO] ƱPOY (type B3) 
en lien avec des représentations du cycle érotique. 

415. ZWIERLEIN-DIEHL 1986, pp. 112-114, n° 154, pl. I (pl. coul.) ; 33 [Pl. L, fig. 79] = VOLLENWEIDER 
1966, pp. 50-52 ; 109, pl. 49, fig. 1 = MORET 1997, pp. 144-146, n° 224, pl. 44. MAASKANT-
KLEIBRINK 1978, p. 163, n° 304. AGDS I, 3, p. 41, n° 2340, pl. 209 [Pl. 63, fig. 436]. PHILIPP 1986, 
p. 47, n° 41, pl. 10 ; 49, n° 44, pl. 11 [Pls. 63-64, figg. 437-438] : entre le Ier s. av. J.-C. et le Ier 
s. apr. J.-C.,à etteàfo eàd omega est attesté très sporadiquement sur les intailles. On peut 
mentionner une copie en verre du Martin-von-Wagner-Museum deàWü z u gàd u eàge eà
dispa ueà o fe tio eàpa àl a tisa -graveur Solôn (dernier tiers du Ier s. av. J.-C.), dont la 
signature,à à l i sta àdeàlaà tuleà à l effigieàd á t is,à o i eàlesàfo esàЄ et Ʊ : CO ƱNΝ
Є OIЄI t peà р à e à e e gueà d u eà ep se tatio à deà Dio deà d o a tà leà Palladion. 
Κ appellatio àappa aissa tàsu àu eàsardoine du Royal Coin Cabinet de La Haye ainsi que la 
« didascalie » d u eà aut eà pie eà fi eà o fe tio eà da sà un matériau identique, et 
conservée à la Staatliche Münzsammlung de Munich, reproduisent la même particularité 
graphique concernant la voyelle Ʊ. Dans le p e ie à as,à leàpo t aitàd u àho eà a uàdeà
l po ueàdeàMa -Antoine est joint au nom du propriétaire, OMNI-ƱN (type A2C), dont la 
racine étymologique et la réduction graphique (Domnio1289 pour Dominio) està pasà sa sà
appele à leà a eà ta difà duà Mus eà d a tà età d histoi eà deà Ge eà po ta tà l appellatio à

féminine OMNЄINA (voir n° 410 ci-dessus).àD ailleu sàlaàfo eàa gulai eàdeàl o gaàƱ (plutôt 
W àfaità o je tu e à ueàl i s iptio à OMNI-ƱN e àl o u e eà OMNI-WN) est un ajout tardif 
(Ier-IIème s. apr. J.-C. – voir n° 416 ci-dessous). La seconde cornaline, elle, est également ornée 
d u àpo t ait,àf i i à elui-là, représentant la nymphe éponyme deàlaà it àd Anthédôn en 
Béotie, Ἀ θ ώ  ; laàl ge deàp iph i ueàauà o i atifàse tàd ailleu sà à l ide tifie àetà à laà
qualifier, ANΘH ƱNΝKA[ ]H (type A1 .àD ailleu sà lesàa ulettesàetàaut esàpie esàmagiques 
suivent également cette tendance graphique de la capitale ressemblant à la forme de 
l omega minuscule : en attestent di e sesà fo ulesà su à i tailleà d i esà deà l a a e à
(notamment AXIƱΦI, sur un « galet du Nil » mettant en scène Éros – voir n° 257 ci-dessus – 
ou MAPMA|PAIƱΘ sur un autre jaspe du cycle érotique o àlaàdi i it àestàfla u eàd u àlion1290) 
datant d u eàfou hetteà h o ologi ueàs tala tàdeàlaàfi àduàIer s. av. J.-C.àjus u auà ilieuàduà
Ier s. apr. J.-C., et pour lesquelles les invocations sont en lien avec le panthéon gréco-romain 
et associent, pour certaines – àl i sta àdeàlaàsig ature de Solôn –, les graphies du Є et du Ʊ. 
O àpeutà ite à ota e tàu àjaspeà ep se ta tàD te àt a tàsu àlaàfa eàáàetàl i s iptio à
ЄIƱ (pour IAƱ) XPONЄ o atifàdeàX ό ος  | ABP[A ]AC (type G). 

 
Entre le début du IIème s. apr. J.-C. et la fin du IIIème s. apr. J.-C.,àl utilisatio àdeàlaàfo eàƱ prend une 
ampleur conséquente sur les intailles et les camées, phénomène beaucoup plus significatif et 
ota le e tà pa duà ueà eàl taitàleà e ou sà àlaàfo eàa o dieàdeàlaàlett eà« E » pour la même 

période. 
416. ZWIERLEIN-DIEHL 2002, p. 87, n° cat. 83, fig. 76 [Pl. 64, fig. 439]. LE BLANT 1896, p. 205, n° 751. 

MAASKANT-KLEIBRINK 1978, p. 261, n° 696, pl. 121 [Pl. 64, fig. 440].  HENIG 1975, p. 45, n° 172, 
pl. 11 = IMHOOF-BLUMER, KELLER 1889, p. 154, n° 59, pl. XXV. AGW III, pp. 79-80, n° 1758, pl. 26 
[Pl. 65, fig. 442] : àl au e du IIème s. apr. J.-C., on compte déjà plusieurs intailles de différents 

                                                             
1289 Domnio : surnom romain (voir SOLIN, SALOMIES 1994, p. 325, et OPEL II, p. 106, « Domnio ») ; OMNIƱN en est 
la translittération en grec au nominatif (voir LE BLANT 1896, pp. 72-73, n° 197 : ΓAIOCΝCЄIOCΝ|ΝKA ITƱN, C. Ceius 
Capito). 
1290 Κ i s iptio àsig ifie « Le seigneur des seigneurs, le dieu des dieux » ou « Le seigneur (maître) de la lumière », 
référence au lion, symbole du soleil. 
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ou a tsàst listi uesà uiàfo tàappa aît eàlaàfo eàdeàl omega inversé rappelant la lettre « W » 
avec une graphie plus ouà oi sàa gulai e.àái siàsu àu eà o ali eàdeàl Antikensammlung der 
Universität Bonn,àlaàfigu eàd йs ulape tenant le bâton serpentiforme est accompagnée de la 
mention de la propriétaire de la gemme, ANΘƱ (type A2), Ἀ θώ, « Fleur », nom de femme 
attesté chez Plutarque (Vie de Romulus, III, 4, 4).à Κaà fo eà deà l omega està d ailleu sà
relativement similaire sur une seconde cornaline, issue de la collection Lewis cette fois-ci, 
mettant en scène un griffon la patte avant posée sur une roue, emblème de Némésis, et pour 
la uelleàl appellatio àduàpossesseu àappa aîtàda sàleà egist eàsup ieu à t peàB ,àZƱCIMHCΝ
(que F. Imhoof-Blumer et O. Keller avaient transcrit ZƱCITHC).à D ailleu s,à o à et ou eà leà
thème du griffon « à la roue » sur une sardonyx du Kunsthistorisches Museum de Vienne, 
datant du IIème s. apr. J.-C., et adjointe également à une appellation incluant la forme Ʊ : M-

A-PIƱ-N (type A2CJ). Par contre, la graphie angulaire du « E » semble aller de pair avec une 
fo eàdeàl omega davantage proche de la capitale W sur une troisième cornaline du Royal 
Coin Cabinet de La Haye, dont la confection, selon C. Weiss1291, remonte sans doute 
da a tageà àl po ueàaugust e eàcomme tend à le faire penser le motif allégorique dont 
est ornée l i taille (capricorne et table). Κ appellatio à uià àestà i is e,àEICIWN, reprend à 
nouveau le nom du propriétaire : de racine égyptienne, sa racine étymologique est 
directement dérivée du nom de la déesse Isis (" ἰσίω  < Ἰσίω  >"1292). Cet ὄ ο α estàd ailleu sà
mentionné sur un rouleau de papyrus de la même époque (liste de recensement)1293. 
Nonobstant un nicolo du IIIème s. apr. J.-C. (voir n° 419 ci-dessous : AMMƱNIOC), un autre 
exemple de nom théophore égyptien, d i àd á u is celui-ci, AN-OYBIWN (type B2C), est 
attesté sur une pierre gravée, un jaspe tacheté de la Bibliothèque Nationale datant de la fin 
du IVème s. apr. J.-C. est représentant les bustes en capita opposita de Saint Pierre et Saint 
Paul joint à un staurogramme [Pl. 64, fig. 441]1294 : par comparaison, la graphie angulaire des 
lettres B, C et Ʊ des deux appellations, combinée à une taille de caractères identique, tend à 
faire penser que les deux inscriptio sàso tà o te po ai es.àPou ta t,à à l a al seàduà otifà
iconographique de la gemme de La Haye en lien avec l uili eài te eàde la composition, 
l appellatio à da sà leà ha pà d oità faisa tà hoà à l a pho eà duà ha pà gau he, il paraît 
judi ieu àd esti e à ueàl i s iptio àestà o te po ai eàdeàlaàg a u eàduà egist eàfigu  (Ier-
IIème s. apr. J.-C.). Ainsi la ressemblance dans la forme des lettres entre les deux appellations 
théophores serait oi sà laà o s ue eà d u eà o te po a it à deà g a u eà ueà d u eà
parenté épigraphique régionale (Proche-Orient). й àde ie àlieu,àl utilisatio àdeàlaàlettre Ʊ est 
également attestée au IIème s. apr. J.-C.à àtit eàd alt atio àdeàl i itialeà o elleàomega longue 
auàlieuàdeàl omicron court – voir n° 373 ci-dessus) : en témoigne un portrait en améthyste de 
l po ueàdeà‹ aja ,à e tio àpa àй.н.àΚeàBla t,àa o pag àdeàlaà e tio àƱ YM IA pour 
Olympia. 

417. MASTROCINQUE 2008, p. 42, n° cat. Fi 23, pl. X [Pl. L, fig. 80] = VEYMIERS 2009, pp. 277-278, n° 
I.FC 3, pl. 30 = ZWIERLEIN-DIEHL 1986, pp. 248-249, n° 741, pl. 129 (copie). DEMBSKI 2005, p. 
127, n° cat. 741, pl. 74 [Pl. 65, fig. 443] : àl au e du IIIème s. apr. J.-C.,àsiàlaà odeàdeàl omega 
adoptant la forme de la minuscule grecque en guise de capitale est très répandue sur les 
camées « à texte », on la retrouve également sur diverses intailles. On peut citer une sardoine 
du Museo Archeologico Nazionale de Florence sur la surface bombée de laquelle un buste de 
Sérapis a été gravé ; derrière ce dernier, le long de la bordure (type A1), la mention du 
propriétaire de la gemme, AMWNOC – dont seule la partie AMWN est lisible sur la copie en 
pâte de verre du Martin-von-Wagner-Museum deàl U i e sit àdeàWü z u g.àΚaàlett eàƱ y est 
elati e e tà a gulai e,à eà uià està pasà leà asà d u eà aut eà o ali eà o te po ai e,à

provenant de Carnuntum,àetàp se ta tàu àse o dà uste,à eluiàd u eàjeu eàfe e,àdeàpa tà

                                                             
1291 Voir WEISS 2010.  
1292 Voir PREISIGKE 1922, p. 34. 
1293 WESTERMANN, KRAEMER JR 1926, pp. 175-181, n° 22 / III.82. 
1294 SPIER 2007, pp. 75-76, n° 451, pl. 54. 
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età d aut eà duquel sont incisées les initiales ambilisibles Ν /Ν Ʊ (type C), duo nomina ou 
a iatio àd u eàappellatio  (pa àe e pleà ᾶ α,àpou àDonata)1295. 

 
La problématique des graphies angulaires ou arrondies des lettres E et W (respectivement Є et Ʊ) 
està elati e e tàal atoi eàlo s u ilà àaàconcomitance des deux voyelles dans une même inscription, 
surtout durant la période courant du début du IIème s. apr. J.-C.àjus u àlaàfi àduàIVème s. apr. J.-C. 
du a tàla uelleàl utilisatio àdeàlaà o elleàƱ / W est la plus répandue : 
418.  AGW III, p. 137, n° 2140, pl. 79 [Pl. 65, fig. 444]. AGDS IV, Hannover, p. 277, n° 1503, pl. 201 

= CADES 1839, Centuria V, p. 106, n° 87 [Pl. 65, fig. 445] : aux IIème-IIIème s. apr. J.-C., on trouve 
di e sà e e plesà d i taillesà su à les uellesà lesà l ge desà ette tà e à pa all leà lesà fo esà
arrondies Є et Ʊ. En sus de différents exemples déjà traités (voir nos 144, 264 et 307 ci-
dessus : AΦPO ЄITHΝ|ΝTHΝANЄIKHTƱ, ΓNƱΘIΝCЄAYTON, respectivement Ʊ-PЄO|YC), on peut 
encore mentionner deux intailles supplémentaires :à toutà d a o dà un jaspe rouge du 
Kunsthistorisches Museum de Vienne sur lequel se lit le nom du propriétaire au génitif 
d appa te a e (troisième déclinaison), IЄPƱ|NOC (type G) ; ensuite un lapis-lazuli conservé 
à Hanovre (Kestner-Museum) sur lequel une représentation de la Victoire conduisant un 
uad igeàestàe tou eàd u eàl ge deàp iph i ueà t peàá à e tio a tà o e tàlesà
uat eà he au àdeàl attelage,àЄYTYXHCΝTOPKOYATOCΝA KIMACΝAKY ƱN.  

419. WALTERS 1926, p. 146, n° 1288, pl. XVIII = BOARDMAN, SCARISBRICK, WAGNER, ZWIERLEIN-DIEHL 
2009, p. 154, n° 337 [Pl. L, fig. 81] : la mention Є ΝAΓAΘƱ(I), sur les anneaux métalliques (voir 
n° 406 ci-dessus) autant que sur les intailles, suit également une tradition graphique 
semblable à l au e du IIIème s. apr. J.-C. En atteste un nicolo de la collection Marlborough 
conservé au British Museum sur laquelle une divinité assise sur un lion est flanquée des 
Dios u es.àU eài s iptio àe àdeu àpa tiesào eàleà ha pàsup ieu àai sià ueàl e e gueà t peà
B1GH) : OYPANIA HPA | AMMƱNIOCΝ ANЄΘHKЄΝ | Є AΓAΘƱ,à d di a eà d u à ho eà appel à
Ammonios à Iuno Caelestis e à ueàd o te i àsesàfa eu sà« pour le bien » ou « pour la bonne 
fortune » ("for good fortune" selon J. Boardman et alii .àC estàd ailleu sàselo à etteàa eptio à
que H.B. Walters avait identifié la divinité centrale de la composition, lui appliquant 
directement la « didascalie » du registre supérieur, Oὐ α ίαàἭ α (Iuno Caelestis). Toutefois, 
J. Boardman (et alii) estime, lui, que la déesse portant visiblement une couronne tourelée est 
une personnification de Libya ouàdeàlaà it àdeàC eàauàt a e sàd u eà o i aiso àa e àleà
nom théophore du dédicant associé au culte libyen de Zeus Ammon. 

420. AGDS V, pp. 95-96, n° 203, pl. 28 [Pl. 65, fig. 446]. PHILIPP 1986, p. 87, n° 124, pl. 30 [Pl. 65, 
fig. 447]. VOLLENWEIDER, AVISSEAU-BROUSTET 2003, pp. 187-188, n° 239, pl. 126 [Pl. 66, fig. 448] 
: pourtant leàst leàd i isio  des deux voyelles, à cette époque, subit dans divers cas des 
altérations, soit auàt a e sàd u à la geà elati e e tàh t og eàdesàg aphies,àsoit sous la 
forme de caractères davantage angulaires da sà l e se le (E et W). Dans la première 
acception, on peut signaler une cornaline fracturée conservée au Germanisches 
Nationalmuseum de Nuremberg (IIème s. apr. J.-C.) sur la surface bombée de laquelle est 
gravée une figure de Salus ; dans le registre médian latéral (type A2) se déchiffre le nom du 
possesseur de la gemme, ANΦEIƱN (sic ,à o stitu àe t eàaut esàd u àomega a o diàetàd u à
epsilon angulaire. Pourtant, la tendance qui se précise dès le IIème s. apr. J.-C. impose de faire 
interagir des formes tantôt arrondies, tantôt angulaires, mais respectant toutefois une unité 
g aphi ueàauàsei àdeàl i s iptio .àâàl i sta àdeàl appellatio àEICIWN sur la cornaline de La 
Haye (voir n° 416 ci-dessus), non seulement les noms propres mais également diverses 
formules adoptent le caractère W associé à E. On retrouve ainsi cette particularité 
épigraphique sur une amulette du Département égyptien des Staatliche Museen de Berlin-
Charlottenbourg représentant, sur la face A, un lézard joint à un croissant lunaire (voir n° 360 
ci-dessus) et, sur la face B, la légende EY AMW, terme dérivé de la langue assyrienne et 
signifiant « éternel, perpétuel » en lien avec le cycle solaire, la lumière et, par extension, la 

                                                             
1295 Voir LGPN II, p. 136 (IIème s. apr. J.-C.), et OPEL II, p. 107, « Donatus ». 



266 
 

sauvegarde des facultés oculaires. Employant la même rudesse dans la gravure des 
caractères, la mention EYTYX[.]Ν [.] OYWN (selon M.-L. Vollenweider, de manière erronée) 
o eà leàpou tou àd u e cornaline du Cabinet des Médailles sur la surface de laquelle est 
portraituré une patricienne romaine contemporaine du règne de Septime Sévère (vers 210-
215 apr. J.-C.). La légende, de type A1B3, se comprend comme la formule augurale EYTYX[I] 

[O]Ν ΦOPWN, ὐ ύ ( )ι ὁ φο ῶ 1296, « Bonne fortune (en tant que) le porteur (de cette 
gemme) ! ». 

421. SPIER 2007, p. 20, nos 18-19, pl. 4 ; 83-84, n° 472, pl. 58 = MASTROCINQUE 2014, p. 192, n° cat. 
531 [Pl. 66, figg. 449-450]. ZWIERLEIN-DIEHL 1997, p. 92, fig. 16 = CADES 1839, Centuria VI, p. 
110, n° 58 [Pl. 66, fig. 451] : cette tendance angulaire tend à se généraliser aux IVème-Vème s. 
apr. J.-C., à quelques exceptions près. La combinaison des lettres E et W se retrouve sur une 
sardoine du IVème s. apr. J.-C. sur la surface de laquelle le buste du propriétaire est joint à son 
appellation (type A1B3), O EMWNOC1297.àP isàs pa àl u àpa à appo tà àl aut e,à ha u àdeà esà
caractères est attesté sous sa forme angulaire sur différentes intailles :àtoutàd a o dàleà« E » 
sur une calcédoine du Numismatic Museum d áth esà olle tio àыa apa os / IVème s. apr. J.-
C.) où un autre portrait est identifié par son nom diacritique, ΘEOTE|KNOY (type D2) [Pl. 13, 
fig. 84]1298 ; ensuite le « W », non seulement sur le jaspe tacheté de la Bibliothèque Nationale 
(voir n° 416 ci-dessus : AN-OYBIWN), mais également sur une autre gemme de la même 
collection, une amulette en jaspe vert du Vème s. apr. J.-C., où la légende transversale fait 
office de « didascalie » à une représentation de Salomon, CO/ O|M/WN (type CG). Toutefois, 
il est au Bas-Empire encore quelques cas marginaux où, sur les intailles, la graphie arrondie 
deàl u eàdesàdeu à o ellesàestàattest e auàt a e s,àsa sàdoute,àd u  particularisme régional. 
On peut citer une intaille en nicolo du IVème s. apr. J.-C., perdue, dont il ne demeure 
ota e tà u u à oulageàdeà‹.àCades : de style « calligraphique »à d ap sà l auteu e,à й.à

Zwierlein-Diehl), elle met en scène la déesse Roma, assise, tenant dans sa main une petite 
Victoire. La légende grecque périphérique (type A1B3C) "i di ueà o eà o igi eà l Està deà
l E pi e" : PƱMH / XPYC-O O IC, littéralement « ‘o e,à it àd o  ». ‹outefois,à iàl pith te,à
ià l e p essio à ώ à σό ο ιςà da sà so à e tie à eà so tà attest sà da sà lesà sou esà

manuscrites ou épigraphiques antiques (ni davantage le pendant latin Roma aurea ou Urbs 
aurea). Selon E. Zwierlein-Diehl, "la statuette de la Victoire se trouve justement entre les deux 
otsà o eàsiàelleàfaisaitàpa tieà o àseule e tàdeàl i ageà aisàaussiàdeàl i s iptio . Cet 

arrangement sugg eà u o à pou aità o p e d eà lesà deu à otsà PΩMHà età XPζΣOΠO IΣà
o eàlesà o sàdeàdeu à illesàetàdeà oi àda sàl i ageàdeà‘o aà i to ieuseàu eàallusio à àlaà

victoire de Constantin Ier sur Licinius à Chrysopolis [auj. Üsküdar, Turquie] en 324, événement 
célébré par les monnaies"1299. La légende agit donc comme une didascalie au sein de laquelle 
la lettre capitale omega est inscrite sous la forme graphique de la minuscule arrondie (ce qui 
està d ailleu sà gale e tà da sà u eà la geà esu eà leà asà deà laàmention IAƱ sur les pierres 
magiques – voir nos 314-327 ci-dessus [Pls. 42-45, figg. 279-299]). 

 
§5. Toutefois, il est nécessaire de concéder que, dans un cas très particulier – celui des initiales – la 
fo eàlu eàdeàlaàlett eà eàpe etàpasàdeàd fi i às ilàs agitàd u àƱ ouàd u  Є. “ ilà àaàpasà o o ita eà
des deux graphies distinctes sur un même support – o eà taitàleà asàpou àleà a eàta difà IIIème-
VIème s. apr. J.-C.) révélant une prière pour Longinos (voir n° 270 ci-dessus) [Pl. 34, fig. 224 : KЄΝBƱ|HΘIΝ
ON|ΓINOY] au sein de laquelle les deux caractères étaient sculptés de manière identique mais 

respectant une torsion de quatre-vingt-dix degrés entre eux –, il est relativement aléatoire de convenir 
deàlaà ele tu eà àappli ue à àlaàlett e.àâàtit eàd e e ple,ào àpeutà ite àu àannulus puerilis en or du IIIème 
s. apr. J.-C., mettant en scène une Tyché de face avec ses attributs usuels (gouvernail et corne 

                                                             
1296 Voir WALTERS 1926, p. 348, n° 3705. 
1297 Voir également AUBRY 2011b, p. 239, n. 4, fig. 3. 
1298 Voir également ibid., p. 241, n. 51, fig. 15. 
1299 Pour cette référence aux monnaies commémoratives : voir KENT 1978. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%9Csk%C3%BCdar
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d a o da e ,à età o se à à l Ashmolean Museum d O fo d [Pl. 81, fig. 557]1300 : dans le registre 
supérieur droit (sur le chaton ovale) apparaît ce que les auteurs ont estimé être un omega de forme 
lunée (type AI1) ;ào ,àilàpeutàtoutàaussià ie às agi àd u àЄ lisible du bas vers le haut (type A2). Quoià u ilà
en soit, la graphie typique de ces deux lettres aux alentours du IIIème s. apr. J.-C. permettrait, si la forme 
de la bague (contour octogonal) àa aitàpasàd jà stylistiquement pourvu, de fournir une datation 
elati eàpou àlaà o fe tio àdeàl a eau. 

 
§6. й à o lusio ,à ilàestà essai eàdeà o de à ueàsu àlesài tailles,à laàfo eàdeàl omega subit une 
variatio àdeàsaàfo eàe t eàl po ueàg e ueà lassi ueàetàl й pire romain, avec une interpénétration 
g aphi ueàsu àlesàsig atu esàdeàg a eu sàdeàl po ueàta do-républicaine (la forme  y est encore la 
norme).àâàl po ueàa to i eàetàs ie e,àl utilisatio àduàƱ te dà às a l e ,àta tàsousàsaàfo eà
arrondie u a gulai eà [W],à aisà lesà deu àg aphiesà oe iste tà jus u auà Bas-Empire, avec une nette 
propension pour le Ʊ aux IIème et IIIème siècles apr. J.-C., puis une inversion de tendance à partir du IVème 
s. apr. J.-C.[W]. 
 
§7. Les camées, eux, ont une graphie relati e e tà a a t isti ueà u ilà està plusà ais à deà e ad e à
chronologiquement : 

422. HENIG 1990, p. 21, n° 38 ; 22, nos 40-41 ; [Pl. 66, figg. 452-453]. HENIG 2007, p. 181, n° 743, pl. 
LIII. GUIRAUD 2008, p. 181, n° 1471, pl. XXXVIII = SCHAAD 1992, p. 51, n° 8 ; 75-85 [Pl. L, fig. 
82]1301 : entre les IIIème et IVème siècles apr. J.-C., les camées « à texte », dans une écrasante 
majorité (voir nos 221 et 268 ci-dessus : respectivement OYPANIƱΝ|Ν APAΝMNH|MONIOY et OY 

ΦI Ʊ (CЄ) | MHΝ ANƱ | NOƱ Є  | KAIΝΓЄ Ʊ), ainsi que quelques légendes à fonction de 
« didascalie » (voir n° 197 ci-dessus : [Y ЄP THN]Ν NЄIKHNΝ TƱNΝKYPIƱNΝCЄBΧACTƱNΨ sous 
forme de dédicace àouàdeàfo ulesàdeà o àaugu eàetàd i o atio sà oi à °à à i-dessus : 
HPAK ITOCΝZHCЄCΝЄNΝΘЄƱ) se voient constitués de la graphie arrondie des deux voyelles Є 

et Ʊ. En attestent en outre différents autres exemples, notamment plusieurs camées « à 
texte » de la collection Content (IIIème s. apr. J.-C.) sur lesquels se lisent tantôt une formule 
augurale adressée au porteur (ЄYTYXIΝ|ΝZHCAICΝ|Ν[OΝΦ]OPƱN, « Puisses-tu vivre heureux en 
tant que porteur (de cette gemme) ! », ou simplement ЄYTYXI | OΝΦOPƱN sur une sardonyx 
du Somerset), tantôt une inscription dialoguée visant à se préserver des tours joués par 
l a ou à à l i sta à duà a eà duà Kunsthistorisches Museum de Vienne, mais avec une 
séquence plus exhaustive en six lignes – et non plus quatre : OYΝΦI Ʊ (CЄ) | MHΝ ANƱ | NOƱ 

Є  | KAIΝΓЄ Ʊ | CY ΦI I MЄ | CYNΦЄPI COI, « Je ne t'aime pas, ne te trompe pas, mais je 
comprends et je ris.à ‹uà ai es,à està ieu à pou à toi ! »)1302. H. Guiraud répertorie 
également un camée du IIIème s. apr. J.-C.,àissuàduàt so àd йauze, sur lequel se retrouve les 
deux voyelles « arrondies » :à ilà s agità d u eà fo uleà augu aleà e tio nant le destinataire 
nommément, comme il en existe beaucoup (voir nos 229 et 268 ci-dessus : ЄYTYXIΝ|ΝЄYCTAΘI, 
ЄYTYXIΝ |Ν ΓOPΓONI, ЄYTYXIΝ |Ν ΓЄ ACI ,à à e ià p sà u i ià laà l ge deà ЄIKONIC | AKƱNIC | 

ΓOPΓONICΝ|ΝЄYTYXOYCIN est adressée à trois (jeunes) femmes et, conséquemment, la forme 
verbale est au pluriel ;à deà plus,à elleà està pas à l i p atifà mais à l i di atifà p se t 
( ὐ οῦσι  – "leà p se tà de a tà a oi à laà aleu à d u eà affi atio à uià està aussià u à
souhait"1303. Rendue littéralement, la légende pourrait être « Eikonis, Lakônis, Gorgonis sont 
heureuses / se portent bien d ap sàΘ.à“ h a tz1304) », mais également faire correspondre 
aux substantifs non pas des noms propres mais des qualificatifs (auà t a e sà d u eà
interprétation "pseudosymbolique" de J.-M. Pailler – voir aussi n° 268 ci-dessus), « Image 
laconienne de la Gorgone porte-bonheur » ou « Belle apparence, réserve laconienne, 

                                                             
1300 Voir HENIG, MCGREGOR 2004, p. 75, n° cat. 6.14, ill. 6.14. 
1301 Voir également SPIER, OGDEN 2015, p. 131, fig. 39. 
1302 Voir LE BLANT 1896, p. 56. 
1303 Voir MASSON 1997, p. 61 = MASSON 2000, p. 268. 
1304 Voir SCHAAD 1992, p. 85. 
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protection de la Gorgone sont source de bonheur ». Cette hypothèse est toutefois battue en 
brèche par O. Masson qui la qualifie de "fantaisie et sur-interprétation". 
Toutefois, si cette tendance à intégrer les voyelles Є et Ʊ est attestée – et très répandue – 
encore au VIème s. apr. J.-C. sur les camées (voir n° 273 ci-dessus : +KYPIЄ | BOHΘI | TƱ 

ΦOP|OYNTI+ ,à ilà de eu eà toutefoisà uel uesà e eptio s,à à l e e pleà deà laà sa do à deà
l Ermitage (IIIème-IVème s. apr. J.-C. àsu àla uelleàu eàs eàd i plo atio àestàjointe à la formule 
E EƱC, « Sois miséricordieux ! » ou « Prends pitié ! » (voir n° 258 ci-dessus) [Pl. 32, fig. 214] 
:àlaàl ge deà o pose,àda sà eà asà a gi al,àa e àlaàfo eàa gulai eàdeàl epsilon etàdeàl omega 
[E EWC]. 

 
Comme la lettre Є aà etteàg aphieà u e àlie àa e àdesàl ge desàe àg e ,àlesàfo ulesàlati esàdesà
camées sévériens – dans la plupart des cas de forme rectangulaire – sont, par extension, pénétrées 
uniquement de la forme angulaire de cette voyelle : 
423. HENIG 1990, pp. 24-25, nos 43-44 [Pl. 66, fig. 454]. NEVEROV 1988, pp. 116-117, n° 258 [Pl. 67, 

fig. 455] : en parallèle des pierres à facettes ornées de légendes latines (voir nos 7 et 58 ci-
dessus) pour lesquelles la lettre E est également angulaire, divers camées portent des 
formules augurales ou la mention de vertus. En témoignent deux camées en sardonyx de la 
collection Content (IIIème s. apr. J.-C.) sur lesquels se lisent, en deux lignes (type G), 
respectivement un œu,àti àd u à e sàdeàPlaute1305, BENE T|IBI SIT, « Bonne chance à toi », 
etàl o iatio àdeàdeu àsu sta tifs,àSPES | OPES, « Espoir, pouvoir » ou « Gardez espoir, 
vous qui êtes riches ! »1306. Spes,àpe so ifi atio àdeàl espoi ,àfigu eài i,à àl i sta àd u eàp teà
de verre tricolore publiée par H. Guiraud portant la mention SPES, comme un "souhait de 
bonheur"1307. Un dernier exemple fait apparaître une interpellation (voire une exhortation) 
sur un camée o se àauàMus eàdeàl Ermitage et daté du Ier s. apr. J.-C. (selon O. Neverov, 
mais vraisemblablement plus tardif selon M. Henig) : MISCE | SITIO, « Mélange (le vi ,àj aià
soif ! » [C е à[ о],àяà ду!] – pou àla uelle,àselo àl auteu ,àlaà e tio àduà i àestà
sous-e te due.à Ilà s agità d u eà i s iptio à deà po t eà g ale,à s ad essa tà à tousà lesà
utilisateu s,à ueà l o à t ou aità usuelle e tà su à laà aisselleà e à e eà ou les vases tournés 
inscrits à la barbotine (selon M. Feugère) etài ita tàleàpo teu à àp ofite àdeàlaà ieà àl i sta à
de sentences comme AMO TE ou BIBE MVLTIS ANNIS)1308. Le camée étudié devait sans doute 
se i àd o e e tà àu à l e tàdeà aisselleà o eàu e coupe ou un vase à boire. 
 

En conclusion, bie à u e t eàlaàfi àduàIer s. apr. J.-C. et le IVème s. apr. J.-C.,àleàph o eàdeàl omega 
inversé soit fortement ancré dans la tradition épigraphique, la forme classique  demeure encore 
attestée marginalement malgré tout. En témoignent notamment quatre intailles et un camée : 
424. MAASKANT-KLEIBRINK 1978, n° 536 [Pl. 67, fig. 456]. FURTWÄNGLER 1900, II, p. 211, pl. XLIV/2 = 

CADES 1836, cl. 5, I, pl. F/50 [Pl. 67, fig. 457] : du a tàlesàdeu àp e ie sàsi lesàdeàl й pi e,à
rares sont les intailles sur lesquelles la capitale omega est incisée sous sa configuration 
classique. Outre les « didascalies » desàpo t aitsài p iau àd Otho àetàdeàPe ti a à oi à °à
166 ci-dessus : respectivement OΘ NO  et NEP N sur le premier exemple, KA ЄT ЄI|NA 
sur le second) ainsi que celle de la sardoine du British Museum mettant en scène une 
assemblée des dieux olympiens (voir n° 392 ci-dessus), la lettre  apparaît notamment sur 
un béryl du Royal Coin Cabinet deàΚaàрa e,àda sàleà ha pài f ieu àd oità su àlaàpie e àd u eà
représentation de Vénus Victrix (Ier s. apr. J.-C.) : conforme au canon épigraphique des 
signatures de graveurs du Ier s. av. J.-C. (au niveau de la taille des caractères et de la position 
deà l i s iptio à – voir nos 161 et 169-170 ci-dessus),à l appellatio àЄ NOC (type A2) en 
adopteà eà laà fo eà a a t isti ueà deà l omega. L.J.F. Janssen estime cependant que 

                                                             
1305 Voir Plaute, Mercator, 327. 
1306 Voir HENIG 1990, p. 25, n° 44 : "Hope, riches!". 
1307 Voir GUIRAUD 2008, p. 172, n° 1428, pl. XXXIII. 
1308 Voir FEUGÈRE, LAMBERT 2004, p. 58. 



269 
 

l i s iptio àestà ode e1309. Bie à u ilàsoitàattest ào o asti ue e tà o eàu eàsig atu eà
rinascimentale sur un béryl de la collection Marlborough (adoptant sur la gemme la même 
dispositio à u aupa a a t 1310,à l ὄ ο α A I NOC , dont le traitement graphique est 
davantage conforme à la désig atio àd u eàappellatio àdeàp op i tai e, se retrouve sur un 
moulage de T. Cades etta tà e à s eà l á t isà d Éph seà fla u eà deà deu à p oto sà
d a i au ,àdeàs o pio sàetàdeàsig esàast au ,àleàtoutàdispos àdeà a i eàt sà« héraldique ». 
D ailleu s,àpou àrespecter le parfait équilibre de la composition iconographique, la légende 
est disposée symétriquement dans le registre inférieur selon une configuration imposée par 
la « contrainte de cadre », A -I/ -NOY (type A1CJ).  

425. NEVEROV 1988, pp. 116-117, n° 261 [Pl. 67, fig. 458] : ilà e iste,à à aà o aissa e,à u u à
seulà a eà pou à le uelà l i s iptio à – qui ne reprend pas le nom du graveur – laisse 
apparaître la forme .àIlàs agitàd u eàsa do à àdeu à ou hesàlaissa tàappa aît eàlaàl ge deà
O I N, ὄσι ,à ueà O.à Πe e o à t aduità pa à И à ят ,à « Tiré des choses sacrées 
(reliques ?) »,à est-à-dire « Venant de sainteté, de quelque chose de saint ». Notons 
également que la forme du sigma est très inhabituelle sur les camées romains (la graphie C 
est davantage en usage à partir du Ier s. apr. J.-C.).  

 
A / Λ 

 
§8. Une troisième voyelle subit également des altérations de sa graphie, ce qui induit parfois des 
o fusio sàda sàlaà estitutio àdesài s iptio s.àIlàs agitàdeàlaàlett eàA qui, duàfaitàdeàl allo ge e tàdeàlaà

haste oblique (voir n° 433 ci-dessous) ou e àl a se eàdeàlaà a eàho izo tale,àpeutà t eà o fo dueà
avec un lambda. Si son apparition se fait relativement tôt (déjà au IIIème s. av. J.-C. sur les gemmes 
italiques – voir n° 102 ci-dessus : VIB-I ΝCΝF), on peut recentrer son utilisation la plus répandue entre 
le Ier et le IIIème s apr. J.-C.,àetà elaàauta tàsu àlesài s iptio sàe àg e à u e àlati à: 

426. ZWIERLEIN-DIEHL 1986, pp. 217-218, n° 584, pl. 105 [Pl. 67, fig. 459]. SENA CHIESA 1978, p. 75, 
n° 44, pl. VII : toutefois,àd j à àl e t eàfi àduàIer s. av. J.-C., cette particularité graphique est 
attestée sur les intailles romaines, notamment en lien avec des appellations. Ainsi, sur une 
pâte de verre du Martin-von-Wagner-Museum deàl U i e sit àdeàWü z u g,àleàpo t aitàd u eà
patricienne romaine est-elle jointe à la « didascalie » rétrograde IVLI  (type A1). Datant de la 
même période (époque augustéenne), une cornaline du Museo Archeologico Nazionale de 
Florence mettant en scène un bige vers la droite (sur le moulage) est accompagné dans le 
ha pài f ieu à t peàB àdeàl appellatio àduàp op i tai eàe àduo nomina P• S• ueàl auteu eà

avait restitué PAS en ne tenant pas compte des signes séparatifs et abréviatifs) ; le caractère 
lati àdeàl i s iptio àestàsoulig àpa àlaàfo eà a a t isti ueàduà« S ». 

427. SENA CHIESA 1966, pp. 416-417, n° 1523, pl. LXXVII [Pl. L, fig. 83]. RICHTER 1956, p. 106, n° 485, 
pl. LVIII [Pl. 67, fig. 460] :à àl i sta àd aut esàe e ples contemporains (voir nos 135 et 156 ci-
dessus : respectivement M•V RRI•Q•F et CO(S) / V͡ ), on peut citer deux intailles 
supplémentaires, datant du Ier s. apr. J.-C., et exemplifiant la forme du « A » sans barre 
horizontale. En premier lieu, u àjaspeà ougeàp o e a tàd á uil eàsu àlaàsu fa eàpla eàdu uelà
est incisé de manière rétrograde le surnom du propriétaire ouà u à idio eà d es la e , 
LIBE|R [LI]S (type G)1311. Ensuite, une cornaline conservée au Metropolitan Museum of Art  
de New-York (époque flavienne ?) p se ta tàlaàt teàd u àe fa tàjoufflu,àdeàt ois-quarts face, 

                                                             
1309 Voir JANSSEN 1866, pp. 33-34, n° 23, pl. II. 
1310 Voir BOARDMAN, SCARISBRICK, WAGNER, ZWIERLEIN-DIEHL 2009, p. 182, n° 408 : scène du thiase dionysiaque, avec 
satyres, ménade et herme ithyphallique et la « signature » dans le champ latéral gauche (sur le moulage). 
1311 Voir SOLIN, SALOMIES 1994, p. 351 (surnom), et SOLIN 1996, p. 79 (esclave). 
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adjoint à la légende TYXI  (type B4), aise la le e tà l ὄ ο α f i i à ‹ ία1312 
sémantiquement relié de manière propitiatoire à la vertu de fortune. 

428. KRUG 1981, p. 218, n° 244, pl. 102 : àl au e du IIème s. apr. J.-C., on peut citer une nouvelle 
fois une appellation sur une intaille « à texte », disposée en deux lignes, NNI|ORVM. 
Provenant du Römisch-Germanisches Museum de Cologne, cette agate porte une légende 
qui se réfère à la gens Annia sousàlaàfo eàd u àg itifàplu iel ; elle se réfère donc moins à un 
i di iduà u àu eàfa ille. 

429. Nй“‹O‘OVIĆ 2005, p. 31, n° 34, pl. 3 (pl. coul.) ; 11 [Pl. 67, fig. 461].  AGDS IV, Hannover, p. 
306, n° 1687, pl. 221 [Pl. 68, fig. 462]. COLLINGWOOD, WRIGHT 1991, pp. 30-31, nos 2422.75-76, 
pl. III [Pl. 68, fig. 463] : la même disposition épigraphique en deux lignes préside à un jaspe 
sanguin de Hanovre (Kestner-Museum) sur la surface plane duquel se lit PRIM Ν |Ν FELIXΝ
(VIVAS), « Prima1313, (puisses-tu vivre) heureuse ! » ; cette légende se comprend comme une 
fo uleà oti e,àgageàd a ou àd u àho eà àsaà elle,àdo tàlaàfo eà e aleàsous-entendue 
se restitue par analogie à diverses autres inscriptions du même type sur intaille, camée ou 
support métallique1314. D ailleu s,ào à et ou eàu eàfo uleàsousàfo eàd i o atio àincluant 
la forme  pour « A » sur deux anneaux en fer mis au jour en Angleterre : sur le premier, 
datant de la première moitié du IIème s. apr. J.-C., la légende est incisée dans trois lamelles de 
bronze adoptant une configuration cruciforme incorporées dans le chaton ovale (type F), D Ν
MI / VITA, da mi(hi) vita(m), « Donne-moi la vie », prière adressée au Seigneur ;à àtit eàd e -
u sus,àleà eàt peàd i o atio ài t oduitàpa àDA se et ou eàsu àu eà o ali eàissueàd u eà

collection privée1315, (H)ISTORIA͡E•M͡EA͡E•DA•, « Donne mes histoires ! » dans le sens 
« Perpétue mon héritage oral ! » [Pl. I, fig. 57] en lien avec la crevette, symbole de longévité 
et de pérennité. Une seconde bague, de chaton rectangulaire celui-ci, est ornée de la légende 
VIT ΝVOLO, vita(m) volo, « Je désire une (longue) vie » ou « Je (te) souhaite une (longue) 
vie » : si on retrouve à nouveau la forme ,àl aut eàaspe tài t essa tà sideà à ou eau dans 
l a uïsse e tàdeàlaàte i aiso àdeàl a usatifàpou àVITA(M). Enfin, sur une agate du IIème s. 
apr. J.-C., mise au jour en Slovénie, la lettre  o pose,à àl i sta àdeàlaà o ali eàdeàнlo e eà
(voir n° 426 ci-dessus ,à l u à desà te esà d u eà appellation composée, des tria nomina en 
l o u e eà L | C  – type AGH à do tà lesà i itialesà so tà diss i esà autou à d u eà
ep se tatio àdeàl u àdesàDios u es,àCasto . 

430. DEMBSKI 2005, p. 164, n° cat. 1125, pl. 116 [Pl. 68, fig. 464]. HENKEL 1913, pp. 81-82, nos 818-
836 ; 847-849 ; 851-854 ; 859 ; 861-869, pl. XXXIII : encore àl au e du IIIème s. apr. J.-C., ce 
particularisme graphique est encore relativement courant. En atteste de nouvelles intailles 
« à texte » (dont les inscriptions sont respectivement rétrogrades),àl u eàe à appo tàa e àlaà
formule de salutation vale (voir n° 251 ci-dessus : PHOEN[I]|XΝV ) [Pl. 30, fig. 200],àl aut eàe à
lien direct avec une appellation endommagée sur un onyx mis au jour à Carnuntum et qui se 
transcrit [S] TVR|[NI]NVS (type G). Mais ce sont surtout sur les gemmes à facettes (voir n° 7 
ci-dessus – S|V |VI|S | VE|NI) [Pl. 68, fig. 465] et les anneaux métalliques de cette période 
(début du IIIème s. apr. J.-C.), notamment les Zwillingsringe d ap sà н.à рe kel 1316, que 
l utilisatio àdu  est la plus frappante en lien avec des devises galantes de type G ( |M, am(a 
/-o), M  | MO, M  | ME, MO |TE, VE DVL|CIS, VE | PIA, VE | VIT , VE SV| VIS, D  | 

DO, D  | ME, D  | VITA, DIG|N  – qualificatif, à l i sta àde DVL|CIS, FE|LIX, FIDE|LIS1317 –, 
                                                             
1312 Attesté épigraphiquement sous sa forme latine Tychia (voir CIL II,à °à .àIlàs agità aise la le e tàdeàlaà
fo eàf i i eàdeàl ὄ ο α ‹ύ ιος (voir LGPN III, A, p. 438) ou la translittération de Tychia en grec, la forme latine 
elle- eàd i eàdeàl appellatio àg e ueà‹ ί  (voir LGPN III, A, p. 438). 
1313 Voir OPEL III, p. 161, « Primus ». 
1314 Voir AGDS IV, Hannover, p. 306, n° 1686, pl. 221 : FELIX | VIVAS sur un camée rectangulaire (IIIème-IVème s. apr. 
J.-C.) ; HENKEL 1913, p. 193, n° 2163 (CIL XIII, n° 10024, 68) : FELIX SIS, « Puisses-tu être heureux ! » (2ème personne 
du subjonctif présent de esse) sur un anneau en argent disparu. 
1315 Don de H. Rambach (Londres). 
1316 Voir HENKEL 1913, p. 18, nos 107-111. 
1317 Voir ibid., p. 82, nos 837-845, pl. XXXIII. 
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SV |VIS, TE |MO, VENI | VIT  (= VINI | VIT ), VIT , VI|V S). Ces Zwillingsringe sont pour la 
plupart composées de deux ou plusieurs anneaux métalliques joints (voir n° 196 ci-dessus), 
dont chacun porte une inscription, soulignant l u io àe t eàdeu à t esà ilsàfo tàpa tieàdeà eà
ueàй.н.àΚeàBla tà ualifieàd « a eau àdeàfia sàouàd pou  »1318) : la « fusion » entre deux 

alliances agit comme métaphore de la dextrarum iunctio. Et si, comme nous venons de le 
voir, ils portent le plus souvent des devises galantes ou amoureuses (comme sur les anneaux 
métalliques à facettes – voir n° 17 ci-dessus), ils peuvent également associer les noms des 
deux conjoints comme sur les gemmes à texte (type G) ou à représentation de dextrarum 
iunctio (type B1) – voir n° 201 ci-dessus. Or, tel est vraisemblablement le cas sur deux 
a eau àe ào ,àl u àp o e a tàdeàWorms1319,àl aut eàdeàWentbridge (Yorkshire / milieu du 
IIIème s. apr. J.-C.)1320 [Pl. 87, fig. 598]. Dans les deux occurrences, la marque de « fusion » est 
soulignée par deux cadres schématisés « en amande »à à l i t ieu à des uelsà so tà
respectivement incisés IVV et ANC (type G) su àl a eauàpu li àpa àн.àрe kel, abréviations 
des noms des deux conjoints (peut-être Iuvenna et Ancellus)1321 ; dans le second exemple, il 
s agitàdeàlaàju tapositio àdeàdeu àtria nomina, vraisemblablement ceux du couple1322, G•M•PΝ
|ΝE•S•V, ele tu eàfa ilit eàpa àlesàsig esàd i te po tuatio à oi àpoi tà . . .à i-dessous). 

431. VOLLENWEIDER 1984, pp. 224-225, n° 367, ill. 367 [Pl. 68, fig. 466] :àtoutefois,àl utilisatio àdeàlaà
graphie  pour « A » ne se borne pas, au IIIème s. apr. J.-C., aux légendes sur les gemmes à 
fa ettesàetàlesàa eau à talli ues.àIlàe isteàe o eàdesà asàsu àdesàpie esàfi esà àl e e pleà
d u à i oloàdeàlaà olle tio àMe z,àdat àduà g eàdeàDio l tie à de ie à ua tàduàIIIème s. apr. 
J.-C.), représentant très schématiquement Jupiter tenant s ept eà età foud e,à l aigleà à sesà
pieds ; tout autour de ce registre figuré est disséminée une inscription obscure (type A1C), 
peut-être composée de termes contractés, D CHL OPSX. Étant donné la combinaison de la 
lettre  avec des caractères latins, celle-ci reprend effectivement un A. 

 
âàl au eàduàIVème s. apr. J.-C., le recours à cette graphie sans barre horizontale tend à se raréfier. On 
ne la retrouve que sur de rares anneaux ou disques métalliques (voir nos 4 et 44 ci-dessus : 
respectivement VII, ave, sur un anneau de bronze de section lamellaire, et VRELIVS T TI NVS 

VRELIVSΝF|ORTV|N TVSΝsur un disque en bronze de la même période), ainsi que sur une cornaline 
dont la forme du « A » est toutefois bien particulière : 
432. HENIG 2007, p. 128, n° 297, pl. X ; XL [Pl. 68, fig. 467] = COLLINGWOOD, WRIGHT 1991, p. 40, n° 

2423.23, pl. IX . WEISS 2007, p. 314, n° 651, pl. 85 [Pl. 68, fig. 468] : tout autour de la 
ep se tatio à d u eà Vi toi eà te a tà pal eà età ou o eà – et dont le traitement 
i o og aphi ueà està pasà sa sà appele à u eà aut eà o ali e,à o se e aux Staatliche 
Museen de Berlin celle-ci (voir n° 389 ci-dessus : AMMA| I / E |NSES) [Pl. 57, fig. 388] – sont 
inscrits les tria nomina complets du propriétaire de la gemme, RVBRIVSΝ C RINVSΝ
ORIENT L|IS (type A1G), "Rubrius Carinus the Oriental" d ap sà R.G. Collingwood et R.P. 
Wright (RIB II, 3, n° 2423.23)1323. Or, la forme du « A » sans barre horizontale prend, ici, la 
configuration de la lettre grecque minuscule, λ,àa e àu àp olo ge e tàdeàl u eàdesàhastesà
obliques. Cette graphie particulière, assez insolite aux IIIème-IVème s. apr. J.-C., est toutefois 
attestée déjà sur les légendes des pierres gravées au IIème s. apr. J.-C., comme en attestent 

                                                             
1318 Voir LE BLANT 1896, p. 65. 
1319 HENKEL 1913, pp. 162-163, n° 1803, pl. LXVIII. 
1320 Voir JOHNS 1991, p. 58, n° 7 : "Rings with inscribed bezels are known throughout the Roman period in a variety 
of forms, but it is more usual to see words, albeit abbreviated, than the personal initials which we seem to have 
on the Wentbridge ring". 
1321 F. Henkel, lui, opte pour des duo nomina « seconde manière » : Iuv(entius) Anc(aeus) – Anc(h)aeus étant une 
appellatio à d o igi eà se ile,à o eà leà soulig eà d ailleu sà l auteu à oi à SOLIN 1996, p. 322, « Ancaeus »). 
Toutefois, autant Iuvenna (voir OPEL II,àp.à à u Ancellus (ou Anconius, Anchises, Anconius – voir id., I, p. 52-
53) sont attestés comme dénomination individuelle. 
1322 Voir AUBRY 2009, p. 313, n. 3. 
1323 Voir également GUIRAUD 1996, p. 169. 
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une troisième cornaline, provenant du Kunsthistorisches Museum de Vienne (voir n° 234 ci-
dessus : KYPI ΝNЄMЄCIΝЄ ЄHCON) [Pl. 27, fig. 178],àai sià u u à i oloàdeàlaà olle tio àD esselà
sur la surface bombée duquel se déchiffre les tria nomina abrégés A•F•F (type G) ; dans ce 
de ie à as,àsiàlaàfo eàg aleàduà a a t eàadopteàlaà o figu atio àd u àlambda minuscule, 
est toutefois présente la barre horizontale du « A »à uiàappa aîtàsousà laà fo eàd u àpoi tà
o lo gà i is àdeà a i eào li ue.àй àeffet,àd ap sàM.àGua du i1324, il existe, à partir de 
l po ueà i p ialeà IIème-IIIème s. apr. J.-C.), un phénomène dé i àdeà l itu eà u si eà uià
consiste à allonger vers le haut les traits obliques de certaines lettres (particularité ueàl o à
e o t eàd j à a gi ale e tà à l e t eà fi àduà Ier s. apr. J.-C. comme en témoigne une 

cornaline du Paul J. Getty Museum de Malibu, figurant un herme priapique adjoint à la 
légende de type A1 BACCOY1325).  

 
Ceàph o eàd allo ge e tàdeàl hasteàseà et ou eà gale e tàda sàleà asàd i itiales :  
433. MAASKANT-KLEIBRINK 1978, p. 272, n° 745, pl. 127 [Pl. 69, fig. 469]. VITELLOZZI 2010b, pp. 271-

272, n° 304 [Pl. T, fig. 136] : ainsi sur un jaspe rouge du Royal Coin Cabinet de La Haye, daté 
des Ier-IIème s. apr. J.-C. et mettant en scène le dieu Pan dansant, apparaît dans le champ la 
double lettre rétrograde λλ (type AI1 – voir n° 237 ci-dessus). Au vu de ce que nous venons de 
voir et des exemples donnés par M. Guarducci1326,àilà o ie tàd esti e à ueà etteài s iptio à
peut se restituer autant par un double lambda [λλ], un double alpha [AA] que par un simple 
M – ce qui semble la solution la plus pertinente :àilàs agità oi sàd u eà a ueàdeàs ie – sous 
laàfo eàd u às oleàalpha ti ueà u alà– ueàdeàl i itialeàduàp op i tai e. La confusion 
entre un lambda ou un « A »à estàe à e a heàgu eàp o a leàsu àu àse o dàjaspeà ougeàdeà
la collection Guardabassi (IIIème s. apr. J.-C.) :à alg à l allo ge e tà deà laà hasteà o li ueà – 
rappelant la graphie du lambda en minuscule –, on remarque la présence de la barre 
horizontale dans le tracé des deux initiales A A (type A1) apparaissant en marge de la 
représentatio àd u eàнo tu eàau àatt i utsàpa th isti uesà gou e ail,à o eàd a o da e,à
épi de blé, pavot). 
 

Da sàleà asàd i itiales,àpa àailleu s,àl a se eàd aut esà a a t esà o pa atifsàg e sàouàlati sài te dità
de convenir de la transcription à appliquer à la lettre isolée : 
434. TOMASELLI 1993, p. 111, n° 220, pl. XI [Pl. 69, fig. 470] : conséquemment, sur une autre jaspe 

rouge des Civici Musei d Udi e, de la fin du IIème s. apr. J.-C. celui-là, la lettre  apparaissant 
auà ilieuàd u eà o positio àpasto aleà e ge àt a a tàu eà h eà à l o eàd u àa eà– 
t peàΘ àpeutà t eà estitu e,àd ap sàlaàdatatio àdeàlaàpie e,àauta tàpa àlesà apitalesàg e uesà
lambda ou alpha que par un A latin, ces deux dernières possibilités envisagées sans la 
présence de la barre horizontale du « A » d ailleu sàl auteu eà estitueàl i itialeàai si . 

 
O / Θ 

 
§9. Paradoxalement, autant certains caract esà oie tàleu àlig eàs adou i ,àseà« luner » – sigma, epsilon 
et omega –, autant il en est exactement du contraire pour diverses autres lettres aux alentours du 
IIIème-IVème s. apr. J.-C. sur les pierres gravées non-magiques. Ainsi en est-il notamment du theta, de 
l omicron et du sigma qui, selon les o u e es,à appa aisse tàplus selon leur conformation usuelle 
arrondie ouào aleà aisàe àadopta tàlaàfo eàta t tàd u àlosa ge,àta t tàd u eà e ta gleà– tronqué 
dans le cas du caractère C. Selon M. Guarducci1327, ce phénomène se produit principalement à partir 
du IIIème s. apr. J.-C., ce que confirme statistiquement la dimension épigraphique des pierres gravées, 
ie à ueàleàph o eàs a o eàd sàlaàdeu i eà oiti àduàIIème s. apr. J.-C. : 

                                                             
1324 Voir GUARDUCCI 1987, p. 82, pt. 4. 
1325 SPIER 1992, pp. 100-101, n° 241. 
1326 Voir GUARDUCCI 1987, p. 82, pt. 4. 
1327 Voir ibid., p. 82, pt. 2-3. 
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435. RICHTER 1956, p. 80, n° 342, pl. XLV : toutàd a o d,ào àt ou eàdi e sesàl ge desàsu àge eà
pour lesquelles la forme de la voyelle « O » est de forme carrée, notamment deux intailles 
du Metropolitan Museum of Art de New-York dont les inscriptions sont datées entre la 
deuxième moitié du IIème s. apr. J.-C. et le IIIème s. apr. J.-C.à‹outàd a o dàu eà o ali eà(voir 
n° 186 ci-dessus) [Pl. 69, fig. 471] ornée de la légende A O| O / POC, Ἀ ο ό ος1328 
(type B3A1CG), mettant en scène Jupiter et Fortuna ; ensuite une seconde cornaline, dont la 
composition iconographique est relativement similaire (deux divinités se faisant face – 
Esculape et Spes –, mais debout cette fois- ià età a e à l i lusio à d u à usteà s oli ue 
d ápollo à ouà deà uel ueà divinité féminine), sur laquelle est mentionné le nom du 
propriétaire, O-N-E-SIMO,à t a slitt atio à lati eà d Ὀ σί ο .à Cetteà pa ti ula it à
pig aphi ueàseà et ou eàd ailleu sàsu àleàjaspe rouge contemporain de la collection Herbert 

Cahn1329 (voir n° 9 ci-dessus) sur lequel une nouvelle représentation de dei oppositi (Némésis 
et Hécate) est a o pag eàd une légende ajoutée à la fin du IIIème s. apr. J.-C., KAI TO-N K|Y-

P-IONΝHM|ƱNΝ|ΝOY, joint à PANON sur le biseau, (ὁ ί  ? Ἑ ά à αὶ έ σι ) αὶ ὸ à ύ ιο à
ἡ ῶ à ὐ α ό . 

436. DEMBSKI 2005, p. 164, n° 1130, pl. 116. SCARISBRICK, WAGNER, BOARDMAN 2016, p. 147, n° cat. 
147 [Pl. 124, fig. 862] : su à d aut esà i taillesà deà laà eà p iode (voire antérieure), 
cependant, la forme de certains caractères – omicron et theta notamment – adopte 
da a tageàlaàfo eàd u àlosa ge.àái siàe àest-il notamment d u àjaspeàdesàIIème-IIIème s. apr. 
J.-C. issu de la collection Guy Labrière (Paris) sur la surface duquel la déesse Isis est assimilée 
à Calliope (KA /I-O H) [tabl. 2.1., n° 10], ou encore de la célèbre agate rubanée du 
Kunsthistorisches Museum (voir n° 265 ci-dessus) [Pl. 33, fig. 291] pour laquelle le theta et 
l omicron – inclus dans la formule votive ZOH etàl a la atio à (E)ICΝΘE-OC – apparaissent 
sous cette configuration « angulaire ».àD ailleu s,àleà eà œuàZO|H se retrouve en tant que 
tel – avec un « O » en losange – sur une cornaline « à texte » mise au jour à Carnuntum sur 
la uelleàl i s iptio àseàp se teàe àdeu àlig esà t peàG  ; cette intaille est datée des IIIème-
IVème s. apr. J.-C.,à eà uià oï ideà a e à laà fou hetteà h o ologi ueà d utilisatio à deà etteà
graphie sur les gemmes non-magiques. En outre, si la forme du « O » en losange est toutefois 
déjà attestée sur un jaspe rouge de la Gemmensammlung de Kassel1330, présentant la figure 
de grylloi et datée stylistiquement du Ier s. apr. J.-C.à l i s iptio à eàpa aîtàpasà t eàu àajoutà
plus tardif : EY /OY) [Pl. 113, fig. 794], la graphie générale (notamment la forme du « Y » 
u o à et ou eàsur une cornaline du Kunsthistorisches Museum de Vienne datée du IIIème s. 

apr. J.-C. – voir n° 352 ci-dessus [Pl. 52, fig. 350]), ainsi que le traitement plastique du registre 
figu àasso i à àlaàfo eàdeàlaàpie e,às appa e te tàda a tageàà la production des intailles 
ovales et polygonales du IIème-IIIème s. apr. J.-C. (voir n° 172 ci-dessus : FO/R avec une forme 
du « O » relativement angulaire [Pl. 20, fig. 130]) ;àd ailleu s,àda sàcertains de ces parallèles 
polygonaux, la forme O « en losange » apparaît (voir point 1.5.4.1. ci-dessus, §2 : deux jaspes 
rouges portant les légendes ΦOPT-OYNAT-OY [Pl. 32, fig. 212] et BIKTOPI / ЄYTYXƱC [Pl. 100, 
fig. 693],àai sià u u à i olo,à espe ti e e tàu àtroisième jaspe rouge, du Kunsthistorisches 
Museum de Vienne, ornés des légendes KO/N – voir n° 341 ci-dessus [Pl. 113, fig. 795] – et 
IЄPƱ|NOC – voir n° 418 ci-dessus [Pl. 65, fig. 444]). 

437. SPIER 2007, p. 37, n° 177, pl. 24 [Pl. 69, fig. 472] ; 76, n° 453, pl. 55 [Pl. 69, fig. 473] = BERRY 
1968, p. 135, n° 245 : il faut cependant concéder que la lettre C, même en concomitance avec 
des caractères en losange, conserve sa forme angulaire rappelant un carré tronqué. En 
atteste t,à out eà l a la atio à deà l agateà u a eà deà Vie e, différentes autres légendes 
notamment sur les gemmes chrétiennes : on peut citer, entre autres,à u à i oloà d u eà

                                                             
1328 Voir IG I3, n° 1032 ; 1322bis ; II2, n° 791 ; 1011 ; 1299 ; 1335 : ὄ ο αàattest àsu toutàe àátti ueàetà à‘o eà à
l po ueài p ialeà oi àSOLIN 2003, pp. 24-25). Voir également LGPN II, p. 42-44 ; III, A, pp. 49-50. 
1329 Catalogue de vente : Geschnittene Steine der Antike, Sonderliste K, Münzen und Medaillen A.G., Bâle, 
décembre 1968, p. 61, n° cat. 146 ; 59, n° 146. 
1330 Voir AGDS III, Kassel, p. 218, n° 87, pl. 96. 
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collection privée, datant du milieu du IIIème s. apr. J.-C.1331, et sur lequel la mention IXΘYC 

apparaît au-dessusàdeàl i ageàd u àperroquet perché sur une branche. Sur une cornaline de 
la collection B.Y. Berry, datée stylistiquement du début du IVème s. apr. J.-C.1332,àseuleàl i itialeà
C « angulaire » apparaît au-dessusàd u eà o positio àpasto aleà à o otatio à h tie eà leà
berger tient une croix, et le symbole du poisson est figuré en exergue) ; cette graphie permet 
de ne pas confondre la lettre avec le croissant lunaire qui apparaît sur certaines pierres à 
fo tio àd a uletteà[Pl. 69, fig. 474]1333. Toutefois, J. Spier a détecté un I à l e d oitào àlaà
gemme a ét àf a tu eàsu àlaà o du eàetàesti eà ueàl i s iptio à sulta te,àI C, consiste en 
la forme contractée de I(XΘY)C ; si tel est le cas, la légende est,àda sàl a solu, tout aussi bien 
restituable par I(HCOY)C – voir n° 274 ci-dessus : IC + XC. Toutefois B.Y. Berry, lui, discerne 
su àlaà o du eàsup ieu eàdeàlaàge eàd aut esàlett esàf ag e tai esà u ilàd hiff eàYHAI. 
Co s ue e t,àellesàpou aie tàtoutà àfaitàa oi à t à alà estitu esàpa àl auteu à– àl i sta à
de M.-L. Vollenweider dans le cas de la cornaline portant la mention EYTYX[I]Ν[O]ΝΦOPWN 
(voir n° 420 ci-dessus) – et composé une légende de type B3G, I[XΘY]|C, donnant ainsi de 
l a gu e tà àlaàt a s iptio àdeàΘ.à“pie . 

 
§10. Ce phénomène d « angularisation » des lettres, qui remonte à la deuxième moitié du IIème s. apr. 
J.-C., est confirmé dans une proportion plus conséquente par la dimension épigraphique des 
amulettes, pour lesquelles le contenu du message apotropaïque était plus important que la technique 
de gravure, ce qui induisait un rendu des inscriptions davantage schématique et approximatif : 

438. MICHEL 2001, p. 22, n° 35, pl. 5. PHILIPP 1986, p. 104, n° 164, pl. 42 [Pl. 70, fig. 475] ; 111-112, 
nos 181-182, pl. 47 [Pl. 70, fig. 476] : si les formes de lettre « en losange » se retrouvent sur 
les pierres magiques principalement à partir du IIème s. apr. J.-C. (voir nos 360 et 396 ci-dessus) 
[Pl. 54, fig. 365 ; pl. 59, fig. 403], pa foisà eà e à o e io à a e à laà fo eà deà l alpha 
adoptant la graphie du lambda minuscule [λ] (voir n° 263 ci-dessus) [Pl. 32, fig. 217] – ce qui 
confirme le terminus post quem au IIème s. apr. J.-C.,à oi eà àl e t eàfi àduàIer s. apr. J.-C., 
pou àl utilisatio àdeà esà a a t esà« angulaires » (voir nos 432-433 ci-dessus) –, on remarque 
l occurrence d une graphie particulière de l omega [Ш] et du theta – et par extension du 
sigma – sur différentes gemmes. Cette dernière est résolument rectangulaire et est usitée 
dans une proportion majoritaire à partir de la fin du IIème s. apr. J.-C. (mais les graphies du 
theta etàdeàl omega pasàfo e tàe à o e io àl u eàa e àl aut e àcomme en attestent un 
jaspe rouge et deux hématites conservés au Département égyptien des Staatliche Museen 
de Berlin-Charlottenbourg ai sià u une calcédoine du British Museum sur la face B desquels 
se lisent respectivement différents palindromes alphanumériques BAINXШΝ |Ν ШШX, 

OPWPIOY|Θ ΘA BOY |  ΘA BAA et l i o atio  I Ш |ΝCABA|ШΝ|Ν A Ш|N I (type G). Cet état 
deà faità pe età deà e e t e à laà datatio à deà l i s iptio à et a s ite ici avec la nouvelle 
g aphieà deà l omega à deà laà fa eà Bà deà l h liot opeà duà British Museum, IAШ | CABAШΘΝ |Ν
ABPACA Ν|ΝOΝШN K̅ AP|ACTAΘHTI (voir n° 263 ci-dessus) [Pl. 50, fig. 336] : si la face A a été 
confectionnée aux Ier-IIème s. apr. J.-C., la formule au dos gravée à postériori est, à la lumière 
de ce que nous venons de voir, datable à partir de la seconde moitié du IIème s. apr. J.-C. 
(terminus post quem). 

 
§11. U àde ie àph o e,à ueàl o àpeutà ett eàe à appo tàa e àlaàfo eàa gulai eà– ou plutôt de 
carré tronqué – du sigma,àestà l apparition, dans le dernier quart du Ier s. apr. J.-C. et de façon très 
a gi ale,àd u eàg aphieàa gulai eàduà« V » latin [U], spécifiquement sur deux intailles aquiléennes. 

D o à l h poth seà aise la leà ueà etteà g aphieà està p i ipale e tà laà sulta teà d u eà odeà
régionale : 

                                                             
1331 Voir SPIER 2007, p. 38. 
1332 Voir ibid., p. 77. 
1333 Voir MICHEL 2001, pp. 156-157, n° 253, pl. 36, et BERGES 2002, p. 51, n° 230, pl. 41 : figure léonine avec croissant 
lunaire dans le registre supérieur. 



275 
 

439. SENA CHIESA 1966, p. 237, n° 579, pl. XXIX [Pl. A, fig. 2] : cette voyelle « arrondie » se retrouve 
toutàd a o dàsu àu eàsardoine légèrement convexe présentant une figure de Méthé (voir n° 
222 ci-dessus) [Pl. G, fig. 43] et jointe à la formule prophylactique UINO (sic), constituant une 
sentence sémiographique en lien avec le motif iconographique : (a / de) vino. Or la même 
graphie apparaît sur une seconde cornaline du IIème s. apr. J.-C., mettant en scène Fortuna 
a e à sesà att i utsàdeà laà o eàd a o da eàetàduàgou e ail,à i luseàdans la mention au 
génitif du nom du propriétaire (type A1C), IUL|IA͡NI (sic). 

 
Au IIIème s. apr. J.-C.,à l o u e eàd u eà fo eàsi ilai eàdeàU ep e a tà l upsilon grec [Y] sur un 
anneau métallique du British Museum (voir n° 379 ci-dessus : ЄYTYX|OIOΝAC|IN ЄU) est davantage 
laà sulta teàd u eàe eu àdeàg a u eàdeàl a tisa à uiàaàadopt àlaàfo eà i us uleàdeàlaà o elle. 

 
§12. ‹outefois,àilàestà o àdeàp ise à ueà etteàa gula isatio àdesà a a t esà estàpasàe lusi e : une 
lettre « lunée » peut se retrouver en corrélation avec une lettre « angulaire »à àl e e pleàduà jaspeà
rouge du Kunsthistorisches Museum de Vienne (IIème-IIIème s. apr. J.-C.) sur lequel se lit le nom du 
p op i tai eàauàg itifàd appa te a e (retranscription), IЄPƱ|NOC (type G) avec un « O » en forme de 
losange – voir n° 418 ci-dessus [Pl. 65, fig. 444] ; et deux lettres « angulaires » ne sont pas forcément 
de même nature (voir n° 438 ci-dessus : le theta rectangulaire est associé au W et non au Ш dans la 
formule OPWPIOYΘ,àalo sà ueàlesàdeu àlett esàso tàdeà eà atu eàsu àl h liot opeàduàBritish Museum 
[CABAШΘ]). 
 

P / Π 
 
§13. Un dernier caractère qu ilàestàutileàd tudie àestàlaà o so eàg e ueàpi et, par extension, la forme 
graphique du P latin. M.à Gua du ià a aità d j à isà e à e e gueà l olutio à deà laà fo eà duà Π en 
épigraphie1334, utatio àp og essi eà ueàl o à et ou eà gale e tàsu àlesàpie esàg a es entre le Vème 
s. av. J.-C.àetàl po ueàaugust e e : 

440. ZWIERLEIN-DIEHL 2007, p. 446, fig. 674, pl. 150 = AGDS II, p. 192, n° 540, pl. 93 [Pl. 70, fig. 477] 
: en premier lieu, il est utile de souligner que les signatures de graveur sont presque 
totalement exclues de ce phénomène de transformation de la graphie du Π. Autant au IIIème 
s. av. J.-C. (voir n° 144 ci-dessus : ГE N | E OEI à u auàIer s. av. J.-C. (voir n° 143 ci-dessus : 
ΦH I Ν|ΝЄ OIЄI) ou encore au IIème s. apr. J.-C. (Y EPE|XIOY da sàleà ha pàd u àportrait de 
philosophe – Socrate selon P. Zazoff1335 – gravé sur un jaspe rouge conservé aux Staatliche 
Museen de Berlin – type GA), la forme du pi demeure immuable, avec deux hastes verticales 
de même longueur. À ma connaissance, seule la graphie particulière apparaissant sur les 
pierres gravées signées par Epimênes [Pl. 70, fig. 478] et Dexamenos – parmi les premières 
signatures de graveur attestées àl au e du Vème s. av. J.-C. – dérogent à cette règle (voir n° 
64 ci-dessus [Pl. 7, fig. 39]) : la forme de la consonne y est asymétrique, avec une haste 
verticale droite plus courte. 

 
§14. Toutes les légendes d u eàaut eà atu e,àsp iale e tà ellesà ep e a tàleà o àduàpossesseu àouà
duàp op i tai eàdeàlaàge eàsu àla uelleàl i s iptio àappa aît,àetà elaàd sàleàVème s. av. J.-C. subissent, 
elles,àu eà olutio à ueàl o àpeutàa e àda sàleàte ps,à tapeàpa à tape : àl o igi eà– àl i sta àdesà
signatures de Dexamenos et Epimênes – la lettre Π s àp se teàsousàlaàfo eàd u àgamma o àd u eà
courte haste verticale à l e t it à deà laà a eà ho izo taleà faîtière. En attestent notamment les 
mentions / / /[O] et OTA|NEA, respectivement sur deux calcédoines de Boston datées du Vème s. av. 
J.-C. (voir n° 68 ci-dessus) [Pl. 7, figg. 41-42],àlaàg aphieàdeàl u eàdesàt oisài itialesàappa aissa tàsu àu à
istalàdeà o heà o te po ai àduàMus eàd a tàetàd histoi eàdeàGe eà oi à °à à i-dessus) [Pl. 7, fig. 

                                                             
1334 Voir GUARDUCCI 1987, p. 83, «  (pi) ». 
1335 Voir ZAZOFF 1983, p. 322, n. 106. 
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44], ainsi que la référence à un certain ANAFI O  (sic) sur un autre scarabéoïde (?) datant du début 
du IVème s. apr. J.-C. (voir n° 155 ci-dessus) [Pl. 17, fig. 113]. 
 
§15. Entre le IIIème et le Ier s. av. J.-C., ce particularisme graphique est attesté sur les scarabées grecs et 
étrusques. Sur ces derniers, certains exemples imposent une relecture non-assu eàdeàl i s iptio àduà
fait de la confusion possible entre le caractère ГΝet le Π :àe àsui a tà l e e pleàdeà laà al doi eàdeà
Boston (voir §14 ci-dessus) pour laquelle la légende / / /[O]Ν a été transcrite Г/ / /[O]Ν par A. 
Furtwängler1336, on peut citer un intaille italique du IIIème-IIème s. av. J.-C., p o e a tàd u às a a eà
retaillé (voir n° 385 ci-dessus) [Pl. 56, fig. 384], sur laquelle apparaît une inscription que P. Zazoff 
transcrit par ΓIΓITV (pour Pipitu)1337, H.B. Walters par ΓIPITV l auteu à e o aîtà da sà laà se o deà
o so eàu à a a t eàd u eàg aphieàdiff e teàdeàlaàlett eài itiale 1338 et L. Ambrosini (qui reprend M. 

Torelli et reconnaît également une dissemblance de forme entre les deux caractères) par vipitu 
(gentilice ou nom diacritique dérivé des vipithenes attestés à Orte).àMaisà o eàl a aitàsous-entendu 
H.B. Walters dans sa transcription de la légende, la deuxième consonne est vraisemblablement un « P » 
à ou leàou e teàtelleà u o àleà et ou eàsu àl agateàdeàнlo e eàpou àAPPIVϟ (voir n° 112 ci-dessus) [Pl. 

102, fig. 704] ainsi que sur une sardoine circulaire italique de la collection Guardabassi (seconde moitié 
du IIème s. av. J.-C.) sur laquelle se lisent les initiales A•P [Pl. 102, fig. 705]1339 : les deux gemmes 
pa tage tà etteà pa ti ula it à d a oi à u eà i s iptio àe à alpha età t us ueà Ét u ieà septe t io ale ,à
proche du latin, et uiài di ueà ueàlesàdeu à ijou àp o ie e tàd offi i es italiques et étaient destinés 
à une clientèle étrusque1340. En outre, cette forme du « P » angulaire à boucle ouverte est visiblement 
un reliquat du rhô grec fo àd u eà ou leàt ia gulai eàt pi ueàde la forme archaïque du caractère tel 
u o àla retrouve au VIème-Vème s. av. J.-C. sur les pierres grecques (voir n° 61 ci-dessus : MAN P N|A  

[Pl. 6, fig. 37] et XAPI |EMO [Pl. 40, fig. 267]). 
441. TAMMA 1991, p. 36, n° 26 [Pl. 70, fig. 479] : la confusion entre le pi et le gamma tend à 

s a e uise à àpa ti àduàIIème s. av. J.-C.àa e àl allo ge e tàp og essifàduàse ond trait vertical 
de la lettre. Ce particularisme graphique pe etàd ailleu sàu  ancrage chronologique au Ier s. 
av. J.-C. d un scarabéoïde en jaspe vert du Musée archéologique de Bari portant la légende 
O  au-dessusàdeàlaà ep se tatio às h ati ueàd u àdiaulos etàd u eà assueà type B3) : 

l as t ieàduà  y est encore à peine perceptible1341.  
 
La similitude avec le « P » latin à boucle ouverte du dernier siècle de la République se fait toutefois 
plus nette.  
442. STAMPOLIDIS 1992, p. 125, n° cat. M7 (430), pl. XXIV/8 ; 206, n° cat. M1 (868), pl. XLVII/11 : 

ai si,à estàsousàu eàfo eàe àtoutàpoi tàsi ilai eàauàpi apparaissant sur le jaspe de Bari que 
se présentent les appellations latines (duo et tria nomina) figurant sur certaines crétules 
déliennes entre le IIème et le Ier s. av. J.-C., publiée notamment par M.-F. Boussac1342 (voir nos 
85-86 et 88 ci-dessus : respectivement P•OCRA͡T joint à une tête masculine [type B2], P•GR•A 

e à a geàd u eà ep se tatio àd O esteà[t peàá ], Q•NONΝ|ΝDIP autou àd u à otifàdeà as ueà
tragique [type A1] et T•AIMILI•P•L au-dessusàd u àlio à[t peàB ]) [Pl. 70, fig. 480]. On peut 
citer encore deux autres empreintes sur crétule, mentionnées par N. Stampolidis, sur 
les uellesàd aut esà o sàlati sàdeàp op i tai eàappa aisse tàe àlie àa e àu eài o og aphieà
empruntée au cycle érotique, et pour lesquelles la graphie angulaire du « P ouvert » se 
retrouvent : P•AREL (type A2) et T•PET• (type identique), pour lesquels, comme nous le 

                                                             
1336 Voir FURTWÄNGLER 1900, II, p. 276, n° 39, pl. LXI. 
1337 Voir ZAZOFF 1968, p. 194, n° 1204. 
1338 Voir WALTERS 1926, pp. 111-112, n° 956, pl. XIV. 
1339 VITELLOZZI 2010b, p. 141, n° 112. 
1340 Voir ibid., p. 141, note : "Κ is izio e,àdest o sa,à ài àu àalfa etoàet us oàsette t io aleà oltoà i i oàaà uelloà
latino coevo: si può verosimilmente pensare a un prodotto di officine italiche per una clientela etrusca". 
1341 Voir GUARDUCCI 1967-1978, I, p. 382. 
1342 Voir BOUSSAC 1988 notamment, où sont traitées en particulier diverses inscriptions. 
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verrons ci-dessous (point 2.3.4.),àlesàsig esàs pa atifsàfo tàoffi eàd i te po tuatio àauta tà
ueàdeà a uesàd a iatio .à 

443. WEISS 2007, p. 162, n° 134, pl. 21 [Pl. 71, fig. 481] : sur les intailles romaines républicaines du 
Ier s. av. J.-C., cette forme de « P » à boucle ouverte oitàsaàg aphieàs a o di .àO àretrouve 
cette dernière auta tàda sàleà asàd i itialesà oi à °à à i-dessus : P / P – vers 60-50 av. J.-C.) 
[Pl. 51, fig. 342],àd a iatio sà oi à °à à i-dessus : AEG / IP – aux alentours de 44-43 av. J.-
C.) [Pl. 2, fig. 10] que de termes complets. Dans cette ultime acception, on peut citer un 
nicolo du troisième quart du Ier s. av. J.-C., issu de la collection Dressel à Berlin, dont le registre 
figuré évoque Hercule et Cerbère ; la mention du surnom du propriétaire, CAR/PVS, court en 
deux parties autour de la scène mythologique (type A1C). 

 
§16. й à o lusio ,àetà àtit eàd appendice à ce point 2.3.3.4. sur les formes différentesàd u e même 
lettre, on peut revenir sur un dernier aspect u ilàestà o àdeà« mettre au jour ».àIlàs agitàdesà at iau à
utilisés pour la confection des pierres gravées, intailles autant que camées (voir point 1.3.2. de 
l I t odu tio , §2) :àlaà uestio àestàa a tàtoutàdeàsa oi àsiàseà ifieàl h poth seà se s e àpa ta tàduà
prédicat que les lettres seront proportionnellement arrondies ou angulaires (ou davantage 
schématiques) selo à u està oissa teà la dureté des gemmes. Or, force est de constater que la 
configuration des caractères alphanumériques (ou symboliques) sur la surface gravée est davantage 
tributaire des particularismes régionaux (voir §11 ci-dessus, n° 439) et des modes passagères1343 que 
de la difficulté à les inciser. Sur les camées, par exemple, la logique imposerait à un esprit béotien (tel 
que fut le mien) que la forme arrondie de certaines lettres (principalement Є et Ʊ) fut « lunée » pour 
davantage de cohésion interne de la voyelle et moins de risque de cassure lors de la gravure (que cette 
dernière fut minutieuse ou non) ; or, si dans la grande majorité des camées « à texte »,à est bel et bien 
le cas (voir §7 ci-dessus, n° 422), il existe divers autres exemples, en lien spécifiquement avec la lettre 
epsilon, pour lesquels cette dernière adopte la configuration angulaire E déjà sur les signatures de 
graveurs des camées hellénistiques (nos 408-409).  
Ensuite, alors eà ueàsu àl helleàdeàMohsàelleàestàpa iàlesàge esàlesàplusàdu esà ài ise ,à està
sur un lapis-lazuli (7.0-7.5 Mohs sur une échelle de à u appa aisse tàauta tàleàЄ que le Ʊ, englobés 
qui plus est dans une légende périphérique relativement longue (n° 418 : ЄYTYXHCΝTOPKOYATOCΝ
A KIMACΝ AKY ƱN ,à alo sà u o à s atte d aità plut tà à u à e duà plusà s h ati ueà desà caractères 
corrélativement àlaàdiffi ult à àlesài ise .àIlàe àestàdeà eàpou àleà istalàdeà o heàetàl a th steà
(6.5-7 Mohs) sur lesquelles se retrouvent respectivement le Є (n° 407 : ЄMM/ANO) et le Ʊ (n° 416 : 
Ʊ YM IA). Cette tendance à voir gravées des lettres arrondies sur support lithique raisonnablement 
dur est confirmée par la quantité remarquable des gemmes de la famille des calcédoines (5.75-6.25 
Mohs) – agate, jaspe, cornaline, nicolo, sardonyx – sur lesquelles les inscriptions intègrent le Є (voir nos 
401-405 : par exemple Є IKOYPOY, ЄYTYKI ou OΘOYM|ЄNH) ou le Ʊ (n° 416 : ANΘƱ ou ZƱCIMHC) 
voire les deux, comme sur le lapis-lazuli de Hanovre (nos 418-419 : IЄPƱ|NOC). Toutefois, quant à ces 
pie esàd u eàdu et àintermédiaire – eu égard, par exemple, à la quantité de cornaline utilisée dans 
l á ti uit 1344, t oig ageà d un certain goût et d une incontestable facilité à graver ce matériau, 
associé à une bonne cohésion interne (solidité) impliquant u eà sista eà àl usu eàduà otif gravé –,  
il est notable de constater que coexistent, sur certaines gemmes contemporaines, la forme « lunée » 
Є auta tà ueàl « angulaire » E (n° 407 : ΘEO |ƱPA et NЄKTA|PIOY). Cela p figu eàu eàso teàd i e sio à
du paradigme sur lequel seàfo daitàl h poth seàdeà ase : celle-ci se basait sur le prédicat logique u à 
support dur, les caractères angulaires et schématiques étaient plus fréquents (lettres theta, omicron, 
sigma et omega). Or, si cela se vérifie pour les amulettes en jaspe (héliotrope) ou en cornaline, pour 

                                                             
1343 âàtit eàd e e pleàdeà« mode », on peut citer la profusion des camées « à texte » entre le IIIème et le IVème s. 
apr. J.-C. – voir §7 ci-dessus, n° 422 – ainsi que leur association presque systématique avec graphie arrondie des 
deux voyelles Є et Ʊ. 
1344 La co ali eà està laà pie eà p f eà à i po teà uelleà po ue :à elleà està leà at ielà do i a tà da sà l a tà
a haï ue,àseàta gueàd u eàpopula it à galeà àlaà al doi eà àl po ueà lassi ue,à o stitueàlaàg a deà ajo it àdesà
scarabées étrusques et représente statistiquement plus du tiers des pierres gravées romaines. 
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lesquelles les formules ésotériques et les invocations aux divinités avaient un rendu épigraphique 
davantage rudimentaire par la nature même de leur fonction et non par contrainte technique (le 
contenu du message primant sur la qualité de la gravure – voir §10 ci-dessus), certaines autres pierres 
magiques sont également en hématite (5.5-6.0 Mohs), minéral de dureté relativement moindre que 
les quartz et les minéraux siliceux (n° 438 : I ШΝ |Ν CABA|ШΝ |Ν A Ш|N I). Toutefois,à à l i e se,à o à
retrouve des caractères en « carré » ou en « losange » sur des gemmes à nouveau de la famille des 
calcédoines aisàpou àles uelsàleà e duà udi e tai eàdeàl i isio àestàt i utai eà oi sàduàp o d àde 
g a u eàouàd u eà o ti ge eàdueà àlaà sista eàduà at iauà u àu eàt adition épigraphique qui se 
développe à partir du IIIème s. apr. J.-C. (voir §9 ci-dessus), période à laquelle ont été confectionné les 
gemmes concernées (nos 435-437). 
En conclusion, il semble « sensé » de rejeter le prédicat initial (hypothèse moins « sensée » que prévu) 
et d esti e àplutôt ueà leà lasse e tàdesàpie esàpa àdu et à selo à l helleàdeàMohsà estàpasàu à
i di ateu àsuffisa tàpou à a a t ise àouàsi gula ise àl utilisatio àd u eàfo eàdeàlettre donnée selon le 
support minéral sur lequel elle apparaît. En attestent – si besoin était encore – la quantité de saphirs 
g a sà . àMohs àsu àles uelsàlesà egist esàfigu sàso tàd e elle teàfa tu eàauta tà ueàlesài s iptio sà
sont soignées (voir nos 25, 28, 38 – intailles du Bas-Empire, respectivement ALARICVS REX GOTHORVM 
(type A1B3 « hagiographique »1345), CONSTANTIVS AVG | IΦI-AC | KЄCAPIAΝKA A OKIA (type B1CGI) 
et RICIMER VINCAS (type A1B3 « hagiographique ») – et 83 ci-dessus – intaille hellénistique signée 
vraisemblablement Pyrgothelès (type C) : /Y – voir n° 494 ci-dessous). 
 
§17. Un dernier exemple peut être cité, dont la facilité à le graver dépend de la dureté de la pierre : il 
s agitàdeàlaàlett eàS qui, sur certaines intailles des IIème et Ier s. av. J.-C., et par effet de mode, adopte la 
fo eàd u àsig aàgrec à trois angles (ϟ). Si on le retrouve spécifiquement sur les gemmes étrusques 
comme variation de la lettre grecque  à partir du Vème s. av. J.-C. (voir nos 91 et 93 ci-dessus : ʘEϟE, 
ΦEPϟE et NATIϟ) [Pl. 10, figg. 59-61],à ilà s agit,à su à lesà pie esà itali uesà età o ai es,à oi sà d u eà
su stitutio àd u à« S » par un « Z », comme le souligne E.F. Le Blant1346, que d u eàte h i ueàd i isio à
plus facile de la lettre « S » répondant à un souci de simplification de ce caractère entre les IIème et Ier 
s. av. J.-C. selon E. Zwierlein-Diehl1347. En attestent trois intailles contemporaines (IIème-Ier s. av. J.-C.) 
de la Staatliche Münzsammlung de Munich1348 – deux sardoines et une cornaline portant 
respectivement les tria nomina CN•CAΝ /Ν ϟC (type A2C) [Pl. 101, fig. 700], le nomen / cognomen1349 

ϟALVIVϟ (type H) [Pl. R, fig. 127]1350 etàl appellatio à he ali eàCRETV-ϟ [Pl. 20, fig. 133] (voir n° 175 ci-
dessus) –, une agate italique convexe du dernier tiers du IIème s. av. J.-C. portant la mention MATϟ (voir 
n° 82 ci-dessus [Pl. 9, fig. 55]), ai sià u u eà a th steà de la fin du Ier s. av. J.-C.1351 provenant 
d á uil e1352 mettant en scène un motif « héraldique » à thème dionysiaque (deux caprinés en 
opposition au-dessusàd u à at e,àall go ieàd u à a uet  [Pl. S, fig. 128] ; le rendu iconographique 
et épigraphique approximatif  de cette dernière (ϟT͡EPHA – type I1) se retrouve sur deux cornalines, 
l u eàdeàнlo e e [Pl. 101, fig. 701]1353,àl aut eàdesàKönigliche Museen zu Berlin1354, dans un traitement 
davantage complexe tant au niveau du registre figuré (rôti de lièvre, faisan) ueà deà l i s iptio à
révélant des tria nomina M | IV | ϟT͡EPHA|NV|S (type A1EI1). L améthyste d Aquilée doit 
vraisemblablement consister en la « p e i eàœu e »àd u eàpie eà o fe tio eàen série dans un 

                                                             
1345 Voir point 1.2. ci-dessus, §1. 
1346 Voir LE BLANT 1896, p. 9 ; 66, n° 175 : HERMES | ZPERATA. 
1347 Voir AGW I, p. 128, n° 384, pl. 65 : L•LIC•EROS, "das S ist wohl, weil es technisch einfacher war, wie ein 
d eist i higesà“ig aàges h ie e ,à … ". 
1348 AGDS I, 2, p. 49, n° 832, pl. 95 ; 61, n° 909, pl. 104. 
1349 Voir SOLIN, SALOMIES 1994, p. 161 (gentilice) ; 396 (surnom), et OPEL IV, pp. 45-46, « Salvius » (C / N). 
1350 Voir OVERBECK, OVERBECK 2005, pp. 70-71, fig. 55 (pl. coul.). 
1351 Fin Ier s. av. J.-C. Voir Aquileia 1996, p. 85, n° cat. 134. 
1352 SENA CHIESA 1966, p. 409, n° 1471, pl. LXXIV. 
1353 Voir REINACH 1895, p. 53, n° II/20, 1, pl. 52. 
1354 Voir FURTWÄNGLER 1896, p. 290, n° 7873, pl. 58. 
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atelie àduà o dàdeàl ItalieàauàIer s. av. J.-C., et dont le rendu approximatif fixe les bases iconographiques 
des réalisations suiva tesà lesà o ali esàe àl o u e e . 
 
2.3.3.5.  Lettres trompeuses et se la tsàd i s iptio s 
§1. “u à lesàpie esàg a es,àauta tàg e uesà ueà o ai es,à ilà estàpasà a eàd t eà o f o t à à desà
lettres trompeuses ou à des symboles dont il est parfois diffi ileàd alue àlaà atu eàalpha u i ue.à
On peut recenser différents cas de figure pour lesquels un détail du motif iconographique est 
susceptible de se comprendre comme un caractère ou un chiffre (voir n° 397 ci-dessus : ЄPMH/C) [Pl. 
59, fig. 400] : 

444. AGDS IV, Hannover, p. 244, n° 1282, pl. 175 [Pl. 71, fig. 482] : sur une pâte de verre provenant 
du Kestner-Museum de Hanovre, datable entre la fin du Ier s. av. J.-C. et le Ier s. apr. J.-C., la 
ep se tatio àd u à o eauàte a tàu eàpal eà ouàpe h àsu àu eà a he,àlaà ualit àdeàlaà

pierre et les dégâts occasionnés à la gravure ne facilitant pas la relecture du motif 
iconographique) est jointe à un symbole dans le champ dont il est malaisé de o e i às ilà
s agitàd u àautelà h poth seàdeàl u àdesàauteu sàduà atalogue àouàdeàl i itialeàlati eàL. 

445. AGW I, p. 126, n° 370, pl. 63. CADES 1839, Centuria V, p. 101, n° 17 [Pl. 71, figg. 483-484]. 
HENIG, MCGREGOR 2004, p. 129, n° cat. 14.6, ill. 14.6 [Pl. 84, fig. 576] : une seconde source de 
confusion réside dans le traitement de certains détails du registre figuré qui, accentué par un 
phénomène de perspective, peut induire une interprétation erronée de la composition 
iconographique. Sur deux intailles – l u eà o fe tio eà à pa ti à d u eà sa do à da sà laà
première moitié du Ier s. av. J.-C.àetàl aut eàissueàduà oulageàdeà‹.àCades d u eàpie eàg a eà
issueà aise la le e tàd u às a a eàetàdeàdatatio àpeuà lai e (tardo-étrusque selon T. 
Cades1355 mais vraisemblablement plus ancienne voire grecque et remontant au Vème s. av. J.-
C. selon A. Furtwängler)1356 –,à laà ueueà deà l a i alà ep se t à poseà p o l e : dans le 
premier cas, la torsion en tire- ou ho àdeàlaà ueueàd u àsa glie àse leà o pose àu à« Q », 
alors que dans le second cas la queue du lion accompagnant Hercule semble surgir, par un 
effet de perspective, derrière u eà olo etteàsu àla uelleàs appuieà eàde ie ,à a tàl illusio à
d u eà i itialeà C t og adeà da sà leà ha pà d oità su à l e p ei te . Ce même problème 
apparaît sur une sardoine de la Staatliche Münzsammlung de Munich dont nous reparlerons 
(voir n° 470 ci-dessous [Pl. 29, fig. 196]). Un troisième exemple de confusion entre une lettre 
« trompeuse » et un détail du registre figuré peut être cité : ilà s agità d u eà i tailleà
paléochrétienne en nicolo (IIIème s. apr. J.-C. ,àissueàdeàlaà olle tio àdeàl Ashmolean Museum 
d O fo d,àetàsu àla uelleàappa aîtàleàs oleàdeàl a e,àadjoints à diverses symboles cultuels 
(agneau, oiseau, autel, pied de vigne), ainsi que, transversalement, les lettres X / P pour 

ισ ός (abréviation par « suspension » – voir point 2.2.2. ci-dessus). Or, une autre 
inscription est déchiffrable dans le registre supérieur, au-dessus du jas de la lourde pièce 
métallique : restituée de manière erronée H O I pa àlesàauteu sàduà atalogue,àilàs agitàe àfaità
d u eàaut eàa iatio ,à t og adeà elle-ci, IH pou à σοῦς – ce qui précède et complète le 
nom complet du Christ –, la fausse lettre « O »à o sista tàe à faitàe à l o ga eauàde ladite 
ancre. Cette restitution est motivée par deux facteurs exogènes :àtoutàd a o dàl i o og aphieà
similaire du registre figuré sur un jaspe rouge contemporain [Pl. 84, fig. 577]1357, présentant 
un organeau et un diamant en boucle ;àe suiteàlaàle tu eàdeàl e se leàdeàlaàl ge deàe à
boustrophédon qui est attestée sur une autre gemme du IIIème s. apr. J.-C.àdo tàl i s iptio à
se compose également de quatre caractères disposés en carré (voir n° 365 ci-dessus : 
o ali eàdeàl Herzog-Anton-Ulrich-Museum de Braunschweig portant l i o atio  ЄΝ|ΝHΝ/ΝIΝ|Ν
, Ἥ ι  [Pl. 55, fig. 371]). 

                                                             
1355 Voir CADES 1839, Centuria V, p. 101, n° 17 : "Κa o oàet us oàdell epo aàpiùà e e te,à … ) con orlo di scarabeo". 
1356 Voir HORSTER 1970, pp. 32-34, pl. VI/ .àΚ auteu às appuieàsu àá.àнu t ä gle ,àta disà ueàG.àΚippold,àlui,àl esti eà
italique. 
1357 HENIG, MCGREGOR 2004, p. 129, n° cat. 14.2, ill. 14.2. 
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446. AGDS I, 3, p. 15, n° 2182, pl. 189. MAASKANT-KLEIBRINK 1978, p. 271, n° 741, pl. 127 [Pl. 71, figg. 
485-486] :à l i se tio àd u  animal symbolique est également sujet à méprise sur un jaspe 
rouge augustéen de la Staatliche Münzsammlung de Munich àl effigieàd áth a. En effet, si 
le registre figuré est joint dans le champ aux trois initiales C C Y t peàá ,àl appa itio àd u à
serpe tàsu àl pauleàdeàlaàd esse eàl illusio àd u àdou leà« S »àdeàpa tàetàd aut eàdeàl gideà
l u ,à t og ade,àfo àdeàlaàt teàduà eptile,àl aut eàpa àlaà ueueàdeàl a i alàe t eàl a i eà

de la cuirasse et le cimier). Cette représentation du serpent sur le devant du buste se retrouve 
– sans la queue – sur trois intailles publiées par A.F. Gori et recensées par S. Reinach1358 (à 
o u e eàdeàdeu à oi eàt oisàse pe tsàe à o e io àdi e teàa e àl gide . On peut en outre 
o de ,à aisà deà a i eà eau oupà oi sà t a h e,à ueà l u eà desà hesà duà i ie à
adopteà gale e tàlaàfo eàd u à a a t e,à àsa oi àlaàlett eà« C ». Un second exemple de 
buste est tout autant sujet à caution : ilàs agitàd u àjaspeà e tàdu IIème s. apr. J.-C. provenant 
de la collection du Royal Coin Cabinet de La Haye sur lequel apparaissent, devant le portrait, 
les deux lettres C | P (type GA .à O ,à de i eà l omoplate du personnage représenté est 
s olis à u à adu eà do tà l u à desà l e ts serpentiformes ( à oi sà u ilà eà s agisseà
si ple e tàd u àpliàdeàsaàtu i ue à eàl illusio àd u eàse o deàlett eà« C ». 

447. AGDS V, p. 58, n° 33, pl. 5 [Pl. 71, fig. 487]. WÜNSCHE, STEINHART 2010, p. 100, n° 95 [Pl. L, fig. 
84] :à àl i sta àdeàlaà o ali eàdeàl Antikensammlung der Universität Bonn figurant Esculape 
(voir n° 416 ci-dessus) [Pl. 64, fig. 439],à l usageàd u às oleàlu ai e,às ilà estàpasàe àlie à
avec le contexte iconographique, est également susceptible de prêter à confusion. Dans le 
cas précédemment it ,à estàautantàleàt aite e tàg aphi ueàh t og eàe t eàl i s iptio à
etàleàs oleà ueàl oppositio àe t eàlesàdeu àsignes astraux (lune et étoile), conférant à la 
di i it à ep se t eà йs ulape àu àstatutà os i ue,à uià i te ditàd assi ile àleà croissant de 
lune à une hypothétique lettre « C » qui compléterait la mention du nom du propriétaire, 
ANΘƱ, qui se suffit à elle-même (Ἀ θώ,à « Fleur ») ;à leà se sà deà le tu eà deà l e se leà està
alg à toutà oh e tà eà uià fa ilite aità l assi ilatio .à âà tit eà de comparaison, la même 

logique « cosmique » préside à une agate dendritique du Germanisches Nationalmuseum de 
Πu e e gà ep se ta tàápollo àappu àsu àu àpilie àetàte a tàu à a eauàd oli ie à Ier-IIème 
s. apr. J.-C.) : les deux symboles astraux ceignent transversalement sa tête, et le sens de 
le tu eàdeàl i s iptio à àestà gale e tà oh e t.à‹outefois,às ilà àaàu àC à déchiffrer sur cette 
pierre – en plus du A dans le champ (type A2) –, il se situe dans le quadrant inférieur droit 
(sur la pierre), juste en-dessousà deà laà a heà ueà leà dieuà tie tà da sà saà ai à d ap sà
l auteu e .à Cetteà h poth seà està epe da tà ueà peuà plausi leà duà faità duà t aite e tà
graphique deà etteàlett eàetàdeàl i te p t atio àdeà etteàde i eàa e àleà egist eàfigu à uià
en fait davantage un Є u u àC.àIlàdoitàplut tàs agi àdeà uel ueàatt i utàd o atifàduàth eà
iconographique. Enfin, sur un jaspe rouge de la collection Hansmann (IIème s. apr. J.-C.), 
l appa itio àd u à ou eauàs oleàlu ai eàe à a geàdeàlaà ep se tatio àdeàdeu àpoisso sà
aàpou àseuleàfo tio à ueàdeà ett eàe àe e gueàleàfaità ueàleà egist eàfigu às oliseàu à

sig eàzodia alà;àilà eàs agitàdo àe àau u eà a i eàd u à aractère alphabétique. 
448. BOARDMAN 1970, p. 294, n° 604, ill. 604. FURTWÄNGLER 1900, II, p. 68, n° 27, pl. XIV [Pl. 72, figg. 

488-489] : en dernier lieu, on peut exposer dans le cadre des lettres « trompeuses » le 
phénomène du rendu des astragales sur les pierres gravées, notamment sur deux 
scarabéoïdes grecs classiques (Vème-IVème s. av. J.-C.). Le premier, publié par A. Furtwängler 
d ap sàu ào jetàdeàlaà olle tio àΚu esàauàCa i etàdesàM dailles à etàe às eàu eàNikè 

accroupie s ado a tàau àosselets :àlaàfo eàdeà esàde ie sà estàpasàsa sà appele àlaàtailleà
et la configuration des inscriptions contemporaines (voir n° 73 ci-dessus) [Pl. 8, fig. 47]. Il 
serait ainsi tentant de déchiffrer ces derniers par des lettres comme  ou O. Un second 
scarabée, légèrement postérieur, fait intervenir, lui, Éros et une oie ; ici, les astragales 
adoptent la conformation de deux « X », ce qui pourrait en faire potentiellement des signes 
alphanumériques si on ne reconnaissait pas dans leur forme celle caractéristique de 

                                                             
1358 Voir REINACH 1895, p. 34, nos I/60, 12 ; 61, 6-7, pl. 30. 
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e t es.àΚeà t aite e tàg aphi ueà estàd ailleu sàpasà eluiàdesà a a t esàg e sàdeà etteà
époque. 
 

§2. De manière corollaire, certaines pierres gravées (intailles ou camées) sont ornées de semblants 
d i s iptio sà do tà laà fo tio à està pu e e tà d o ati e (à la manière des pseudo-inscriptions des 
pierres magiques) [Pl. 72, fig. 490]1359.à C est un ph o eà ueà l o à et ou eà galement sur les 
céramiques grecques1360 et qui traduit un certain illettrisme des artisans qui se contentent de 
« dessiner » ou de transcrire des signes alphanumériques dont ils ne comprennent pas la teneur ni le 
sens : 

449. GRAMATOPOL 1974, p. 77, n° 501, pl. XXIV. LE BLANT 1896, p. 113, n° 285 : sur une très belle 
améthyste, signalée par E.F. Le Blant et ornée de masques scéniques, apparaissent diverses 
lett esài o p he si lesà ueàl auteu àt a s itàpa àTI IΝ|ΝZIIΝ/ΝVTAΝ|ΝNT IΓI (sic) (type FAG)1361 
et qualifie de "se la tsàd i s iptio s".àCetteàl ge deà aàe àtoutà asà ie à à oi àa e àlesà
inscriptions ornant des intailles et camées aux motifs iconographiques similaires (voir n° 409 
ci-dessus : ЄYPI I HC et HELENA). Cette incohérence épigraphique se retrouve en exergue 
d u eàs eà ilitai eài pli ua tà i àpe so agesàsu àu ào àdeàlaà olle tio àdeàl á ad ieà
roumaine : on ne déchiffre que cinq caractères – reprenant hypothétiquement les initiales 
de chacun des intervenants du registre figuré – ui,àd ap sà l auteur, résultent d u àajoutà
ta difà à oi sà ueàl e se leàdeàl i tailleà eàsoitàleàf uitàd u eà o fe tio à ode e ,àIΝCΝLΝƆΝ
I. On peut toutefois souligner le caractère palindrome de la légende, peut-être à fonction 
agi ue.àй fi ,àetà àtit eàd e e pleàulti e,ào àpeutài t odui eàu àcamée rectangulaire en 

onyx inédit de la collection Content (don de H. Molesworth) sur lequel la bordure entourant 
u à otifà d a i alà e do ià hie à ouà loup à està o eà d u eà fo uleà i o p he si le 
composée toutefois de caractères alphabétiques, EKTO (ou KTO) /Ν [..]MVWΝ /Ν KEO 
(rétrograde) /ΝN MHE (type A1) [Pl. M, fig. 85]. Le thème iconographique du gardien assoupi 
soulignant la vertu de vigilance (voir n° 127 ci-dessus) est, sur les camées contemporains 
(IIème-IIIème s. apr. J.-C.), souvent joint à la mise en garde ΓPHΓOPI, « Sois vigilant ! », ou 
AKAKIN | ΓPHΓOPI, « Sois vigilant, toi qui est innocent ! » ("Innocent one, be wakeful!" 
d ap sàM.àрe ig  [Pl. 72, figg. 491-492]1362, pour laquelle L.J.F. Janssen1363 estime que la 
forme AKAKIN est une vicieuseté du grec AKAK C, ἀ ά ς,à ueàl o à et ou eàd ailleu sàda sà
le quatrième recueil de A.C.Ph. de Caylus en lien avec la formule verbale ήσαις (ZHCAIC | 

AKAKIN, "Vivez sans infortune")1364. À la lumière de la légende stéréotypée en lien avec ce 
th eà i o og aphi ueà sp ifi ue,à ilà se leà judi ieu à d esti e à ueà leà « semblant 
d i s iptio  » du camée monochrome de la collection Content avait à dessein de remplacer 
une formule de mise en garde évidente et sous-e te dueà u ilà taità pasà essai eà
d o e à deà a i eà da a tageà e pli ite ; cette contingence répond donc 
aise la le e tà àlaà olo t àdeàl a tisa àd ite àlaàg a u eàfastidieuseàd u eài s iptio à

périphérique de teneur évidente (mise en garde). 
 
 
 
 

                                                             
1359 MICHEL 2001, pp. 54-55, n° 83, pl. 12 (hématite, IIIème s. apr. J.-C.). 
1360 Voir WACHTER 2001, p. 153, « i. » ; 282, « §318 ». 
1361 Voir LE BLANT 1896, p. 127, n° 329 : on retrouve cette configuration épigraphique de manière encore plus 
marquée sur une autre pierre mentionnée par E.F. Le Blant :àilàs agitàd u eàagateàduà a i etàdeà‘as asàdeàBaga isà
su àla uelleàseàlit,àautou àd u à usteàd ho e,àla légende ЄY|ΓЄ|NIΝ|Ν ЄON|TIOYΝ/Ν HC|CЄΝ(sic) |ΝMЄ|TA,à ὐ έ ιà
σαῖςà άà ό ιο ,à« Eugenios, vis (heureux) avec Leontium ! » (voir n° 221 ci-dessus). 

1362 Voir HENIG 1990, p. 26, n° 47. 
1363 Voir JANSSEN 1866, pp. 68-69, n° 65a. 
1364 Voir CAYLUS 1761, pp. xvii-xviii. 
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2.3.4. INTERPONCTUATION 
 
âàl i sta àdeàl pig aphieàpu li ueà d ets,àlois,àd di a es,ài s iptio sàa hite tu alesàetàho o ifi ues,à
o ptes,àet . ,àl i te po tuatio àjoueàu à leàp po d a tàsu àlesàpie esàg a es,àsu toutàe àlie à

avec les appellations, les dédicaces (I•O•M,ΝD•D,ΝD•M – voir nos 207, 242 et 282 ci-dessus) et diverses 
normes (S•P•Q•R – voir n° 244 ci-dessus). Sur les gemmes, notamment, on lui reconnaît une fonction 
a iati eàtoutàauta tà u u à leàs pa atifàe t eàlesàte es d u eàp opositio . 
 
2.3.4.1. Signes séparatifs (formes) 
§1. й àp e ie àlieu,àl i te po tuatio àse tàdeà o e àdeàs pa atio àdesàdiff e tsàte esà o posa tà
une légende complexe (appellation composée, formule) et permet conséquemment de singulariser 
chaque élément par rapport aux autres1365. Ceàt peàd ajoutàt pog aphi ueàse tà àéviter des confusions 
au niveau de la transcription ou de la restitution des inscriptions abrégées ou contractées. Le problème 
se pose avant tout dans le cas des légendes de type A1/A2 dans le registre médian, voire dans celles 
de type H (en exergue) :  

450. WEISS 2007, pp. 181-182, n° 195, pl. 28. AGDS IV, Hannover, pp. 282-283, n° 1534, pl. 205. 
AGW II, p. 129, n° 1096, pl. 84 [Pl. 72, figg. 493-495] : sur une douzaine de pierres gravées 
dont les canons iconographique et stylistique sont relativement similaires (voir n° 10 ci-
dessus), on retrouve une inscription en trois lettres qui est censée reprendre soit les tria 
nomina du propriétaire du bijou, soit un nomen a g .àO ,àsiàda sà e tai sà asàl espacement 
e t eà lesà lett esà auto iseà à esti e à u ilà s agità d u eàappellatio à o pos e,à l a se eàdeà
sig esàs pa atifsà eàpe etàpasàd asseoi à etteà o je tu e.àD auta tàplusà ueà e tai sàdeà esà
ajoutsà pig aphi uesà so tà sus epti lesà d t eà o pl t à pa à une dénomination simple 
(gentilice ou surnom). Ainsi sur une sardoine provenant de Hanovre (conservée au Kestner-
Museum), et datée stylistiquement du IIème s. apr. J.-C., la représentation de Ceres-Fides est-
elle jointe aux lettres L A E t peàá ,àdeà eà u appa aisse tàlesàt oisà a a t esàI A D (type 
identique) sur un plasma du Ier s. apr. J.-C. issu de la collection Dressel figurant la Fides 
o igi elleà elleà est,à etteàfois-ci, pas accompagnée de la symbolique de la fourmi, attribut 
deàD te ,àpe so ifia tàlaà e tuàd assiduit àai sià u u eà tapho eàdeàlaà i hesse . “iàl o à
o pa eàl espa e e tàdesàlett esàpa à appo tà àu eà o ali eàduàKunsthistorisches Museum 

de Vienne (milieu du Ier s. av. J.-C.), mettant en scène une guerrier cuirassé, tenant sceptre 
età ou lie ,àfla u àd u àtropaion et de la mention PRI (type A2I2 – voir n° 153 ci-dessus), il 
semble opportun de concéder que, si PRI ep e dà à e à poi tà doute à leà d utà d u eà
dénomination simple datant du dernier siècle de la République (cognomen comme Priscus1366 
ou Primus1367), les deux autres ajouts épigraphiques sont susceptibles de reprendre autant 
une appellation simple – respectivement Laelius, Laet(i)us, Laev(i)us1368 et Iada, 
Iadestinus1369) que des tria nomina. 

451. AGW III, p. 126, n° 2069, pl. 69. ZWIERLEIN-DIEHL 1986, p. 241, n° 706, pl. 123 [Pl. 73, figg. 496-
497] : le même problème se rencontre avec diverses légendes de type H, notamment une 
cornaline du Kunsthistorisches Museum de Vienne (Ier-IIème s. apr. J.-C.) ainsi que la copie en 
e eàd u eà o ali eàdeàlaà olle tio à“tos h, conservée au Martin-von-Wagner-Museum de 
l U i e sit àdeàWü z u gà fi àIIème s. apr. J.-C. – début IIIème s. apr. J.-C.). Dans le premier cas, 
les trois lettres en exergue deà laà ep se tatio à d u eà pa oplieà ui asse,à glai e,à la e,à
cnémides, casque et bouclier), T P C, se rapportent manifestement à des tria nomina. 

                                                             
1365 Voir CAGNAT 1914, p. 28 : "Deàse la lesàpoi tsà … àa aie tà seule e tàpou àeffetàdeà e d eàplusà etteà laà
s pa atio àdesà otsàd j ài di u eàpa àl espa eà la à u o àa aitàsoi àdeàlaisse àe t eà ha u àd eux". 
1366 Voir ILLRP, I, p. 98, n° 135 : … àC.àClaudiusàC.f.àPriscus … . 
1367 Voir ibid., I, p. 108, n° 159 (premier quart du Ier s. av. J.-C.) : … àT.à“ulpi iusàT.àl.àPrimus …  ; 292, n° 503 (milieu 
du Ier s. av. J.-C.) : … à|àP.àGessiusàP.àl.àPrimus … . 
1368 Voir OPEL III, pp. 16-17. 
1369 Voir ibid., II, p. 188. 
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Toutefois, du fait de la gravure maladroite du T initial et du troisième caractère qui pourrait 
se révéler un « E », il est fort possible de transcrire la mention A P E ; mais cette dernière 
reprendrait moins le surnom Aper o eàilà àa aitàdeàl espa eà àdispositio ,àpou uoià eà
pas avoir ajouté le « R » final ?) que Apelles, Apellinus, Aperinus ou Aperionus1370. La seconde 
occurrence est, elle, moins sujette à interprétation :àauta tàlesàlett esàso tàd u àt a àli pideà
(M V H sur le tampon, H V M su àl e p ei te), autant ces dernières, ambilisibles, peuvent 
reprendre autant les initiales de tria nomina u u eàpa tieàd appellatio àa g eà(si aucun 
gentilice ou surnom commençant par Muh- est attesté da sàl o o asti ueàlati e – ni en 
grec –, il existe à l i e se le nomen Humanius ou les cognomina Humanianus et 
Humatus)1371. Et sémantiquement il peut toutefois aussi s agi àd u eàappellatio àd o igi eàouà
de racine grecque translittérée en latin (Ὑ ίς, donnant les surnoms Hymnis, Hymnus, ou 
Ὑ αῖος, le cognomen Hymenaeus)1372. 
 

Quoi u ilà e à soit,à laàp se eàdeà sig esà s pa atifsà au aità euà leàdo àdeà la ifie à laà ele tu e des 
i s iptio sàa g esàetàau aitàai sià it àu àflotàdeà o je tu esàetàd h poth sesàd i te p tatio à
qui ne peuvent être vérifiées empiriquement. 

 
§2. “ ilàestà pig aphi ue e tàd usageà ueà l i te po tuatio à seàp se teàsousà laà fo eàd u àpoi tà
circulaire à mi-hauteu àdesà a a t esàalpha u i uesà u elleàd te i e,à etteàde i eàpeut, selon 
les époques, les modes et les particularismes régionaux, adopter les formes les plus diverses (de celles 
ueàl o à et ou eàda sàl pig aphieà o u e tale1373) : 

452. GRAMATOPOL 1974, p. 79, n° 517, pl. XXV [Pl. 73, fig. 498]. VITELLOZZI 2010b, p. 193, n° 197 [Pl. 
S. fig. 134]. BOARDMAN, WAGNER 2003, p. 21, n° 112, pl. 26 [Pl. 102, fig. 710] : en premier lieu, 
elle peut se situer au niveau de la ligne de sol, ce qui est attesté à ma connaissance, sur un 
s a a eà t us ueà d O fo d,à deux intailles du Cabinet numis ati ueà deà l á ad ieà
roumaine, une sardoine de la collection Guardabassi (Pérouse) et un anneau métallique en 
argent provenant de la région de Wiesbaden entre le IIème et le IIIème s. apr. J.-C. La bague 
h a e,à o eà ousàl a o sàd j à uà oi à °à à i-dessus) [Pl. 24, fig. 163], est ornée sur 

son chaton rectangulaire de la dédicace I.O.V.C (sic). Les deux gemmes publiées par M. 
Gramatopol, elles, participent du même particularisme épigraphique en lien avec la mention 
duà o àduàp op i tai eàetàs a e tàda sàlaà eàfou hetteà h o ologi ueà ueàl a eauà
publié par F. Henkel :àtoutàd a o dàu eà o ali eào eàdeàl i ageàd u àl gio ai eàetàpo ta tà
la mention CN.M͡A͡E.SYN͡E-G (sic), Gn(aeus) Mae(nius /-vius) Syneg(demus /-oris) (voir n° 293 
ci-dessus) ; ensuite une calcédoine mettant en scène un bouc courant vers la droite (sur la 
pierre), animal joint à la mention des duo nomina  du possesseur, CN. / N-V (type B3A1), 
Gn(aeus) Nu(cius), gentilice attesté également en Dalmatie comme Synegdemus1374, ce qui 
est un indice – certes faible – pour un recentrage géographique de ce particularisme 
pig aphi ueà elatifà àl i te po tuatio . Paradoxalement, cette spécificité des « points bas » 

se rencontre également quelques siècles auparavant, notamment sur une intaille de la 
seconde moitié du Ier s. av. J.-C. et un scarabée étrusque du IVème s. av. J.-C. : dans le premier 
cas, ilàs agitàd u eàsardoine de la collection Guardabassi au Museo Archeologico Nazionale 
dell U iaà à P ouseà su à la uelleà laà ep se tatio à d u eà ai à te a tà u à adu eà està

                                                             
1370 Voir ibid., I, p. 63. 
1371 Voir SOLIN, SALOMIES 1994, p. 94, « Humanius » ; 343, « Humanianus / Humanus (?) / Humatus ». 
1372 Voir LGPN II, pp. 437-438 (IIème s. apr. J.-C.), et OPEL II, p. 187. 
1373 Voir CAGNAT 1914, p. 28 : "Ils affectent différentes formes : la forme ronde qui est la plus fréquente peut-être 
(•) ; la forme quadrangulaire qui est la plus ancienne (▪) ; la forme triangulaire qui appartient aux inscriptions 
soignées (˅) [LASSÈRE 2005, I, p. 56 : réalisée avec un coup de burin en épigraphie monumentale, la pointe vers le 
haut ou vers le bas] ; la forme allongée (/, transformé quelquefois en une petite flèche), qui est plus rare ; la forme 
deàfeuille,àhede aeàdisti gue tes,à uiàestàfo tà o u eàdepuisàáugusteà …  ; et même celle de palmes ou de petits 
rameaux". 
1374 Voir CIL III, n° 10183, 37 (tegula reliqua). 
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flanquée des tria nomina A.B.E. (rétrograde – type A1). Il ne fait aucun doute, au vu de la 
o fo atio àdesàlett esà o posa tàl appellatio àetàdeàl i te po tuatio àte i aleà voir n° 

488 ci-dessous),à ueà l i s iptio à està laà sulta teà d u eà i isio à à post io i.à Il en est 
aise la le e tàdeà eà d ap sàΘ.àBoa d a àetàC.àWag e 1375) des tria nomina ME.NE 

/ MV (type A2CE – transcrit ME. NEML par les auteurs du catalogue) apparaissant sur un 
scarabée étrusque du IVème s. av. J.-C. conservé au sein du Fonds Beazley à Oxford, et dont la 
partie du surnom (MV àestàs pa eàduà esteàdeàl appellatio àpa àleàt u he e tàduà egist eà
figuré (voir n° 462 ci-dessous), un buste casqué de profil. Outre le fait que la lettre finale de 
l i s iptio àpeutà o siste àauta tàe àu àV u e àu àL – o s ue eàd u eà uptu eàduàse sà
deàle tu eà ueàl o à et ou eà gale e tàpou àlaàlett eàE du gentilice (voir n° 137 ci-dessus : E-

YXI|N) –,à l aspe tà i po ta tà réside dans la ponctuation basse permettant une distinction 
entre le prénom – Mess(i)us ou Mett(i)us1376 – et le nomen. En effet, ce particularisme 
épigraphique participe de divers éléments rele a tàd u àajoutàta dif voire moderne, ce qui 
pourrait inciter à pe se ,à ota e tàauàsujetàdesàge esàdeàl á ad ieà ou ai eàdo tà
l authe ti it à eàpeutà t eàassu eàpa àu eàd ou e teàdeà fouilles,à ueà l i te po tuatio à
« basse »àestàu àa gu e tàe àfa eu àdeàl att i utio àdeà e tai esàpie esà àl po ueà ode eà
(Renaissance ou Néo-Classicisme) – la problématique sur les anneaux métalliques étant 
da a tageàduàdo ai eàdeàlaàte h i ueàdeàg a u eà ueàdeàl i di eàdeàdatatio  (voir §3 ci-
dessous). 

453. GRAMATOPOL 1974, p. 54, n° 195, pl. X. AGDS IV, Hannover, p. 156, n° 766, pl. 99 [Pl. 73, fig. 
499] ; 204, n° 1020, pl. 137 [Pl. 73, fig. 500]. AGW III, p. 143, n° 2165, pl. 83 [Pl. 73, fig. 501] 
: à la différence des i taillesà etta tàe às eàdesàdi i it sàouàdesàh osàa o pag sàd u eà
légende en trois lettres dans le registre médian (voir n° 10 ci-dessus), ces dernières parfois 
s pa esàpa àu àespa eà o pli ua tàlaà ele tu eàdeàl i s iptio à oi à °à à i-dessus), une 
ou elleà o ali eà deà l á ad ieà ou ai eà t oig eà duà e ou sà sal ateu à à

l i te po tuatio àpou à o p e d eà la dimension onomastique de la mention (type A2 à 
nouveau) flanquant une représentation du dieu Mars, L•P•P (tria nomina .à‹outefois,àl i t tà
de cette pierre gravée réside également dans le tracé des signes séparatifs qui ressemblent 
davantage à des traits e ti au à u à desà poi tsà t a sà a e à u à fo età à t teà sph i ue 
(bouterolle). On retrouve cette particularité – liée au traitement iconographique et 
pig aphi ueà deà l e se leà deà laà o positio à – sur une cornaline du Ier s. apr. J.-C., 

conservée à Hanovre (Kestner-Museum), et représentant Diane jointe, dans son dos, aux tria 
nomina (rétrograde) M•S•S• (type A1). Une autre gemme de la même collection présente la 

eàsi gula it àauà i eauàdeàl i te po tuatio  : en lien avec une course de chars devant 
la spina gravée sur un jaspe rouge du début du IIIème s. apr. J.-C.à d ap sà C.àWeiss 1377 
apparaissent les duo nomina du propriétaire dans le registre inférieur droit (sur la pierre – 
type B2I), S•P•. Bien que cette « mode »à d allo ge à laà po tuatio à s a eà da s une 
fou hetteà h o ologi ueà s te da tà e t eà l po ueà august e ne (voir n° 426 ci-dessus : 
cornaline de Florence, à nouveau à thème agonistique, portant la mention du possesseur 
P• S• incluant des « points-traits » séparatifs et abréviatifs – comme les deux exemples 
précédents. Nous y reviendrons ci-dessous, point 2.3.4.2. àetàl aube du IIIème s. apr. J.-C. (jaspe 
rouge de Hanovre), on peut recentrer son utilisation principalement entre le Ier et le IIème s. 
apr. J.-C. En attestent notamment diverses intailles « à texte » dont le nicolo de la collection 
Dressel (IIème s. apr. J.-C.) gravé des tria nomina A•F•F (voir n° 432 ci-dessus) [Pl. 68, fig. 468], 
ai sià u u eà o ali eàduàKunsthistorisches Museum de Vienne, datant des Ier-IIème s. apr. J.-
C. et ornée également de tria nomina (rétrograde), M•M•IA (type G). Il faut toutefois préciser, 

                                                             
1375 Voir BOARDMAN, WAGNER 2003, p. 21, n° 112 : "Dr J.H.W. Penney accepts the inscription as Etruscan but 
perceives many unusual features, not least the punctuation mark (if thisàisà hatàitàis ,à … .àItàisàpossi leàthatàità asà
added to the stone in modern times but it seems technically correct". 
1376 Voir SALOMIES 1987, pp. 78-79, n° 23 (« Messius ») ; 105, n° 29 (« Mettus ») ; 127, n° 20 (« Messus » ?).  
1377 Voir WEISS, AUBRY 2009, p. 239, n° 5 : "Die angegebene Datierung 1./2. Jh. n. Chr. erscheint zu früh". 
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à la lumière de ces deux exemples, que la « mode » du signe séparatif en « point-trait »à està
pas en lien avec le trait oblique faisant office de barre horizontale du « A » sur le nicolo de 
Berlin :àe àeffet,à ie à u e à o e io àa e à esàinterponctuations particulières, la forme du 
« A »àsu àlaà o ali eàdeàVie eà e àestàpasà oi sà o fo eàau à a o sà pig aphi uesàdes 
lettres capitales du Haut-й pi eà laà a eàho izo tale,àg a eàu àpeuàt opàl g e e t,à està
toutefois que suggérée). 

 
Out eàlaàpositio àdeàl i te po tuatio ,àlaàfo eàdeà etteàde i eàestà elati e e tàal atoi e.àBie à
ueàda sàl asa teà ajo it àdesà asàelleàseàp se teàselo àlaà o figu atio àd u àpoi tà i ulai eà

g a à àl aideàd u eà oute olle,àelleàsu itàtoutefoisàdesà a iatio sà a gi ales : 
454. LE BLANT 1896, p. 25, n° 28, pl. I [Pl. 74, fig. 503] ; 30, n° 51 : selon J.-M. Lassère, "dans des 

inscriptions très soignées, ayant un caractère religieux ou poétique, les interponctuations 
peu e tà affe te à laà fo eà d u eà feuilleà o difo eà appel eà hede a"1378. Sur les pierres 
gravées, cette configuration se retrouve rarement et presque exclusivement en rapport avec 
desà fo ulesàaugu alesà à l e eptio àd u à jaspeà ougeàduàBritish Museum (voir n° 210 ci-
dessus) [Pl. 74, fig. 502]1379 su à le uelà u eà figu eà all go i ueà p heu à e gea tà d u eà
coquille) est jointe aux duo nomina du propriétaire translittérés en grec, K AY IOYΝ[hedera] 

/ POK O-Y [hedera] (type B1). Sinon, ce signe séparatif particulier est associé à des formules 
comme VIVAƧ [hedera] ou VIVAS [hedera] FELIX [hedera] M[hedera]VLTIS [hedera] ANNIS 

[hedera], espe ti e e tà su à deu à a eau ,à l u à e à o zeà à chaton pédiforme (pas un 
signaculum1380,à àl i sta àdeàlaà agueà i-dessous – voir n° 455) etàl aut eàe ào ,àpubliés par E.F. 
Le Blant (et pour lequel une des hederae, comme nous le verrons, est de nature parasite au 
sei àdeàlaàl ge de .àΚ appa itio àd u eàhedera étant assez marginale sur les pierres gravées 
ou les anneaux métalliques, on peut en outre mentionner une bague en ambre du 
Rheinisches Landesmuseum de Trier (IIème-IIIème s. apr. J.-C.) sur le chaton ovale de laquelle 
apparaît la formule abrégée V [hedera] F, u(tere) f(elix) – voir nos 57 et 277 ci-dessus – dont 
les deux initiales sont séparées par une feuille lancéolée ornée de trois points [Pl. 74, fig. 
504].à Κ appa e eà duà sig e s pa atifà a ieà selo à lesà as,à passa tà d u eà feuilleà deà lie eà
cordiforme plus ou moins allongée sur la gemme de Londres à une feuille de laurier sans tige 
su àl a eauàe à o zeàdeàlaà olle tio àΚeàBla t (voir figures ad hoc). 

455. LE BLANT 1896, p. 26, n° 32 ; 38, nos 87A-88, pl. I [Pl. 74, figg. 505-506] ; 51, n° 137, pl. I. HENKEL 
1913, pp. 3-4, n° 8, pl. I [Pl. 74, fig. 507] ; 8-9, n° 51, pl. III. PANNUTI 1994, pp. 255-256, n° 216 
[Pl. C, fig. 16] : ce type de formules augurales (introduites par vivas surtout, mais aussi 
ὐ ύ ιà ouà utere) sont également souvent jointes à un autre sigle végétal en guise de 
po tuatio àfi ale,àlaàpal e.àái si,à àl i sta àde la bague métallique publiée par E.F. Le Blant 
(ci-avant), on trouve une autre forme verbale seule (rétrograde), VTERE [palme] – pour utere 
felix –, sur leà hato à e ta gulai eàd un autre anneau en bronze de la même collection, ou 
encore une devise galante, MEMINI TVI MEMINI ET AMO [palme], « Je me souviens de toi, je me 
appelleàetàjeà t àai e ! », su àleà o tou àd u eàallia eàe ào à iseàauàjou àda sàlaà gio àdeà

Darmstadt laàpal eà àestàs h atis eà àl extrême). Le subjonctif vivas, lui, est attesté en lien 
avec des appellations : on peut citer la formule LIBE|RI VIV|AS [palme] (vocatif de Liberius – 
voir n° 226 ci-dessus) sur une bague en argent vue à Rome et à nouveau référencée par E.F. 
Le Blant, ou MAR|F|I|N|IA|NV|S V|IV|AS | [palme] sur un anneau à contour polygonal (voir nos 58 
et 206-207 ci-dessus) du IVème s. apr. J.-C., issu des collections du British Museum et publié 
par F. Henkel). D aut esà fo ulesà augu alesà o à leà desti atai eà deà laà salutatio à ouà deà
l a la atio àestà it à o e tà voire en concomitance avec laà e tio àdeàl auteu àduà
présent) apparaissent sur les pierres fines. En témoigne notamment une agate du IIIème s. apr. 

                                                             
1378 Voir LASSÈRE 2005, I, p. 56. 
1379 WALTERS 1926, p. 224, n° 2161, pl. XXVII. 
1380 Selon M. Feugère et S. Mauné, on ne rencontre, sur les signacula, que des appellations (notamment des tria 
nomina disposés en deux lignes sur un support quadrangulaire). Voir FEUGÈRE, MAUNÉ 2005, p. 446. 
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J.-C., conservé au Museo Archeologico Nazionale de Naples (MANN àfigu a tàleàpo t aitàd u eà
patricienne romaine, Aurelia Papiana,à do tà l ide tit à ousà està fou ieà pa à laà l ge deà
périphérique de la gemme (type A1), translittération du latin en grec, AYP• A IANH•ЄYTYXЄIΝ
AN Є IΝ(sic) [palme]1381.àΚ i s iptio àestài iàdeà atu eà o pos eà oi à os 167-170 ci-dessus) : 
le premier bloc, AYP• A IANH reprend le nom de la personne représentée, au demeurant 
l auteu e du présent etàl i stigat i eàdeàlaàfo uleàaugu aleàappa aissa tàda sàleàse o dà lo à
après une seconde interponctuation [•], ЄYTYXЄIΝAN Є I, « Bonne chance, Ampelius ! ». Le 
sigle final de la palme agit comme ponctuation conclusive de la légende ; sa taille est 
d ailleu sà si ilai eà à elleà desà a a t esà alpha ti ues.à Cet aspect est important pour 
distinguer la fonction typographique de la palme de son usage purement décoratif (voir point 
2.3.4.3. ci-dessous) : ainsi, sur une pâte de verre quadrangulaire (pendentif1382) de la 
collection Le Blant, une nouvelle indication onomastique est jointe à un impératif (ЄIPHNH | 

XPƱ | [palme], « Sers-t e à deàlaàpie e ,àI e ! » – XPƱ1383 est ici le pendant grec de VTERE) 
à ceci près que la palme terminale agit tant comme interponctuation que comme élément 
ornemental à portée augurale.à C està d ailleu sà selo à etteà ulti eà a eptio à u ilà fautà
comprendre le motif iconographique accompagnant la devise galante P RISΝ|ΝC LOS sur un 
cristal de roche de la collection Le Blant (pendant masculin des formules féminines fortement 
répandue comme KYPIA | KA H, YXHΝ | KA H ou, adjointe à un nom propre, ЄIЄ KA H, 
AI IAΝ | KA H – voir n° 246 ci-dessus, notes)1384 : la palme sert de registre figuré central à 
fo tio àpu e e tào e e taleà àl i sta àdesàappellatio sà o pos esàe àduo ou tria nomina 
apparaissant sur deux intailles du Haut-Empire (voir n° 171 ci-dessus) [Pls. 19-20, figg. 128-
129], une agate rubanée du Kunsthistorisches Museum de Vienne (L T | N) et un onyx de la 
collection Dressel (HI|MA ,à pou à les uellesà leà sigleà e t alà aà ueà potentiellement une 
fo tio à s pa ati eà desà te esà deà laà l ge de,à laà pal eà a a tà au u eà di e sio à
typographique (taille et sens de lecture différents des caractères alphabétiques). 

 
§3. Rappelons, en outre, u e à a geàdesà otifsà g tau àse a tàd i te po ctuation (hedera, palme), 
on trouve sur trois anneaux en or publiés par F. Henkel divers sigles floraux composant chacun autant 
d unica sur les anneaux métalliques ou les pierres gravées :àtoutàd a o d le signe terminal clôturant la 
dédicace MIN|ERV| E✱ (voir n° 206 ci-dessus) adopteàlaà o fo atio àd u eàfleu  à quatre pétales [Pl. 
75, figg. 511-512], tandis que la ponctuation terminale concluant la titulature légionnaire 
OPT•LEG•I•M•P•F (voir n° 244 ci-dessus) [Pl. 28, fig. 191] està o pos eàd u eàso te de rosette à cinq 
points [◌].àй fi ,àda sàleà ad eàd u eàaut eàtitulatu e,àlesàsig esàs pa atifsàseàp se te tàsousàlaàfo eà
de petits triangles à côtés concaves : ▲C▲A▲Ν| LEG▲X͞X͞II | P▲P▲F (voir ibidem) [Pl. 28, fig. 190]. Autant 
dans le cas de la osette,àlaà oti atio àdeàl a tisa àestàpu e e tàd o ati e,àauta tàda sàleà asàdeà
l i te po tuatio àt ia gulai eà elaà po dà àu eà o ti ge eàpu e e tàte h i ueàe à appo tàa e àlaà
gravure sur métal :à à l i sta à duà oupà deà u i à e à pig aphieà o u e tale, le rendu des signes 
séparatifs est tributaire de la forme du foret ou du poinçon. 

 
456. SPIER 2007, p. 25, n° 74, pl. 12 [Pl. 75, fig. 508]. LE BLANT 1896, p. 126, n° 327 ; 129, n° 336 : 

su à lesàpie esàpal o h tie esàetà za ti es,à l i te po tuatio à« végétale » (hedera ou 
palme) est remplacée par une croix, autre sigle augural à portée davantage religieuse 
epe da t.àй àeffet,à àl i e seàdeàl agateàdeàΠaplesà– pour laquelle le signe séparatif de la 

                                                             
1381 Voir également AUBRY 2011b, p. 240, fig. 11. 
1382 нo eà uad a gulai eàetà at iauà ueàl o à et ou eàsu àu à a eàe à e eà leut àduàBritish Museum (Ier s. 
av. J.-C. – Ier s. apr. J.-C.) publié par C. Davenport, et mettant en scène un Bonus Eventus orné de la dédicace 
BONO / EVENTVI (forme correcte du datif singulier de la 4ème déclinaison / type C). Voir DAVENPORT 1900, pp. 24-
25, pl. 3. 
1383 X ῶ = impératifàp se tàdeà άο αι. 
1384 Voir LE BLANT 1896, pp. 49-51, nos 127-135. Voir aussi RICHTER 1971, p. 81, nos 402-403, figg. 402-403, AGDS IV, 
Hannover, p. 304, n° 1667, pl. 220, et DEMBSKI 2005, p. 164, n° 1134, pl. 117. 
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palme se retrouve dans le registre inférieur de la composition –, le symbole de la croix, au-
del à deà laà seuleà fo tio à t pog aphi ue,à soulig eà l all gea eà duà po teu à à laà eligio à
chrétienne : de ce fait, le sigle cruciforme apparaît presque exclusivement dans le registre 
supérieur comme pour soumettre le registre figuré (portrait, allégorie ou personnification) à 
l e pi eà duà ‹ s-Haut – comme sur un lapis-lazuli byzantin (VI-VIIème s. apr. J.-C.) où 
l i te po tuatio àagissa tà o eàpi otàdeàlaàl ge deàЄMMA-NOYH  est symbolisée par un 
portrait du Christ (voir n° 193 ci-dessus [Pl. F. fig. 39]). Sa position étant donc fixe par rapport 
au thème iconographique,à laà fo tio à deà eà sig eà d i te po tuatio à diff eà selo à so à
interaction avec la légende périphérique : la croix agit ainsi soit comme pivot – dans le cas 
d u eàl ge deàdeàt peàB C par exemple (voir ibidem et n° 407 ci-dessus : ΘЄO O+NTOY [Pl. 
62, fig. 423]) –,àsoità o eàpoi tàd a ageàd u eài s iptio àp iph i ueàdeàt peàá àouà
A1C, indiquant en même temps le début et la fin de cette dernière afin de faciliter sa lisibilité 
(voir nos 27 et 270 ci-dessus : respectivement DN THEODO/SIVS AVG+ et KYPIH (sic) BOHΘIΝ
IOY IANƱ+Ν [Pl. 3, fig. 19 ; pl. 33, fig. 223]), surtout dans le cas de légendes périphériques 
complexes (voir n° 272 ci-dessus : XЄPЄΝKЄXAPITOMЄNH O ̅C MЄTA COY+ [Pl. 34, fig. 226]). 
Cette dernière caractéristique de la croix « dissociative » seà et ou eàd ailleu sàsu àu àg e atà
du Vème s. apr. J.-C.à issuàd u eà olle tio àp i e1385,à su à le uelà leà usteàd u eà pat i ie eà
romaine est accompagné de la mention KAPI/ANH+, Cariana1386, autant que sur une agrafe 
en bronze et une bague en or paléochrétiennes (VI-VIIème s. apr. J.-C.) publiées par E.F. Le 
Blant et sur lesquelles se déchiffrent les formules +LVPV BIBA, respectivement +GRAIFA͡RIVS 

VTERE FEL͞X. Toutefois, dans certains cas rares, le sigle cruciforme agit véritablement comme 
signe séparatif de deux termes distincts : en atteste notamment la gemme disparue de la 
Vie geà àl йnfant (voir n° 274 ci-dessus [Pl. 34, fig. 228]) pour laquelle le symbole de la croix 
inclus dans la légende IC + XC,à σοῦ ςà ισ ὸ ς (type B3) fait autant office de pivot que 
d i te po tuatio .  

 
й fi ,à da sà uel uesà asà t sà a gi au ,à l i te po tuatio à seà p se teà sous quelque forme 
originale soità e à lie à a e à u eà olo t à esth ti ueà duà g a eu ,à soità duà faità d u eà o ti ge eà
technique (métal) : 
457. CADES 1836, cl. 44, IV, pl. H/31 [Pl. 75, fig. 509]. LE BLANT 1896, p. 106, n° 261. BOARDMAN, 

WAGNER 2003, p. 73, n° 557, pl. 73 : o àpeutàtoutàd a o dà e tio e àdi e sàe e plesàdeà
légendes au sein desquelles se distingue u àsig eàd i te po tuation à fonction davantage 
décorative que typographique : une étoile de cinq à six branches. On la retrouve en premier 
lieu sur une calcédoine bleutée conservée au Fonds Beazley à Oxford : autour de la 
ep se tatio àd u eàl eàestài is eàu eàappellatio àe àtria nomina, L PA / DI ӿ (type A1), 

dont le sigle terminal est moins à fonction typographique (terminaison) que calligraphique – 
t oisà a a t esà deà pa tà età d aut eà duà egist eà figu à afi à d assu e à u à uili eà deà laà
o positio à i o og aphi ueà d e se le. Ilà au aità t à e à effetà supe fluà d adjoi d eà à
l i s iptio à u eà po tuatio à te i aleà ta tà do à u au u à sig eà s pa atifà eà ie tà
disti gue àl i itialeàduàp o àΚàa e àl a iatio àduàge tili eàPáà àpa tàl « espace blanc » 
– voir n° 459 ci-dessous). Κeà sig eà deà l toileà appa aît également da sà laà l ge deà d une 
cornaline publiée par й.н.àΚeàBla tàe à a geàdeàlaà ep se tatio àd u à usteàdeà“ apisà non 
vidi) :à l auteu à estitueà l i s iptio à i o pl teàpa àCATOP✱ı OY en attribuant à la partie 
Sator u eà f e eà àl Être divin mentionné par le panégyriste de Constantin. Or, du fait du 
a a t eàe do ag àdeàlaàse o deàpa tieàdeàl i s iptio à do tàilà eà esteà ueàlaàhasteàdeà

la lettre initiale), il semble plus judicieux de retranscrire cette dernière par une simple 
appellatio àauàg itifàd appa te a e,à aisemblablement CATOP✱[NI] OY, nom diacritique 

                                                             
1385 Voir AUBRY 2011b, p. 242, fig. 21, n. 63. 
1386 Voir SPIER 2007, p. 26 : " … à ustàofàaà o a à a ed,ài àG eek,àKa ia a,à … ". Voir OPEL II, p. 36, « Carianus » 
(surnom). 
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attesté notamment entre le IIème et le IIIème s. apr. J.-C.1387,àetàpou àla uelleàleàsig eàdeàl toileà
(qui souligne la dimension cosmique de la divinité portraiturée) agit comme pivot entre les 
deux parties de la légende, chacune composée, de manière équilibrée, de cinq caractères. 
On recroise enfin leà sigleà t pog aphi ueà deà l toileà su à u à oulageà deà ‹.à Cades dont la 
o positio ,à auta tà i o og aphi ueà u pig aphi ue,à està t sà i t essa te :à ilà s agità

potentielleme tàduàs eauàd u à go ia tàe àhuile (vraisemblablement de Bétique). Sur la 
surface ovale apparaît une amphore o eàd u eài s iptio à o positeàdeàt peàΘ : X C V sur 
le col et C E C | C C ӿ (type JG) / F P (type JA1) sur la panse. Cette légende reprend la tradition 
commerciale des tituli picti sur les amphores [Pl. 75, fig. 510]1388 : le chiffre XCV [α] se 
appo teàauàpoidsàdeàl a pho eà ideà 95 librae), C E C [β] au tria nomina du naviculaire ou 

du mercator (commerçant exportateur), CC [ ] au poids du contenu (huile)1389, soit 200 librae, 
et F P [ ] au duo nomina du propriétaire du domaine de production1390, de l acceptor ou du 
ponderator, voire à la marque du contrôle fiscal – F P pour Fiscus rationis Patrimoni 
(provinciae Baeticae ou Tarraconensis)1391. Au vu de la capacité et de la forme bombée de 
l a pho e,àilàdoità aise la le e tàs agi àd u eàDressel 20 (amphore de Bétique dont la 
valeur standard de poids était approximativement de 216 librae). Le sigle ӿ telà u ilà seà
présente après CC est soit un signe de ponctuation, soit un motif décoratif ou encore la 
e tio àduàp i à deà l a pho eàe àdenarii (200 deniers)1392 ; cette dernière hypothèse est 

toutefois peu crédible ta tàdo à ue,àd u eàpa t,àilà estàattest àsu àau u àtitulus pictus le 
prix de vente de produitàet,àd aut eàpa t,à ueà ette somme est trop importante au regard de 
la marchandise (qui revenait au IIème s. apr. J.-C., selon les régions et la « loi du marché », 
e t eà àetà à¼àasàd ap sà‘.àMa i hal)1393.   

 
Un dernier cas peut être cité, que nous avons déjà croisé (voir n° 154 ci-dessus) [Pl. E, fig. 32] et 
pour lequel le signe séparatif de deux initiales formant des duo nomina, P▪S, apparaît sous la forme 
d u à a à eu  :àissuàd u eàs ieàhomogène de jaspes rouges aquiléens datant du Ier s. av. J.-C. (sur 
lesquels une telle interponctuation ne se retrouve pas), cette intaille met un lumière une 
configuration typographique unique et résultant vraisemblablement de la volonté esthétique du 
g a eu àouàd u eà ode épigraphique passagère et – pou àl heu eà– marginale. 

 
2.3.4.2. Signes abréviatifs 
§1. й suite,à l i te po tuatio à se tà à a ue à leà a a t eà a g à desà te esà à l i sta à desà
abréviations actuelles marquées par un point – comme par exemple « fig. / chap. / p. ex. / nr. / etc. ») 
et,à da sà laà plupa tà desà as,à seà situeà à laà suiteà deà l i itialeà u elleà a a t ise à l e eptio à deà
l i s iptio à•Q•C•E – voir §2 ci-dessous) : 

458. AGDS IV, Hannover, p. 101, n° 410, pl. 60 [Pl. 75, fig. 513] : quelques inscriptions témoignent 
ai sià deà laà fo tio à a iati eà uià seà o i eà a e à l usageà s pa atifà usuelà deà

                                                             
1387 Voir LGPN II, p. 393-394 ; IV, p. 305 ; V, A, p. 398, « α ο ῖ ος ». 
1388 Voir CIL XIII, nos 10004, 2 ; 6 ; 8-9, MONSIEUR 2001, pp. 179-180, fig. 14, et OLMER 2001, pp. 230-231, figg. 158-
159. Voir également MARICHAL 1975, pp. 529-530 : "Essentiellement on lit sur la panse l. 1 :àα : un chiffre de 43 à 
104,1/2 – l. 2, en capitales :àβ : nom (tria nomina) au Génitif, non abrégé (nom du marchant ou du transporteur) 
– l. 3 :à  : un chiffre de 121 à 236,1/2 – … àE àau u à asàlaà atu eàduàp oduità estài di u eà[ce qui est infirmé par 
P. Monsieur].à âà d oite,àpe pe di ulai e e t,à sousà l a se,à e à iture courante, une notice dont les éléments, 
dispos sàsou e tàdiff e e tà … à[ lass esàso ai e e t]àe à uat eà lasses :à … àleà o àd u àdo ai eàetàdeà
so àp op i tai eàouàdeàso àe ploita tà … ". 
1389 Voir MARICHAL 1975, p. 531 : " … ào àaàau u eàp eu eà u au une des inscriptions connues ait figuré sur des 
amphores à vin, moins encore à garum". 
1390 Voir LIOU, TCHERNIA 1994, pp. 149-153. 
1391 Voir RODRÍGUEZ-ALMEIDA 1994, p. 114, et MARICHAL 1975, p. 529. 
1392 Voir MILLER 1998, p. xxxii ; 33, « ӿ (mark of denarius) ». 
1393 Voir MARICHAL 1975, p. 532. Toutefois, "[l]esàdo esàp i le e tà u iesàsu àleàp i àdeàl huileà o tàfou ià
aucune base à une comparaison sérieuse". 
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l i te po tuatio .à ái si,à su à u à p aseà atà conservé au Kestner-Museum de Hanovre et 
datant de la seconde moitié du Ier s. av. J.-C., la repr se tatio àd u à hasseu àe àe o ide, 
étripant une pièce de gibier attachée à un arbre par les pattes postérieures, est-elle jointe 
dans le champ périphérique (type A2) à l i s iptio àD•C•C•C• pour laquelle chaque lettre est 
sui ieàd u àpoi t.àái sià ha ue caractère est défini séparément par rapport à celui qui le 
p deàetàl i te po tuatio àagitàai sià oi sà o eàu à odeàdeàs pa atio àdesàte esà ueà
comme indice du caractère abrégé des initiales : en atteste le point « final » suivant le 
troisième « C » qui serait inutile si sa fin était purement intercalaire. La légende D•C•C•C• est 
susceptible de reprendre une appellation composée en tria nomina à deux cognomina ou 
intégrant un supernomen attest àda sàl a isto atieà o ai eà àpa ti àduàIIIème s. av. J.-C.1394) 
ou,àe à o je tu a tà ueàl ajoutàdeàl i s iptio àaà t à alis eàu àsi leàap sàlaà o fe tio àdeà
la gemme, une titulature militaire de Lyonnaise à partir du règne de Claude (par exemple 
decurio coloniae Copiae Claudiae [Augustae Lugdunensium])1395. Toutefois, une 
interprétation à écarter est de voir dans ces quatre consonnes fort commodes la mention 
d u ànombre (DCCC = 800) étant donné que, par tradition, les éléments des chiffres romains 
complexes sont toujours joints les uns aux autres (sans insertion de points parasites). Cette 
particularité du point terminal se retrouvait déjà en lien avec des appellations sur les deux 
pierres gravées de Hanovre (voir n° 453 ci-dessus) [Pl. 73, figg. 499-500], une cornaline 
figurant Diane (Ier s. apr. J.-C. / M•S•S• ,àai sià u u àjaspe rouge mettant en scène une course 
de chars (début du IIIème s. apr. J.-C. / S•P•), et pour lesquelles les éléments typographiques 
d i te po tuatio àseàp se taie tàsousàlaàfo eàdeàt aitsào li ues.àCette considération de 
forme mise à part, les termes abrégés reprenant une appellation (nom diacritique, gentilice 
ou surnom) – et pas seulement les initiales – sont soumis, dans quelques très rares cas, à 
l usageàd u eàpo tuatio à te i aleà à fo tio àa iati e : en atteste une cornaline des 
Staatliche Museen zu Berlin1396 présentant une scène  allégorique (truie, loup, arbre) en 
exergue de laquelle apparaît la mention GELO• (type H) [Pl. 102, fig. 706], vraisemblablement 
moins pour le surnom Gelos1397 (dérivé de έ ς) ou la forme translittérée du nom 
toponymique1398 Gélon [ έ ]1399 o eàl a a eà‹h.àPa ofka – la place sous la ligne de sol 
ta tàsuffisa teàpou àadjoi d eàl u i ueàlett eàte i aleà– que pour le gentilice Gelonius1400, 

pour lequel le signe de ponctuation aurait une véritable fonction abréviative. 
459. MAASKANT-KLEIBRINK 1978, p. 109, n° 96, pl. 21 = VOLLENWEIDER 1972-1974, I, p. 7, pl. 8/4 ; 12 ; 

II, pp. 14-15 [Pl. 75, fig. 514] : comme le soulignait R. Cagnat, les signes séparatifs "avaient 
seule e tàpou àeffetàdeà e d eàplusà etteàlaàs pa atio àdesà otsàd j ài di u eàpa àl espa eà
la à u o àa aitàsoi àdeàlaisse àe t eà ha u àd eux"1401. Aussi, dans cette perspective, il est 

notable de revenir sur une pierre gravée que nous avons déjà croisée et au sein de 
l i s iptio àdeàla uelleàseà e o t eà à ou eauàlaàsp ifi it àduàpoi tàte i al :àilàs agitàd u eà
sardonyx du British Museum (voir nos 251 et 286 ci-dessus) [Pl. C, fig. 17] mettant en scène 
une composition allégorique de grylloi et autour de laquelle se déchiffre la légende CN•V͡AT•Ν
| STAB• (type B1). Or, sur une sardoine du Royal Coin Cabinet de La Haye datant du IIème s. av. 
J.-C.,àleà usteàd u àho eàa o a tàu eàl g eà a eàestàjoi tàà une inscription périphérique 
(type A2C) dont les caractéristiques épigraphiques (mais non typographiques) sont en tous 

                                                             
1394 Voir LASSÈRE 2005, I, p. 106. 
1395 Voir PELLETIER 1999, p. 52. Voir aussi MILLER 1998, p. xxv (« C.C.C. : colonia Claudia Copia ») ; xxxvi (« D.C. : 
decurio coloniae / civitatis »). 
1396 FURTWÄNGLER 1896, p. 144, n° 3268, pl. 27 = PANOFKA 1851, pp. 452-454, n° 78, pl. II/29. 
1397 Voir OPEL II, p. 163, « Gelos ». 
1398 έ àetàsesàdérivés sont issus du nom du fleuve Gelas (qui a aussi donné son nom à la ville de Géla). Voir 
CORDANO 2009, p. 43. 
1399 Voir LGPN III, A, p. 97, « έ ςà/à έ  ». 
1400 Voir SOLIN, SALOMIES 1994, p. 86, et SCHULZE 1991, p. 357a = CIL X, n° 8059, 179 : GELONI|ORVM (signacula ex 
aere). 
1401 Voir CAGNAT 1914, p. 28. 
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points similaires à e iàp sà u o à o stateàl a se eàdeàsig esàs pa atifs : CN / V͡AT STAB. 
Les tria nomina so tàlesà es,àai sià ueàl e pla e e tàd u ànexus servant à mettre en 
exergue le gentilice au sein deàl appellatio à o pos e.àIlàestàdo àlogi ueàd esti e à ueàlesà
l e tsàt pog aphi uesàdeàpo tuatio à o tà u u eàfo tio ài pli iteà isa tà àsoulig e à

leà a a t eàa g àdesàte esàsu àlaàge eàlo do ie e,àl « espace blanc » se suffisant à 
lui-même pour distinguer, ceteris paribus,àlesàdiff e tsàte esàdeàlaàl ge deàsu àl i tailleàdeà
La Haye. Toutefois,à l asso iatio à deà etteà po tuatio à a iati eà a e à laà o positio à
iconographique de grylloi se retrouve sur une cornaline convexe du Badisches 
Landesmuseum de Karlsruhe – dont il existe une copie, également en cornaline, au sein de la 
collection Marlborough1402 – et sur laquelle apparaît une appellation d es la e (voir Partie III, 
tabl. 1.5.4., n° 3) : •A-NICE-T•P•S, Anicet(us) P(ublii) s(ervus) [Pl. 117, fig. 817]1403. Cette 
dernière légende se lit du bas vers le haut (voir point 2.3.1. ci-dessus, « Types inversés », §3, 
nos 302- .àDa sà esà i o sta es,à ilà estàpasà i o e a leàd esti e à ueà laàpartie de 
l i s iptio à figu a tà da sà leà egist eà i f ieu à deà laà sa do à duà British Museum – en 
l o u e eàSTAB• – se révèle être, non pas un cognomen, mais une appellation servile, 
Stabilio1404,às i t g a tà àlaàfo uleàStab(ilio), Cn. Vat(–) (servus), « Stabilio, esclave de Cn. 
Vat(–) », pour laquelle le mot servus est sous-entendu (voir Partie III, tabl. 1.5.4., nos 5-9). 

 
§2. U eà se o deà h poth seà d i te p tatio à deà etteà po tuatio à te i aleà o sisteà à à oi à lesà
p i esàd u àte eàsuppl e tai eàsous-entendu – comme servus (voir n° 218 ci-dessus)1405 : les 
diverses compositions iconographiques des quatre pierres fines étudiées ci-dessus y pourvoient. Sur 
les trois gemmes de Hanovre (voir §1 ci-dessus : D•C•C•C•, M•S•S• et S•P•), autant les thèmes de la 
chasse (chasseur sur le prase, etàDia e,àdi i it àtut lai eàdesàt a ueu sàdeàgi ie ,àsu àlaà o ali e ,àl u eà
desào upatio sàlesàplusà ou a tesàdesài di idusàd o igi eàse ile1406, que celui des courses de chars, 
dont les cochers étaient pour la plupart des inhonestae personae1407, ou encore celui des grylloi, 
étroitement lié au monde du théâtre1408,àfo tàpote tielle e tà f e eà àdesàa ti it sàd es la es1409. 
‹outefois,àlaà at go ieàdesài s iptio sàsu àpie esàg a esào esàd u àpoi tàte i alà eàs à f e pas 
expressément : la fonction de ce dernier est uniquement typographique, comme en témoigne la 
configuration inédite de la légende sur un jaspe jaune du Kunsthistorisches Museum de Vienne (voir n° 
153 ci-dessus) [Pl. 17, fig. 110].à O àd u à otifà deà s orpion (thème moins en lien avec le statut 
d es la eà ueà f e eà auà p op i tai eà deà laà ge eà auà t a e sà deà so à sig eà zodia alà ouà deà
l i te o e io àsémantique entre son nom et le registre figuré), il porte les tria nomina •Q•C•E (type 
A2I2). Les signes d i te po tuatio à etàd a iatio à eàsui e tàpasà ais,àauà o t ai e,àp de tàlesà
caractères auxquels ils se rapportent sans ne laisser aucune ambiguïté sur la potentialité de trouver un 
élément sous-entendu avant la lettre « Q ».àáuà o t ai e,à estàla figure du scorpion lui-même qui, ici, 
auà t a e sà d u eà o figu atio à pig aphi ueà i pli ua tà u eà o e io à di e teà e t eà l i ageà
s olis eàetàl appellatio à type I récessif – voir ibidem), fait office de point final, voire un élément 
idéogrammatique à dessein identitaire (le scorpion achève de qualifier les tria nomina par sa portée 
symbolique ou sémantique). Le registre figuré agit, pourrait-on dire, comme élément décoratif de 
l i s iptio . 
                                                             
1402 BOARDMAN, SCARISBRICK, WAGNER, ZWIERLEIN-DIEHL 2009, p. 157, n° 345. On retrouve une illustration de cette 
cornaline dans la Collectanea antiquitatum romanarum de A. Borioni (1736) :àilào età epe da tàd i di ue àlesà
sig esàd i te po tuatio .àVoi àBOARDMAN, WAGNER 2009, p. 11, fig. 42. 
1403 CIL I2, n° 2404. 
1404 Voir SOLIN 1996, pp. 69- à o àd es la eà pa du . 
1405 Voir WEISS, AUBRY 2016, pt. I.B.2. 
1406 Voir ibid., pt. I.B.1.b). 
1407 Voir AUBRY 2011a, p. 670, n. 161. 
1408 Voir VOLLENWEIDER 1967-1983, II, p. 347 : selon M.-L. Vollenweider, le type des grylloi est étroitement lié au 
monde du théâtre. Voir également AGDS I, 2, pp. 192-193, nos 1857-1866, pl. 168 : les pâtes de verre de la 
collection républicaine de Munich présentent plusieurs bustes bicéphales en rapport avec le thème du théâtre. 
1409 Voir WEISS, AUBRY 2016, pt. II.B. 
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2.3.4.3. Délimitation et fin de formule 
§1. O ,àlesàsig esàd i te po tuatio àso tà gale e tàsus epti lesàd a oi àintrinsèquement une portée 
pu e e tà o e e taleà o eà e à t oig eà leà a eà duà Ca i età desà M daillesà à l effigieà deà
l e pe eu àCaligulaà oi à °à à i-dessus) [Pl. 23, fig. 153] sur lequel le complément au registre figuré, 
•CALIGVLA•, dans le champ médian latéral (type A1), est orné de deux signes de ponctuation ayant 
pou à utàdeàd li ite àl espa eàaffe t à àl i s iptio à àlaà a i eàduà a tou heàe à eliefàsu à e tai sà
autres camées impériaux [Pl. 72, figg. 491-492] ou de certains éléments du registre figuré (bouclier, 
pilier) sur les intailles [Pl. 9, figg. 54-55]. 
 
§2. Da sà laà d oiteà lig eà deà saà fo tio à t pog aphi ueà deà d li itatio ,à l i te po tuatio à se tà
également à marquer – voire à ancrer spatialement – le début et la fin de formules plus complexes, se 
développant souvent en périphérie de la surface gravée etàseàp se ta tàsousàlaàfo eàd u eàl ge deà
continue (type A1/A2). En témoigne notamment l agate de Naples (IIIème s. apr. J.-C.) figurant le portrait 
d u eà certaine Aurelia Papiana,à do tà l ide tit à ousà està fou ieàpa à laà l ge deàp iph i ueàdeà laà
gemme (type A1), translittération du latin en grec, AYP• A IANH•ЄYTYXЄIΝAN Є IΝ(sic) [palme] (voir n° 
455 ci-dessus) [Pl. C, fig. 16]. “iàl appellatio àe àduo nomina est émaillée deàdeu àpoi tsà l u àa iatifà
après AYP•,àl aut e marquant la transition entre la « didascalie » – AYP• A IANH reprend le nom de la 
personne représentée – et le œu adressé à Ampelius), la fin de la formule est, elle, signifiée par un 
s oleà t pog aphi ueà da a tageà d o atif,à u eà pal eà deà tailleà si ilai eà au à a a t esà u elleà
d te i e,à uià a ueàauta tàlaàfi àdeàlaàl ge deà ueàleàpoi tàd a ageàdeà etteàde i eàda sàleà
registre inférieur. Conséquemment, l i s iptio àdoitàseàli e,àda sàsaàpa tieài itiale,àduà asà e sàleàhaut,à
le sigle végétal imposant de débuter par la mention des duo nomina.  Cette caractéristique de 
l utilisatio àd u àsig eàdeàpo tuatio à o eàpoi tàd a ageàd u eàl ge deàp iph i ueàcontinue 
seà et ou eàd ailleu s su à l i tailleà e à istalà deà o heàdeà l Antikenabteilung des Staatliche Museen 
Preussischer Kulturbesitz de Berlin (voir nos 14 et 194 ci-dessus) [pl. 3, fig. 15] dévoilant u à œuàdeà
Nouvel-á à ad ess à à l e pe eu à Co ode,à FELI[CI IMP]ERA[TORI]  ANNVM N[OVVM] FA[VSTVM 

FELIC]EM•. Κaàst u tu eàdeàl i s iptio à eàp se ta tàau u eàa iatio àdeàte esà o o sta tàlesà
éclats de pierre ayant endommagé certains mots), le seul signe de ponctuation est conclusif et sert à 
nouveau de point de référence séparant le début de la formule de son terme, closant la « boucle ».  
 
2.3.4.4. Modes de séparation des termes 
§1. “u àlesàge es,àleàph o eàdeàl i te po tuatio àt pog aphi ueàouàdeàl « espace blanc » (selon 
les termes de R. Cagnat – voir n° 459 ci-dessus) va de pair avec la « contrainte de cadre »1410 : ainsi, la 
fo ulatio àd u eài s iptio ,à ta tàdo àl e iguït àduàsuppo tàdeàg a u e,àestàsou e tàt i utai eàdeà
la place prise par le registre figuré. Conséquemment, il est dès à présent nécessaire de se pencher sur 
la problématique des différents modes de séparation des termes, impliquant ou non une fonction 
i pli iteàd i te po tuatio . 
§2. Toutàd a o d, dans la plupart des cas, le manque de place à disposition dans le champ de la surface 
gravée impose soit le recours à des termes abrégés, des nexus, des monogrammes ou des initiales, 
soit,àda sàleà asàdeàte esàe tie s,à àu àt peàdeà su eàauà ilieuàd u à ot : 

460. WALTERS 1926, p. 194, n° 1819, pl. XXIII [Pl. M, fig. 87] ; 2073. AGDS III, Kassel, pp. 203-204, 
n° 35, pl. 90 = ZWIERLEIN-DIEHL 1986, p. 126, n° 199, pl. 40 [Pl. 75, fig. 516] ; IV, Hannover, p. 
56, n° 175, pl. 31 [Pl. 75, fig. 515] : Ainsi en est-il, par exemple, de différentes inscriptions 
séparées en deux parties soit par nécessité (« contrainte de cadre » – voir n° 105 ci-dessus : 
C•IVLIVS•GE/MI-NVS [Pl. 11, fig. 68] ,àsoitàpa à olo t àdeàl a tisa à e he heàd uili eàdeàlaà
composition générale). On peut mentionner, entre autres, trois intailles au thème 
iconographique relativement similaire (personnage en pied):à toutà d a o dà u eà agateà
conservée au British Museum (Ier s. av. J.-C.) représentant un Génie du théâtre, ailé, fixant un 
as ueà u ilàtie tàda sàsaà ai àgau heàetàte a tàu eàpal eàda sàlaàd oite à oi sà u ilà eà

                                                             
1410 Voir BRUNEAU, BALUT 1997, pp. 105-106 (proposition 85). 
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s agisseàd É os,à ep se t àpa foisàa e àdesàatt i utsàduàth t e1411).àDeàpa tàetàd aut eàduà
personnage, dans le champ, est inscrit une appellation filiative rétrograde, dont le gentilice 
est scindé en deux par le personnage figuré, C•VOLC/ACI•C•F (type A2B2C), C. Volcaci(i /-ius) 
C(aii) f(ilius). Le fait que le personnage tient un attribut de théâtre peut signifier que le 
egist eàfigu àestàu eàall go ieàdeàl a ou àdeàlaàs eàau uelà taitàp o a le e tàse si leàleà
p op i tai eàdeàl i taille.àCetteà o je tu eàestàd ailleu sà e fo eàpa àl e iste eàd une autre 
pierre gravée, une sardoine conservée au Kestner-Museum de Hanovre, datant de la même 
époque (première moitié du Ier s. av. J.-C.), et sur laquelle la même dénomination apparaît 
(C•VOLC/ACI•C•F), disposée selon un schéma similaire (type A2B3C), avec la même césure du 
gentilice, autou àdeàlaà ep se tatio àd u àa teu àdeà o dieà as u .àPeut- t eàs agit-il du 
même propriétaire, voire du nom du comédien lui-même. Malgré le caractère apparemment 
complet du nomen gentilicium1412,àilà estàcependant pas possible de définir avec certitude 
s ilàs agitàduàg itifàd appa te a eà– avec la chute du second « I » (voir n° 211 ci-dessus) – 
ou du nominatif sous-entendant VOLCACI(VS). Le même problème de restitution, ainsi qu u à
agencement épigraphique similaire, se retrouve sur une intaille en verre de la collection du 
Martin-von-Wagner-Museum de Würzburg opieàd u eài tailleàe àsa do àduàIer s. av. J.-C. 
de la Gemmensammlung de Kassel) : elle met en scène – à nouveau – un personnage ailé, un 
Amor,àte a tàpal eàetà ou o eàdeàlau ie ,àetàfla u àdeàl appellatio àFES/TI (type A2B2C). Il 
s agità lai e e tà d u à g itifà appli a leà auà su o à Festus ou au nomen Festius, 
dénomination que l o à et ou eà d ailleu sà su à u eà o ali eà o te po ai eà duà
Kunsthistorisches Museum de Vienne (voir n° 157 ci-dessus) [Pl. 18, fig. 116]. Cette relecture 
està fa ilit eàpa à leà faità ue,àsià l appellatio àa aità t àplusà lo gueà pa àe e pleàleàge tili eà
Festinius ou le surnom Festianus)1413,àilà àau aitàeuàassezàd espa eàsu àlaàge eàdeàWü zburg 
pou à l à i ise àe àe tie àe à àappli ua tàu eà su eà uel ueàpeuàdiff e teà FEST/INI ou 
FEST/IANI). 

461. WALTERS 1926, p. 236, n° 2311, pl. XVII [Pl. 76, fig. 517]. NEVEROV 1976a, p. 66 (98), n° 74, ill. 
74 [Pl. M, fig. 88] = SENA CHIESA 2009b, pp. 182-183, n° 802, pl. LI (copie) : cette particularité 
de couper le gentilice en deux parties se retrouve aussi, pour des raisons calligraphiques, de 
o ti ge eàdeàpla eàouàd uilibre de la composition, dans le cas d i s iptio sàdeàt peàB à

et A2G. En témoigne notamment une sardoine du British Museum représentant un lion dont 
laàpatteàa a tàestàpos eàsu à laà t teàd apit eàd u àg iffo à tapho eàduàt io pheàdeà laà
lumière sur les ténèbres – le lion, animal solaire subordonné à Apollon, Zeus, Mithra ou Sol 
Invictus, et le griffon, attribut de Némésis, fille de la Nuit) ; dans les registres supérieur et 
inférieur apparaît une inscription, T•ANTISΝ|ΝTI•MAR (type B1H),à u ilàest possible de restituer 
autant par deux duo nomina – T. Antis(tius) et Ti(berius)1414 Mar(ius /-idius /-cius /-tius par 
exemple)1415 – que par des tria nomina – T. Antis(tius) Mar(cellus /-cus /-tialis par 
exemple)1416. Toutefois, le second postulat est davantage plausible,àd u eàpa tàpa eà u ilà à
au aitàau u eà aiso à u àl i sta àdesà o aies,àsu àles uellesào àpeutàt ou e àlaà f e eà
à deux magistrats monétaires, on trouve une double dénomination autre que celles de 
graveurs (ce que la taille des lettres exclut) ; etàd aut eàpa t,àpa eà ueàl a iatio àANTIS 
eàpeutà o e i à u au ànomina gentilicia Antistius et Antistianus. Conséquemment, il paraît 

fort logique de rappondre ANTIS à la particule TI de la seconde ligne et de restituer 
                                                             
1411 Voir LIMC III, 2, p. 913, figg. 743-747. 
1412 Ge tili eàattest à hezàu àoffi ie àdeàl a eàdeàC sa àe àGaule,àC. Volcacius L.f. Tullus (César, Guerre des 
Gaules, VI, 29) et sur différents attestations épigraphiques datant du dernier siècle de la République (voir ILLRP, 
n° 689 : C. Volcacius C.f. Labeo ; 186 : C. Volcacius C.f = LTUR, III, p. 144). Voir également SOLIN, SALOMIES 1994, p. 
212. 
1413 Voir ibid., p. 78, « Festinius » ; 331, « Festianus ». 
1414 Voir SALOMIES 1987, pp. 55-57, nos 29-30 : prénoms, dont Tiberius est abrégé Ti. et puis plus souvent Tib. sous 
l й pi e,àalo sà ueàTitus  eàs a geà ueàpa àl i itialeàT. 
1415 Voir SOLIN, SALOMIES 1994, pp. 112-113. 
1416 Voir ibid., pp. 357-359. 
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l i s iptio à pa à T•ANTIS|TI•MAR. Cette relecture est étayée par un second exemple 
appa aissa tà su à u eà se o deà sa doi eà o se e,à elle,à auàMus eà deà l Ermitage à Saint-
Pétersbourg (datée entre le IIème et ler s. av. J.-C. par G. Sena Chiesa1417) et dont il existe une 
copie en pâte de verre dans les collections des Ci i iàMuseiàd á teàde Vérone. Sur la surface 
gravée est représenté un vieux berger appuyé sur un bâton – sans doute Faustulus1418,àl u à
des thèmes de la fondation de Rome les plus prisés durant la République – faisant paître un 
troupeau symbolisé par trois moutons ; dans le champ est inscrit la légende M•ALΝ|ΝB•HIL (type 
A2G). Si la tentation est à nouveau forte de considérer cette inscription comme la somme de 
deux duo nomina, M•AL et B•HIL o lusio à àla uelleàs taitàapparemment rallié l a tisa -
g a eu àd u eà opieàe à agateàduà IIème-IIIème s. apr. J.-C.àp o e a tàd u eà olle tio àp i eà
suisseàetàdo tàl i s iptio à alad oiteàt ahitàu eàt a s iptio àe o eàdeàl appellatio  [Pl. 
M, fig. 88bis]1419), la potentialité que le second de ces derniers débute par un praenomen en 
« B »àestàpeuàp o a leà ta tàdo à u e à pigraphie les cas dans lesquels interviennent ces 
prénoms (Baetus, Bantius, Balbus ou Brutulus)1420 sont extrêmement rares. Il est plus 
plausible de concéder que, du fait de la « contrainte de cadre »,àl a tisa -graveur a opté pour 
une césure des tria nomina en deux par souci calligraphique (afin de former un bloc compact, 
lesà deu à pa tiesà deà l i s iptio à ta tà deà eà lo gueu à età deà t aite e tà g aphi ueà
identique1421,à àl i sta àdeàl ὄ ο α KA I|C{C}TOC – voir n° 381 ci-dessus [Pl. 56, fig. 380]). 
De plus, autant le gentilice que le surnom sont ainsi abrégés par leurs trois premières lettres 
respectives (un surnom abrégé HIL seà et ou eà d ailleu sà su à u eà al doi eà duà British 
Museum)1422.àQua tà àlaà ele tu eàdeàlaàd o i atio ,às ilàestàa à ueàleàcognomen Hilarus 
est porté par les gentes Pacilia1423 et Calpurnia1424, quinze autres occurrences de surnoms 
sont possibles1425 ; et partant du principe que la pierre est républicaine, le gentilice le plus 
souvent attesté à cette époque est Albanius1426 (parmi vingt-sept nomina envisageables)1427 
do tào àpeutàe àd dui eà u ilàestàe àlie àsémantique avec la scène pastorale représentée sur 
la gemme (référence au royaume albain et aux pâturages du roi Amulius entre le Palatin et 
l á e ti  dont Faustulus était le berger). 

 

                                                             
1417 Voir SENA CHIESA 2009b, p. 182. 
1418 Voir Tite-Live, Histoire Romaine, I, 4, 6 ;àDe sàd рali a asse,àAntiquités Romaines, I, 79, 6-10 ; Ovide, Fastes, 
III, 55-58 ; Servius, Commentaire à Virgile. Énéide, I, 273. 
1419 Don de H. Rambach (Londres) : "Shepherd 2nd-3rd century A.C. Carving agate three-layer 12x9, 5x3 mm. Form 
8c. Standing figure of an old shepherd on the right, wearing a hooded cloak and leaning on a cane, before him his 
dog and a sheep. In the field the inscription B.HIL / M.AL.". Si le motif iconographique est identique, le style de 
g a u eàestàplusàa ta di,àetà l a tisa -g a eu àaà o isàu eàe eu àdeà et a s iptio àdeà l i s iptio à àpa ti à
aise la le e tàd u à oulageàdeàlaàsa doi eàdeà“ai t-Pétersbourg (inversion gauche-droite des tria nomina, 

auta tà ueàduà otifài o og aphi ue,àe t eàleàta po àetàl e p ei teàpa à appo tà àl o igi alàitali ue à uiài duità
u eà i te e sio à desà deu àpa ti ulesà deà l appellatio ,à deàM•AL|B•HIL en B•HILΝ |ΝM•ALB (deux duo nomina). La 
l ge deà est plus de type A2G lett esàtou esà e sàl i t ieu ,à aisàdeàt peàá G,à eà uiàaàpou àeffetàd alt e à
leàse sàdeàle tu eà deàhautàe à asàetàdeàl e t ieu à e sàl i t ieu ,àalo sà ueàsu àl i tailleàdeàl й itageàai sià ueà
su àlaà opieàdeàV o e,àl appellatio àseàd hiff eàduà asà e sàleàhautàetàdeàl i t ieu à e sàl e t ieu . 
1420 Voir SALOMIES 1987, p. 69, n° 9 ; 99-100, nos 6-8. 
1421 La longueur du M deà laà p e i eà lig eà o pe sa tà leà faità u ilà à aà u à a a t eà suppl e tai eà da sà laà
seconde ligne (quatre caractères [M•AL] contre cinq [B•HIL]) mais également la voyelle I qui prend peu de place. 
1422 Voir WALTERS 1926, p. 119, n° 1027, pl. XV = PANOFKA 1851, p. 505, n° 39, pl. IV/39 : au-dessusàd u à usteàdeà
Victoire de face (type B5) apparaissent les tria nomina T•VI•HIL (avec un gentilice probablement sémantiquement 
lié au registre figuré, vraisemblablement Victorius ou Victorinius – voir SOLIN, SALOMIES 1994, p. 208). 
1423 Voir AE, 1988, n° 143 : M. Pacilius Hilarus. 
1424 Voir CIL VI, 200, VII, 27 : Q. Calpurnius Hilarus. 
1425 Voir SOLIN, SALOMIES 1994, p. 342. 
1426 Voir ILLRP, I, p. 53, n° 36 (IIIème s. av. J.-C. – voir BOURDIN, CROUZET 2009, p. 458, n. 39) ; II, p. 86, n° 593. 
1427 Voir SOLIN, SALOMIES 1994, pp. 10-11. 
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§3. Ensuite, la séparation de la légende par le registre figuré peut valoir comme interponctuation, 
i d pe da e tàdeà laà e he heàdeà s t ieà etàd uili eàdeà laà o positio à oi àpoi tà . .à i-
dessus, « Types transversaux »), de la « contrainte de cadre » ou de considérations calligraphiques. 
Cette règle est valable autant pour les initiales que pour les termes abrégés voire entiers : 

462. FURTWÄNGLER 1896, p. 270, n° 7262, pl. 54 = AGDS II, pp. 165-166, n° 441, pl. 78 [Pl. 76, fig. 
518]. MAASKANT-KLEIBRINK 1978, p. 112, n° 108, pl. 23 [Pl. 76, fig. 519] = PANOFKA 1851, p. 491, 
n° 16, pl. IV/16. ZWIERLEIN-DIEHL 1998, p. 188, n° 52 [Pl. Q, fig. 118]. VITELLOZZI 2010b, p. 110, 
n° 68 [Pl. 101, fig. 703] : da sàleà asàd i s iptio sà elati e e tàd elopp eà– et dans une 
disposition épigraphique similaire aux exemples précédemment cités (voir n° 460 ci-dessus) 
–,àlesàpa tiesàdisti tesàd u eà eàd o i atio àpeu e tà t eàs i d esàe àdeu àda s le 
ha pà deà laà su fa eà g a e,à ha ueà f ag e tà d i s iptio à o se a tà sesà sp ificités 

typographiquesài d pe da e tàdeàl aut e.àái si,àsu àu eà o ali eào aleàduàde ie à ua tà
du Ier s. av. J.-C. (pierre impériale selon A. Furtwängler),à o se eà àl Antikenabteilung des 
musées de Berlin et représentant un temple à rotonde (tholos) aux colonnes torses à 
l i t ieu à du uelà seà tie tà u à jeu eà ph eà e à a esà prétendument le dieu Mars), une 
inscription en tria nomina ou tà lat ale e tà deà pa tà età d aut eà deà laà o positio à
iconographique : M•VALΝ /Ν AEQVAL (type A2C), vraisemblablement pour M. Val(erius)1428 
Aequal(is)1429. Or, i i,à està elàetà ie àleà egist eàfigu à uiàoffi ieà o eàsig eàs pa atifàe t eà
le gentilice et le cognomen. Cette spécificité, qui était déjà attestée sur une crétule délienne 
entre le IIème et le Ier s. av. J.-C. notamment (voir n° 86 ci-dessus : Q•NONΝ/ΝDIP) [Pl. 70, fig. 
480], se retrouve également sur une sardoine datant des deux derniers siècles de la 
République (peut-être même aux alentours de la première moitié du Ier s. av. J.-C. par 
comparaison aux monnaies1430), conservé au Royal Coin Cabinet de La Haye et mettant en 
scène un jeune Hermès Caducifer ith phalli ueà ep se t à sousà laà fo eà d u à ippe,à età
flanqué de la légende Q•TV͡TILI / C•L (d après Th. Panofka, mais que M. Maaskant-Kleibrink 
restitue par Q•TVILI C•L, et A. Furtwängler par Q•TVLLI C•I1431), Q. Tutili(i /-ius) C(aii) l(ibertus), 
appellatio àd aff a hi (type A2C). Bien que, pour la République, le nomen gentilicium Tullius 
soit plus courant que Titulius i t g à àu eàd o i atio àt oig a tàduàstatutàd a ip à
de celui qui le porte1432, ilàpa aîtàtoutefoisà lai à ue,àd u eàpa t,àlaà a eàho izo taleàau-dessus 
du V doit se comprendre comme un « T » formant un nexus avec la voyelle à laquelle il est 
assimilé (nexus qui est en outre attesté sur une sardoine du milieu du IIème s. av. J.-C. issue de 
la collection Guardabassi : T•RV͡T, T. Rut(edius /-ilius)1433 [Pl. S, fig. 129])1434 et,àd aut eàpa t,à
ueà l a t p ulti eà a a t eà duà ge tili eà eà peutà t eà o fo duà a e à u à « L » (en 

comparaison de la véritable lettre L qui le suit). Maisàl aspe tài po ta tà sideà à ou eauà
da sàl utilisatio àduà egist eàfigu à o eà su eà àfo tio  d i te po tuatio àe t eàlesàduo 
nomina et la particule C•L qui les détermine (à comprendre comme Q•TV͡TILI•C•L à l instar 
d u eàaut eàappellatio àd aff a hiàsu àge e, Q•CIISTI•L•L – voir n° 378 ci-dessus). Cette 
i te po tuatio àpa àleàt u he e tàd u àdétail du motif iconographique souligne également 
laàdisti tio àe t eàdeu àte esà ui,à àpost io i,àpeutà t eà alid eàpa àl o o asti ue : ainsi, 
sur une sardoine des IIème-Ier s. av. J.-C. incrustée dans la châsse des Rois Mages 
(Dreikönigenschrein) du Dom de Cologne, la représentation d u àÉ osàp heu àestàfla u e 

                                                             
1428 Il y a dix-sept occurrences de gentilice possibles commençant par Val- (voir SOLIN, SALOMIES 1994, p. 197), mais 
seul Valerius est attesté dans les ILLRP (II, p. 418). 
1429 Voir SOLIN, SALOMIES 1994, p. 289. 
1430 Voir FURTWÄNGLER 1900, III, p. 279 : denier de M. Calpurnius Piso Frugi (69 av. J.-C. / RRC, p. 442, n° 418/1, pl. 
ΚI/ àa e àauàd oitàu àhe e,àl u eàdesà a esàattestatio sàdeà eàt peàsu àlesà o aiesà o ai es. 
1431 Voir ibid., II, p. 140, n° 13, pl. XXVIII ; III, p. 282 :àilàassi ileàl i s iptio àauà o àduàp op i tai eàdeàl i taille,àQ. 
Tullius. 
1432 Voir ILLRP, II, p. 365, n° 1270 : plusieurs affranchis sont attestés, ayant appartenu à un Q. Tullius sur les 
inscriptions de Délos (Alexandros, Aristarchos, Herakleôn).  
1433 Voir SOLIN, SALOMIES 1994, pp. 158-159. 
1434 Voir VITELLOZZI 2010b, p. 149, n° 124. 
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des tria nomina C•OCOΝ/ΝL (type A2C) – do tàá.àнu t ä gle à a aità estitu à ueà lesàdeu à
termes initiaux (C•OCO)1435 et que H. Möbius1436 avait transcrit en grec sans se soucier de 
l i te po tuatio à COCOΝ Γ – type A1C). Or donc, du fait du signe séparatif distinguant 
l i itialeàduàp o àduà terme reprenant le gentilice, ce dernier pourrait potentiellement 
commencer par Ocol- ;àilàs a eà epe da tà u u àtelànomen estàpasàattest ,à ià àl po ueà
de la République (ILLRP deàá.àDeg assi ,à iàsousàl й pi eà OPEL et SOLIN, SALOMIES 1994). Il est 
do à essai eà deà o de à ueà leà ge tili eà està sp ifi à pa à l a iatio à OCO 
(vraisemblablement pour Oconius)1437 et que la lettre L, distinguée du reste de la légende par 
l u eàdesàailesàdeàlaàdi i it ,às appa e teà àl i itialeàduàsu o . Cette spécificité épigraphique 
se retrouve également dans le cadre des portraits ou des bustes de divinités, de personnages 
historiques ou de quidams. Soit la légende qui les définit est un terme entier scindé en deux 
(voir n° 107 ci-dessus et n° 475 ci-dessous : TR/V͡P pour Truppicus ou Trupo [Pl. 11, fig. 69]), 
soit le registre figuré agit comme sig eàs pa atifàe t eàlesàdiff e tsà l e tsàdeàl appellatio à
comme sur la cornaline du Cabinet des Médailles ornée de la mention F / A / L ou le jaspe 
rouge de Vienne joint aux tria nomina  S / P / F (le second cas est clairement une appellation 
composée tandis que F / A / L peut se révéler être autant des tria nomina u u àge tili eà
abrégé comme Falerius ou Falconius – voir n° 329 ci-dessus [Pl. 45, figg. 302-303]). Pour 
éviter toute équivoque sur la fonction de signe séparatif attestée joué par le registre figuré 
da sà leà ad eà d u eà appellatio à o pos e,à ilà suffità deà e tio e à u eà sardoine de la 
collection Guardabassi conservée au Museo Archeologico Nazionale dell U iaàà Pérouse 
et sur la surface gravée de laquelle un buste de Minerve est joint aux duo nomina Q / IVL dans 
le registre inférieur (type B2C).  

463. AGW III, pp. 198-199, n° 1460, pl. 142 [Pl. 76, fig. 520] = ZWIERLEIN-DIEHL 2007, p. 338, fig. 6, 
pl. 3 : un dernier exemple peut être cité qui, lui, associe la caractéristique que nous venons 
de voir (interponctuation « registre figuré ») avec le particularisme du signe séparatif 
terminal « décoratif »àd u àt peàpa ti ulie  (voir point 2.3.4.3. ci-dessus). Sur une cornaline 
du IIème s. apr. J.-C. conservée au Kunsthistorisches Museum de Vienne, apparaît la légende 
périphérique en tria nomina C•IVLIΝ/ΝCRE-SCE[NT]IS (rétrograde), C. Iuli(i) Crescentis, « (Sceau 
de) C. Iulius Crescens », circonscrivant une figure de Vénus Victrix, emblème de la gens 
Iulia1438.  La dénomination està sousà saà fo eà o pl teà duà g itifà d appa te a eà – le 
gentilice, du fait de sa connexion avec le thème de Vénus Victrix1439, ne pouvant être restitué 
autrement – à ceciàp s,à o eàilàestàd usage sur les gemmes notamment, que le second 
« I » du nomen est amuï (voir n° 211 ci-dessus). Or, du fait,à d u eà pa t,à deà laà lo gueu à
e essi eàduàsu o à di à a a t es àpa à appo tà à laà o i aiso àdeàl i itialeàduàp o à
a e àu à ge tili eà ou tà si à sig esà e à o pta tà leà sig eà s pa atif à et,à d aut eàpa t,à d u eà
relative « contrainte de cadre » imposant de scinder le cognomen en deux parties distinctes, 
l a tisa -graveur a opté pour une ponctuation finale de la légende pour le moins originale : 
laàpoi teàdeàlaàla e,à uiàagitàsu àlaàlisi ilit àdeàl i s iptio à o me le ferait le caractère de 
ponctuation de la barre oblique (glyphe du slash) pour séparer deux paramètres distincts. Il 
estàtoutefoisàfo tài t essa tàdeàsoulig e àlaàdiff e eàduàt aite e tàspatialàdeàl i s iptio à
par rapport à la cornaline italique du Museo Archeologico de Pérouse (voir n° 105 ci-dessus / 
IIème s. av. J.-C.) [Pl. 11, fig. 68] : pour une appellation en tria nomina de même structure 

                                                             
1435 Voir FURTWÄNGLER 1900, II, p. 140, n° 24, pl. XXVIII. 
1436 Entre 1960 et 1962, H. Möbius effectua un inventaire commenté des gemmes enchâssées ; E. Zwierlein-Diehl 
s està as eàsu à etài e tai eàpou àsaàpu li atio .àVoir ZWIERLEIN-DIEHL 1998, p. 10 ; 49. 
1437 Voir SOLIN, SALOMIES 1994, p. 130, et OPEL III, p. 109. 
1438 Voir ZWIERLEIN-DIEHL 2007, p. 11. 
1439 Κ as e da eàdeàlaàgens Iulia remontant à Vénus. Jules César, qui prétendait descendre, par le biais de sa 
gens,àdi e te e tàd É e, utilisaitàl effigieàdeà eàp estigieux ancêtre comme sceau – type du prince Énée portant 
so àp eàá hiseàsu àl pauleà– ou la représentation de la mère du Troyen, la déesse Vénus (Dion Cassius, Histoire 
romaine, XLIII, 43, 3). 
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( est-à-dire complète – C•IVLIVS•GE/MI-NVS), le thème du maschalismos étant 
i o og aphi ue e t,àetà elati e e tà àl age e e tàg alàduà otifàsur la pierre gravée 
pa à appo tà àl i s iptio ,àtoutàaussià o t aig a tà ueàlaàfigu eàdeàV usàVictrix (main tendue 
tenant un casque ou la tête du guerrier vaincu, hasta su àl pauleàdispos eào li ue e tàpa à
appo tà àl a eàg alàdeàlaà o positio ,àl artisan-graveur a préféré opter pour une lisibilité 

périphérique de la dénomination en partant de la ligne de sol et non de la pointe de la lance 
etàe àajouta tàdesàsig esàd i te po tuatio . âàtit eàd aut eà o pa aiso à à l i tailleàdeàC. 
Iulius Crescens, une seconde pierre de la collection Guardabassi à Pérouse – dont la graphie, 
le registre figuré et la datation sont identiques – po teàu eài s iptio àdo tàleàpoi tàd a ageà
est également le registre inférieur (ligne de sol) et non un détail de la composition 
iconographique (lance, casque) :àilàs agitàd u àjaspeà ougeàcontemporain (IIème s. apr. J.-C.) à 
l effigieà de Vénus Victrix portant la mention du cognomen théophore ["dedicatory 
names"1440] ME/R/CV/RI/ALIS (type A2C) [Pl. S, fig. 131]1441. 

464. PANOFKA 1851, pp. 415-416, n° 38, pl. I/38 [Pl. 76, fig. 523] = FURTWÄNGLER 1896, p. 264, n° 
7087, pl. 53 : o eàl a aitàsiàad oite e tàfaità e a ue à‘.àCag at,à lesàsig esàs pa atifsà
sont parfois très imagés (feuille de lierre, palme, oiseau, flèche, etc.1442 – voir nos 454-457 ci-
dessus).à Maisà ilà està u à asà d i tailleà t sà o igi alà uià utilise, comme précédemment, la 
fo tio à d i te po tuatio à « décorative » par le truchement d une partie du thème 
iconographique représenté, à la différence près, cependant, que le signe séparatif y est un 
symbole à part entière et non un détail du registre figuré (lance). Sur une cornaline fracturée 
des Königliche Museen zu Berlin se présente un griffon courant vers la droite (sur le moulage) 
au-dessous duquel apparaissent un arc ainsi qu u à a uois,à tousà deu à disposés à 
l ho izo tale ;à eà de ie à s pa eà lesà deu à pa tiesà d u eà i s iptio à aise la le e tà
mutilée (selon A. Furtwängler), [..]T [carquois] SEX. Selon toute vraisemblance, si on part du 
p i ipeà u ilà àaàpa it àdeà a a t esàdeàpa tàetàd aut eàduà a uoisà t oisàdeà ha ueà t ,àlaà
lettre T se aitàe àfaitàlaàt oisi eàlett eàd u àge tili e : l appellatio àpourrait ainsi se restituer 
par des duo nomina « seconde manière »1443, par exemple [Ti]t(ius) Sex(tus). Or, si on analyse 
ieu àlaà o positio ài o og aphi ue,àilàse leà u au u eàlett eà eàpeutàp de àleàT étant 

do à ueàlesàpattesàa i eàpos esàauàsolà da sàl a solu,àlaàpie eà ta tàf a tu e ào upe tà
l espa eà pote tielà à dispositio à pou à l adjo tion de caractères supplémentaires : 
l appellatio à s a eà do à t eà T. Sex. (restitution privilégiée par Th. Panofka), soit, par 
exemple, pour T(itus) Sex(tius) (« première manière »), soit pour T(itius) Sex(tus) (« seconde 
manière »). Maisàl aspe tài t essant ici résideàa a tà toutàda sàl utilisatio àdeà eà a uoisà
comme signe séparatif (interponctuation « symbole »). 

465. RICHTER 1956, p. 55, n° 225, pl. XXXIV = ZWIERLEIN-DIEHL 1986, p. 81, n° 86, pl. 20 [Pl. 76, fig. 
521] = LIMC V, « Hermes », 1, p. 340, n° 644b ; II, p. 251 [Pl. 76, fig. 521bis]. FURTWÄNGLER 
1896, p. 266, n° 7133, pl. 50 [Pl. 76, fig. 522] : la règle deàl i te po tuatio à« registre figuré » 
est également valable pour les tria nomina seàp se ta tà sousà laà fo eàd i itiales (et ne 
pou a tàassu e tàpasà o siste àe àl a iatio àd u àte eàe tie à o eàF A L – voir n° 
462 ci-dessus). Ainsi, sur une agate rubanée italique (deuxième moitié du IIIème s. av. J.-C.), 
dont il existe une copie en verre au Martin-von-Wagner-Museum deà l U i e sit à deà
Würzburg, trois initiales ornent la périphérie d u eà ep se tatio àd рe sàPs hopo pe 
en eidôlon, sortant un mort de son sommeil (ce dernier est représenté le haut du corps en 
anodos) : C•AΝ/ΝD. Ilàs agitàdesàtria nomina du possesseur de la gemme pour lesquels le registre 
figu à offi ieà o eà sig eà d i te po tuation entre le gentilice [A] et le surnom [D]. 

                                                             
1440 Voir KAJANTO 1982, pp. 55-56 ; 212, « Mercurialis ». 
1441 VITELLOZZI 2010b, p. 213, n° 220. 
1442 Voir CAGNAT 1914, p. 28. 
1443 Voir AUBRY 2009, pp. 313-314. 
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‹outefois,àsiàl auteu eàesti eà u ilàs agitàd u eàappellatio à o pos e,àM.àрa a i1444 y voit, lui, 
l a iatio àdeàCadmillus, pith teàd рe sàselo à“tatiusà‹ullia usàetàPluta ue1445, ce qui 
i pli ue aitàu àsig eàd i te po tuatio à« parasite » entre le prénom et le gentilice [C•A], 
a a t isti ueà deà l po ueà i p ialeà o -attestée sur les gemmes italiques – voir point 

2.3.4.5. ci-dessous)1446. Cette même disposition spatiale et typographique de la légende – un 
premier groupe de deux caractères avec interponctuation dans le registre supérieur, la 
troisième initiale dans le champ latéral – se retrouve sur une calcédoine impériale (Ier-IIème s. 
apr. J.-C.) publiée par A. Furtwängler dans sa Beschreibung der Geschnittenen Steine im 
Antiquarium des Königliche Museen zu Berlin : elle met en scène Zeus trônant, avec sceptre 
et foudre,àl aigleà àsesàpieds,àadjoint à trois nouvelles lettres, C•PΝ/ΝL, se référant à nouveau à 
des tria nomina. 

 
§4. Κ i te po tuatio à peutà gale e tà t eà i te,à est-à-di eà u elleà o i eà leà a a t eà
typographique du point avec la transition spatiale par le registre figuré :àleà ut,àpou àl a tisa -graveur, 
estàdeàs assu e à u ilà àaitàau u eà o fusio àda sàl i te p tatio àdeàl i s iptio .àMaisà eàph o e 
estàsu toutà ala leàpou àlesàl ge desàa g esàouàsousàfo eàd i itiales (voir n° 340 ci-dessus : L•Ν/ΝT) : 

466. WEISS 2007, p. 276, n° 507, pl. 67 [Pl. 77, fig. 524] : en marge de dénominations relativement 
complètes, cette particularité « typographico-spatiale »à s taità d j à et ou eà su à u à
moulage de T. Cades relativement aux tria nomina L•D•Ν/ΝVIRILL (voir n° 212 ci-dessus) [Pl. 25, 
fig. 165]. On y remarque laàs issio àdesàdeu à l e tsàp i ipau àdeàl appellatio à ge tili eà
a e àl i itialeàduàp o àd u eàpa t,àsu o àda a tageàd elopp àdeàl aut e ,àduàfaitàdeàlaà
contrainte de cadre, entre les deux champs latéraux (voir n° 462 ci-dessus). Toutefois, ici, la 
t a sitio àpa àleà egist eàfigu à faisa tàoffi eàd «espa eà la  ») est renforcée par la présence 
d u àsig eàs pa atifàap sàleànomen gentile. Cette spécificité se retrouve sur un jaspe rouge 
de la collection Dressel, datant de la seconde moitié du Ier s. av. J.-C., figurant un scorpion de 
pa tàetàd aut eàdu uelàseàlise t, de manière rétrograde, les tria nomina C•F•Ν/ΝHYM (type A2C) 
– voir également n° 473 ci-dessous : P•Ν /Ν NΝ HOSP. Le surnom est vraisemblablement une 
appellatio àd o igi eàouàdeà a i eàg e ueàt a slitt eàe àlati , à savoir soit les surnoms 
Hymnis, Hymnus, voire Hymenaeus, dérivés respectivement de Ὑ ίςàetàὙ αῖος1447 (voir n° 
451 ci-dessus). Πoto sà ueà sià l i te ponctuation est à fonction abréviative, un signe 
typographique soit aussi apparaître après le dernier terme (voir n° 468 ci-dessous : C•CΝ/Ν•B•). 

467. WALTERS, p. 211, n° 2018, pl. XXV [Pl. 77, fig. 525] = FURTWÄNGLER 1900, p. 141, n° 55, pl. 
XXVIII : un exemple h ideà ueàl o àpeutà app o he àdesàsig esàs pa atifsà« décoratifs » (voir 
n° 463 ci-dessus) peut également être cité, en lien avec les appellations abrégées englobant 
u eà i te po tuatio à i te.à Ilà s agità d u eà sardoine du British Museum sur la face B de 
la uelleàestà ep se t àu à ad a àsolai eàauàso etàd u eà olo e,àu à as ueàda sàleà ha pà
ai sià u u àglai eàdispos àdeà a i eào li ue,à t a s e sale e tà à laà olo e.àO ,à lesàduo 
nomina inscrit en bordure latérale, A•Ν/ΝFOL, A(ulus)1448 Fol(ius /-lius /-enius /-inius)1449 (type 
A2C), sont justement coupés en deux à la hauteur du point par la lame du gladius,à àl i sta à
deà laà la eà su à laà o ali eà deà Vie e,à à e ià p sà u ilà à aà i ià o i aiso à duà sig eà
typographique [•] avec le « glyphe » de laà a eào li ueàs olis eàpa àl a eàt a s e salàduà

                                                             
1444 Voir HARARI 2008, p. 347, n. 20 : " … àlaà‘i hte àse aà ife i eàlaàdidas aliaàaiàt iaà o i aàdelàp op ieta io … à
; ma il connotato palesemente mistico del soggetto [pe à uià àa o aàutileà ilegge eàá.àFu t ä gle à … ]àetà laà
raffigurazione, tra il volto di profilo del Mercurio e la lettera D, di due minuscole stelle poste al di sopra di una 
ezzalu aà se p eà h ioà i te daà e eà ilà o à hia oàdettaglio ,à o àpossi ileàallusione ai Dioscuri e ad Elena, 

i ita oàaàs ioglie eàlaàsiglaài àa ezio e,àpe àl appu to, ermetica ". 
1445 Voir ibid., p. 346 ; 347, n. 18. 
1446 Selon W. Martini, seul 1 à 2% des pierres gravées étrusques (scarabées ou intailles italiques étrusquisantes) 
portent des inscriptions en lettres latines qui se réfèrent au propriétaire. Voir MARTINI 1971, p. 119. 
1447 Voir LGPN II, pp. 437-438 (IIème s. apr. J.-C.), et OPEL II, p. 187. 
1448 Voir SALOMIES 1987, p. 24, n° 4. 
1449 Voir SOLIN, SALOMIES 1994, p. 81. 
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registre figuré (respectivement la lance de Vénus Victrix et le glaive). Toutefois, le glaive ne 
l tàpasàl i s iptio  : ce cas est donc davantage conforme à une ponctuation mixte (comme 

au n° 466 ci-dessus à u àu àsig eàs pa atifà« décoratif » terminal (comme dans le cas de la 
cornaline de Vienne – n° 463 ci-dessus). 

468. AGDS III, Kassel, p. 221, n° 101, pl. 97 [Pl. 77, fig. 526] : lesài s iptio sàsousàfo eàd i itialesà
ne sont pas non plus exemptes de cette singularité « typographico-spatiale ». En effet, déjà 
à deux reprises, cela avait été rencontré précédemment :àtoutàd a o dàsu àu eàsa doi eàplateà
du IIème s. av. J.-C. figurant Diomède dérobant le Palladion (voir n° 86 ci-dessus) [Pl. 9, fig. 57] 
su àla uelleàl i s iptio àreprenant des tria nomina se dissémine, du fait de la « contrainte de 
cadre », entre la bordure inférieure (M•L• àetàl i te alleàe t eàleàglai eàetàleà as ueàduàh osà
(B – type A1CI) ; ensuite sur une cornaline de la collection Dressel (deuxième moitié du Ier s. 
av. J.-C. – voir n° 158 ci-dessus) [Pl. 18, fig. 117],àfigu a tàu eà a heàpaissa t,ào àl i itialeàduà
prénom apparaît au-dessusàdeàlaà oupeàdeàl a i alà C•) et le reste deàl appellatio àentre les 
pattes (V•C – type A2CJ). Toutefois, dans ces deux cas (de même que pour les exemples 
précédents – voir nos 466-467), le signe séparatif, en respectant le sens de lecture de 
l i s iptio ,àseà et ou eà et a h àa a tàlaàt a sitio àpa àleà egist eàfigu .àO ,àtelleà estàpasà
la co figu atio à ueà l o à e a ueà su à u à jaspeà g isà deà laà Gemmensammlung issue des 
Staatliche Kunstsammlungen de Kassel : daté du Ier s. apr. J.-C., il met en scène un coq tenant 
dans son bec une salamandre par la queue. Une légende révélant les tria nomina du 
propriétaire de la gemme longe le champ latéral droite (sur la pierre), C•CΝ/Ν•B• (type A1C), 
ha ueàpo tio àdeà l i s iptio àdeàpa tàetàd aut eàdeà laà ueueàduàgalli a .à I i,à lesàsig esà

typographiques renforcent le dessein du graveur de scinder symétriquement l appellatio àe à
deu àpa tiesà galesà t oisà a a t esàdeà ha ueà t àtoutàe ài p i a tà àl i te po tuatio à
u eà aleu àauta tàs pa ati eà u a iati e et conclusive (présence du point terminal – voir 
points 2.3.4.2. et 2.3.4.3. ci-dessus). 

 
§5. Dans uel uesà a esà asà a gi au ,à aisàsu toutàlo s u ilà àaàa se eàdeàsig esàd i te po tuatio ,à
laàfo tio às pa ati eàdeàl « espace blanc » peut aussi être renforcée par ressaut (types B1 et D1/D2) 
ou un décrochement volontaire du sens de lecture de l i s iptio à(type E ,ài d pe da e tàd u eà
quelconque « contrainte de cadre ».à Ilà està toutefoisà i po ta tà d op e à u eà disti tio  entre un 
ressaut intentionnel deà laà pa tà deà l a tisa ,à faisa tà offi eà d i te po tuatio ,à et une gravure 
maladroite manquant simplement de fluidité et de continuité : 

469. PANOFKA 1851, pp. 493-494, n° 21, pl. IV/21 [Pl. 77, fig. 527] = WALTERS 1926, p. 172, n° 1583 
: u àsi pleàd o he e tàestàtoutàd a o dàsus epti leàde singulariser une partie de légende 
composée par rapport à une autre.àDa sàu eàappellatio ,àpa àe e ple,à àl i sta àdesànexus 
(voir n° 286 ci-dessus), il peut servir à distinguer le prénom du nom, ou ce dernier du surnom 
o eà està leà asàd u eàagateà u a eàduàBritish Museum, publiée par Th. Panofka, sur 
la uelleàlaà ep se tatio àd u àsat eàassisà a essa tàu à ou à u eà h eàselo àр.B.àWalte s à
est jointe à l i s iptio àSA OC-T (dans le catalogue du British Museum : SAOC – type B3A1CE) ; 
sans doute des duo nomina « seconde manière » incluant un gentilice sémantiquement lié 
au registre figuré (Satyrius)1450 et, selon Th. Panofka, un surnom en connexion directe avec le 
mois des vendanges, donc avec Bacchus, par le truchement du thème iconographique 
dionysiaque (October, voire Octavianus ou Octavus)1451.àMaisàl i t tà sideà a oins dans 
l astu eà deà l a tisa à deà s olise à laà su eà e t eà lesà deu à pa tiesà d appellatio sà pa à u à
ressaut (la position du T fi al,àlui,à sulta tà oi sàd u àdessei àduàg a eu à ueàdeàlaàsi pleà
« contrainte de cadre »).  

                                                             
1450 Voir ibid., p. 163. 
1451 Voir ibid.,à p.à .à ‹h.à Pa ofkaà à oit,à lui,à l appellatio à o pos eà Satyrus Octavio ou Octobri avec une 
déclinaison du surnom pour le moins discutable et sans fondement (génitif sous-entendant un troisième terme 
comme servus ?). 
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470. HENIG, MCGREGOR 2004, pp. 110-111, n° cat. 10.87, ill. 10.87 [Pl. 83, fig. 572] : cette distinction 
spatiale, dans deux cas à ma connaissance (voir n° 473 ci-dessous : P•Ν/ΝNΝHOSP), est combinée 
avec une interponctuation mixte (signe typographique et « espace blanc ») :à ilà s agità
notamment d u eà i tailleàe à al doi eàdeà l Ashmolean Museum d O fo dà Ier s. av. J.-C.) 
mettant en scène une sphinx jointe aux duo nomina M•Ν/ΝLVCRETIΝ(rétrograde), « (Sceau de) 
Marcus Lucretius », l i itialeàduàp o àau-dessus de la queue du monstre mythologique, 
figure gardienne du porteur de la gemme1452 (type AI1), le gentilice1453 au génitif dans le 
ha pàlat alàoppos à t peàá .àO à e a ueàd e l eà ueàlaàlett eàM estàpasàdispos eà

selon la même logi ueàspatialeà ueàleà esteàdeàl i s iptio ,à logi ueà uiàau aità o a d à
ueàl i itialeàf tài s iteàselo àleà eàt peàá à ueàLVCRETI. Il est toutefois nécessaire de 

convenir que ce peut être autant la « contrainte de cadre »à u u eà odeàpassag eàe àlien 
étroit avec le motif de la sphinx qui a imposé une telle disposition de la partie M•. En effet, si 
l o à o pa eà laà al doi eà d O fo dà à u eà sa doi eà de Munich remontant elle-aussi au 
dernier siècle avant notre ère (voir n° 248 ci-dessus) [Pl. 29, fig. 196], force est de constater 
u à otifài o og aphi ueàsi ilai e,àl age e e tàduàge tili eàAPPV͡L dans le registre latéral 

estàleà eà deàt peàá ,àde a tàlaàpoit i eàdeàl a i al .àMaisà està ie àl espa eà àl a i eà
de la hanche, sous les ailes, qui sus iteàl i t t :àsiàl o à o pa eà à ou eauàlesàdeu àge es,à
on remarque un traitement similaire de la queue de la sphinx, fine et ondoyante, se tortillant 
dans le quadrant inférieur droit (sur la pierre) et délimitant par le bas leà ad eàd un espace 
restreint i o s itàpa àailleu sàpa àlesàailesàetàl a teàdo sale  dans lequel a été disposé la 
partie M• su àlaà al doi e.àMa ifeste e t,àsu àl aut eài taille,à laà ueueàop a tàd j àu eà
évolution en tire-bouchon, le trait plus épais formant un Q sousà l aile est bel et bien un 
a a t eàetà o àu eàlett eàt o peuseàasso i eà àl a ato ieà audaleàduà egist eàfigu à oi à

n° 445 ci-dessus), ce que E. Brandt (AGDS I, 2)1454 ne relevait pas. En conséquence, dans le 
se o dà as,àilàs agità à ou eauàdeàduo nomina, Q / APPV͡L, Q(uintus /-uartus)1455 Appuleius, 
pour lesquels,àsa sà e ou sà àu àsig eàd i te po tuatio ,àl i itialeàduàp o àestà à ou eauà
dispos eà t a s e sale e tàpa à appo tà auà esteàdeà l i s iptio à t peà I1 – voir n° 164 ci-
dessus [Pl. 19, fig. 123]). La parenté entre les deux intailles est manifeste, tant au point de 
vue de la datation (Ier s. av. J.-C.),àduàst le,àdeàl i o og aphieà(sphinx) que de la dimension 
onomastique (duo nomina) et épigraphique (type composite A2 + I1 / AI1 ou, pris dans sa 
globalité, A2CI1). Elle impose de considérer l age e e tàdeàl i itialeàduàp o à o eàlaà
résulta teàd u àsou iàd uili eàspatial deàlaàl ge deàetàd i te o e io àdeà etteàde i eà
avec le thème prophylactique de la sphinx1456 ouluàpa à l a tisa  (voir n° 474 ci-dessous) 
plut tà u àu eà au aiseàa ti ipatio àde laàlo gueu àdeàl i s iptio  ouàd u eà alad esseàduà
graveur : la disposition transversale de l appellatio à t peàC ,àle prénom et le gentilice étant 
séparés par le motif iconographique, alliée à un léger décrochement du sens de lecture1457 

                                                             
1452 Voir HENIG 1997, p. 47. 
1453 Voir SOLIN, SALOMIES 1994, p. 107. 
1454 La gemme traitée est englobée dans la première partie des AGDS I, 2 (Italische Gemmen etruskisch bis 
römisch-republikanisch à auàsoi àdeàй.àB a d,à leàdeu i eàauteu ,àй.à“ h idt,à s o upa tàdeàlaà se o deàpartie 
(Italische Glaspasten vorkaiserzeitlich). 
1455 Voir SALOMIES 1987, pp. 111-112. 
1456 Laà o a eàu a i eàa o daità àlaàsphi àleàpou oi àd a te àlesà au aisàso tsàetàdeàd tou e àlesà al fi es. 
Le porteur respectif de chaque gemme a eu à dessein de se ett eà sousà so à gideà pa à leà t u he e tà d u à
subterfuge spatial et épigraphique de type I (voir n° 153 ci-dessus et point 2.3.4.2., § « seconde hypothèse »). 
1457 Κ i itialeà eàseàt ou eàpasàsu àleà eàpla à– spatialement une ligne au-dessus du niveau du gentilice, comme 
si elle le surplombait et, par extension, le précédait (Munich) – ou dans la même direction générale de 
p og essio àdeàl i s iptio àe àt peàá à O fo d à– la particule M• est dans un axe de convergence perpendiculaire 
auà esteàdeàl i s iption (LVCRETI), et non plus parallèle dans le premier cas. 
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imposée par – il faut le reconnaître – une relative « contrainte de cadre »1458, a donc été 
alis eà à dessei à età s i s eà aise la le e tà da sà u à o do a e e tà spatialà deà

l i s iptio àpa à appo tàauàth eàdeàlaàsphi à ele a tàd u eà odeàpassag eàauàde ie à
siècle de la République (pour le cas de nomina abrégés àl i sta àd APPV͡L, voir également n° 
284 ci-dessus [Pl. 36, fig. 237] : la dénomination M͡N-A, M(u)na(tius) (?), en marge d une 
sphinx sur une cornaline de la fin du Ier s. av. J.-C., y est également de type A2 – A2C pour être 
exact). 

471. AGDS IV, Hannover, p. 142, n° 672, pl. 87 [Pl. 77, fig. 528]. AGW III, pp. 72-73, n° 1731, pl. 21 
= SPIER 2007, pp. 25-26, n° 70, pl. 12 = AUBRY 2011b, p. 240, fig. 10 [Pl. 77, figg. 529a-b] : il ne 
faut cependant pas confondre le ressaut avec la rupture (type B1 ou D1/D2) ou carrément 
l inversion du sens de lecture (voir point 2.3.1. ci-dessus, « Types inversés », §2, nos 300-301), 
bien que la fonction puisse parfois être laà eà si gula isatio àdesàte esàdeàl i s iptio à
les uns par rapport aux autres).àâà tit eàd e e ple,ào àpeutà e tio e  une cornaline du 
milieu du Ier s. av. J.-C. conservée au Kestner-Museum deàрa o e,àsu àla uelleàdeu à œufsà
paissant côte à côte. Une inscription en deux parties court entre la bordure supérieure de la 
gemme (MEROP – rétrograde) et P / S entre les jambes des bovins (type B1EIJ). De prime 
a o d,àilàs agitàd u eàappellatio àsi ple de racine étymologique grecque, Merops1459, avec 
adjo tio àd u àP surnuméraire (MEROP{P}S) ; toutefois, ce dédoublement de la consonne, 
àl i e seàd i tailles croisées précédemment (voir n° 381 ci-dessus), ne répond pas à un souci 
allig aphi ue.àйtàs ilà taitàpasà uestio ài iàd u eài e sio àdu sens de lecture, on opterait 

simplement pour une gravure maladroite de la légende ou pour un subterfuge graphique 
(imposé par la « contrainte de cadre » ou par une mauvaise appréciation de la longueur de 
l i s iptio à pa à leà lapi ide à visant à joindre, par le dédoublement du P, le début de 
l appellatio àa e àsaàte i aiso .àO ,àda sà eà asàp is,ào à e a ueà ueàlaàpa tieài f ieu eà
de la légende (P / S) est formulée àl e d oit sur la gemme contrairement à MEROP qui est 
rétrograde. Cette configuration spatiale et graphique met en exergue le caractère 
hétérogène des deux parties : si MEROP reprend bel et bien Merop(s) ou Merop(e)1460 – 
d o i atio àd inhonesta persona –, P / S seà f eàauàstatutàse ileàdeàl appellatio ,àP(ublii) 
s(ervus),à pou à le uelà lesà pattesà desà a i au à agisse tà o eà sig eà d i te po tuatio .à
Κ i g iosit à deà l a tisa -g a eu àestà e o eà sus epti leàd t eà sous-évaluée si on occulte 
l h poth seà ueàMEROP|P/S est également un jeu de mots, associant en une seule et même 
i s iptio àl appellatio àMerops, la mention de la servitude – le S final valant autant comme 
te i aiso àdeàl appellatio à ueà o eàa iatio àdeàservus – et le P i te alai eà alt a tà
en rien la sonorité ni la prononciation du nom propre. Dans une configuration identique (type 
B1), une autre gemme peut être signalée, qui associe une rupture et une inversion du sens 
de lecture. Comme précédemment, cet artifice de gravure est intentionnel et dessert une 
lisi ilit àopti aleàdeàl i s iptio à àl i e seàdes types B1 standards – voir nos 286 et 459 ci-
dessus : CN•V͡AT•Ν |Ν STAB•) : il procède indubitablement d un dessein du lapicide de 
singulariser un terme de la composition épigraphique ;à o e à alad oità s ilà e à est,à la 
résultante étant que la légende peut être interprétée de manière erronée ou mal 
retranscrite. Pour exemplifier cette problématique, on peut donc citer un cas identique à 
MEROP|P/S, à savoir une intaille en cornaline blonde du IVème s. apr. J.-C.àissueàdeàl a ie eà
collection Ceres1461 sur la su fa eà o eàdeàla uelleàu eàfigu eàd рe sàestàjoi teàà une 
inscription périphérique (type A2) restituée par P.F.W. OCTAVIVS (sic) dans le catalogue de 

                                                             
1458 Le signe typographique • sui a tà l i itialeàM (Oxford), de même que la queue de la lettre Q (Munich), ne 
pou a tà t eàdispos à àlaà e ti aleà t peàá à aisàu i ue e tàda sàl a eàdeàp og essio àho izo talàdeàl espa eà
li eàetào lo gà àdispositio àe t eàl a teàdo saleàetàlesàailesàdeàlaàsphi . 
1459 Voir SOLIN 2003, p. 547. 
1460 Voir ibid., p. 603. 
1461 Catalogue de vente : The Ceres Collection, Auction 21557, Bonhams, New Bond Street, Londres, 17 septembre 
2014, p. 43, lot n° 73. 
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vente de Bonhams [Pl. T, fig. 142]. Or, cette interprétation relevant du non-sens (nonobstant 
le W, et leàfaità u ilà àaàpasàdeàpoi tàe t eàF et W, le terme OCTAVIVS est sui iàd u àsig eà
d i te po tuatio  – non à fonction abréviative – i pli ua tà laà p se eà d u à te eà
supplémentaire à la suite du gentilice), il est nécessaire de lui appliquer une transcription 
différente :àilàfautàtoutàd a o dàli e, de manière rétrograde, M•OCTA-VIVS• en type A2C (lettres 
e sàl i t ieu àpuis,àda sàleà egist eàsup ieu  età àl e d oitàsu àlaàpie e , P•F, indice filiatif, 
e àt peàá à lett esàtou esà e sàl e t rieur). Par le biais de ce subterfuge de gravure (rupture 
du sens de lecture et inversion du tracé en boustrophédon ,à l a tisa à a aità lai e e tà à
l esp itàdeàdisti gue àl appellatio àe àduo nomina de la filiation P•F, pour P(ublius) f(ilius) ; 
mais son artifice a eu pour effet d o s u i àlaà ele tu eàdeàl i s iptio à o eàe àt oig eà
laàdes iptio àe o eàda sàleà atalogueàdeàBo ha s.àй à o s ue e,à ie à ueàl e se leà
deà l i s iptio à ai sià estitu eà soità deà t peà B à plusà p is e tà B CE), la rupture et le 
changement alternatif du sens du tracé, tout autant ueàl i te e sio àselo àu àa eà e ti alà
uiàs appa e teàda a tageàau àt pesàdits « inversés » (voir nos 300-303 ci-dessus), confirme 

ne fût- eà ueà a gi ale e tà l utilisatio à o i eàd u à sig eà s pa atifà etàd u eà uptu eà
spatialeàpou àdisti gue àlaà atu eàdeàdeu à l e tsàd u eà eài s iptio à appellatio àetà
filiation). Une troisième pierre, un grenat du Kunsthistorisches Museum de Vienne (vers 330 
apr. J.-C. selon E. Zwierlein-Diehl), se singularise par une caractéristique épigraphique 
ide ti ue,à uià soulig eà leà a a t eà h t og eà deà deu à pa tiesà d u eà eà i s iptio  
composée.à Ilàs agitàduà usteàd u e princesse arménienne, Varazadukta, dont le nom et la 
titulature (reine !) nous sont fournis par la légende périphérique : BACI ICCAΝ
OYAPAZA OYKTAΝEPMIONHCΝ|Ν YX-H (type A1EG). La mention de la princesse, au nominatif, 
est suivie d u àaut eà o àauàg itif,àHermione. Cette apposition d u àse o dà asàg a ati al 
implique la possession et indique que la pierre fut probablement offerte par la princesse à 
cette Hermione (hypothèse de J. Spier) et que, conséquemment, cette dernière en était la 
propriétaire (selon E. Zwierlein-Diehl).àC estàpou ta tà leàde ie à te e, YX-H, qui retient 
l atte tio  :àilàseàdista ieàduà esteàdeàlaà o positio à pig aphi ueàpa àleàt u he e tàd u eà
i e sio àduàse sàdeàle tu eà i s ità àl e d oitàalo sà ueàleà esteà– « didascalie » et mention 
du présent ou de la propriété – est rétrograde sur la gemme) ainsi que par son emplacement 
composant une seconde ligne de texte (rupture du sens de lecture). Présumablement au datif 

ῇ) – la fonction de don est usuellement au datif (voir nos 200-202 ci-dessus) –, il se réfère 
àl o atio àd u àgageàd atta he e t sous la forme de la devise « En pensée » ou « Bien-

aimé »1462, qui confirme ainsi que ce grenat fut un cadeau sentimental de la part de la 
princesse. Le caractère rétrograde de ce substantif, ainsi que la disposition par rapport au 
reste de la légende (retour à la ligne) officient comme une césure typographique et distingue 
la portée descriptive de la « didascalie » périphérique – en lien avec le portrait – de 
l i te pellatio àaffe tueuse.àCeàt peàd i s iptio àdeà atu eà o pos eàseà et ou aitàd ailleu sà
déjà sur une agate rubanée du milieu du IIIème s. apr. J.-C., conservée dans le même musée 
(voir n° 265 ci-dessus) :à u à œuà deà o eà augu eà p iph i ueà t peà á à « tangent »), 
introduit par EYTYXI et officiant également comme « didascalie » (les trois bustes 
portraiturés y étaient mentionnés nommément), y était adjoint à deux autres inscriptions – 
u à se o dà œuà ai sià u u eà acclamation à la divinité – singularisées non pas par une 
inversion du sens de lecture mais par le caractère « composite » de la disposition 
épigraphique d e se le (respectivement types B3I2 et B2C pour les deux légendes annexes ; 
mais prise comme un tout, la disposition épigraphique de cette gemme est de type B1CGI2). 

472. MORET 1997, pp. 74-75, fig. 126, pl. 86 [Pl. 77, fig. 530]. IMHOOF-BLUMER, KELLER 1889, p. 142, 
n° 31, pl. XXIII [Pl. 78, fig. 531] : consécutivement, un simple décrochement ou une rupture 
du sens de lecture peut également équivaloir, non seulement à singulariser une partie 
d i s iptio à o pos eàpa àrapport à une autre,à à l i sta àdeàl i e sio àdeàlaàdi e tio àdeà

                                                             
1462 Voir ZWIERLEIN-DIEHL 2007, p. 183 : " … àde à)usatzà„“eele‟,àd.àh.à„Κie ste‟àd ü ktàaus,àdassà“ieà[P i zessi ]àih à
[Hermione] in Liebe verbunden war". 
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gravure (voir n° 471 ci-dessus), mais aussi à souligner la nature hétérogène de ces deux 
éléments distincts (voir n° 301 ci-dessus : H[ERC]LE et Q | Q | ƧƎ͡N͡TI).  Ainsi, sur une intaille 
italique en sardoine provenant de Syracuse (première moitié du IIème s. av. J.-C.), une image 
de Diomède agenouillé est-elleàa o pag eàdeàl a la atio àV͡A en nexus (pour vale – type 
A1) et de l i itialeàΦ devant la jambe (type AI) – p iseà o eàu àtout,àl i s iption est de type 
AEI. Cette dernière lettre, placée de cette manière par la résultante de la « contrainte de 
cadre », seà appo teà aise la le e tà à l i itialeàduà o àduàp op i tai e salué (Φ pour 

άβιοςàde préférence à αβία1463, eu égard au thème guerrier – voir nos 235-237 ci-
dessus),à ie à ueàleà a a t eà i teàdeàlaàl ge deà est-à-dire bilingue grec/latin – voir n° 
301 ci-dessus à uià e fo eà l h t og it à a ifesteà desà deu à pa tiesà deà l i s iptio , 
auto iseàda a tageà àesti e à u ilàs agitàd une marque de série ou du sigle d u àe l eà
familial (voir n° 178 ci-dessus) plut tà u à l a iatio à d u eà « didascalie » – le héros 
représenté étant Diomède et non Philoctète par exemple ; à moins que la lettre phi ne fasse 
écho à la vertu philotimos du héros chère à Socrate et Thalès de Milet. En fin de compte, la 
atu eà o pos eàdeàl i s iptio àestàsoulig eà o àseule e tàpa àla césure entre la formule 

acclamative et le complément au registre figuré, mais également par son caractère bilingue. 
Cette particularité typographique et linguistique, en lien avec la formule vale, se retrouve sur 
une sardoine du British Museum, publiée par F. Imhoof-Blumer et O. Keller, dont la 
composition iconographique et la dimension épigraphique sont similaires à une autre 
sardoine, de Berlin celle- i,àai sià u àu àjaspeà oi àduàBritish Museum1464 que nous avons 
déjà évoqués (voir n° 156 ci-dessus : respectivement CO / V͡  et COS / V͡ ) [Pl. 18, fig. 114] : 
au sei à d u à otifà all go i ueà deà o eà augu eà i pli ua tà u à a eauà d adoptio  sont 
disséminés la formule latine V͡A (sous l attelage d un quadrige – type I1A), l initiale M (sous le 
bouclier du registre latéral gauche du moulage – type J) et, transversalement àl o li ue (type 
IA), la particule présumablement en grec CʘI. Comme V͡A et M sont dans le même plan de 
le tu eàho izo tal,àilàpa aîtàjudi ieu àd esti e à ue,àd u eàpa t,àlesàdeu àpa ti ulesàso tàli esà
e à u eà fo uleà u i ueà i lua tà l i itialeà d u eà appellatio à si pleà – Va(le) M(arcius) ou 
M(arius) par exemple (gentilices de plusieurs consuls de la République et du Haut-Empire)1465 
– et,àd aut eàpa t,à ueàleàM est conséquemment en caractère latin. Ilàse leàd ailleu sà ueà
cette formule acclamative ait été ajoutée postérieurement à la confection de la gemme, ce 
uià estàpasàleà asàdeàla légende CʘI, incluse dans la composition iconographique comme un 

élément décoratif à part entière. En soit, cette abréviation paraît davantage décorative que 
po teuseàd u eàsig ifi atio ài t i s ueà au u àὄ ο α,àta tàg e à ueà o ai ,à eàcommence 
par θι-) et cette forme de theta pointé ne saurait être confondu avec un symbole de mort 
(theta nigrum) eu égard à la fonction de porte-bonheur de la gemme ; pour F. Imhoof-Blumer 
etàO.àыelle ,à ilà s agità d ailleu sàd u à sig eà Zeichen à età o àd u eà lett e. En comparant les 
légendes de pierres gravées similaires (voir ci-avant),àilà o ie tàdeà e o aît eà ueàl a tisa -
graveur, dont les connaissances des usages épigraphiques devaient être constellées de 
lacunes, a sans nul doute commis une erreur de retranscription, réinterprétant à sa manière 
laà e tio àd u eà agist atu eà CʘI pour CO ou COS .àΚ ajoutàduàV͡A à postériori a eu à dessein 
deà o ige à etteà alad esse,àpe etta tàdeà e ad e àl i o og aphieàmétaphorique dans le 
giron des registres figurés à fonction augurale (si besoin était, la composition allégorique se 
suffisant à elle-même).  

473. AGDS I, 3, pp. 13-14, n° 2173, pl. 188 [Pl. 78, fig. 532]. HENIG, MCGREGOR 2004, p. 65, n° cat. 
4.61, ill. 4.61 [Pl. 120, fig. 836] :àe àpa all leà à l i taille italique de Syracuse (qui faisait se 
combiner un nexus et une initiale : V͡A et Φ), on retrouve les mêmes caractéristiques 

                                                             
1463 Voir OIKONOMIDES 1974, p. 107 : initiale  pour ( άβιος) ou ( αβία), entre autres. 
1464 Voir n° 156 ci-dessus, note. 
1465 Par exemple, L. Marcius Philippus, L. Marcius Censorinus, voire C. Marius pour le Ier s. av. J.-C. Mais comme le 
otif,àd ap sàleàpa all leàdeàBe li à AGDS II, n° 596 – voir n° 156 ci-dessus), semble dater du Ier s. apr. J.-C., on 

pourrait citer la gens Munatia (L. Munatius Plancus) ou Maria (P. Marius). 
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graphiques dans le cas de simples initiales sur une sardonyx du Ier s. av. J.-C. provenant de la 
Staatliche Münzsammlung de Munich. Sur la face B de cette dernière est représenté un 
scorpion tenant une couronne dans ses pinces et flanqué des lettres N (type A1) et S (type 
AI1) – prise comme un tout, la légende est de type AEI,à o eà l i tailleà itali ue. La 
« contrainte de cadre » répond également aux mêmes contingences – espace à disposition 
dans le registre médian supérieur latéral, manque de place dans le quadrant inférieur – à ceci 
près que les types épigraphiques y sont inversés (type AI1 pour le S alors que V͡A était de type 
A1, respectivement AI pour le Φ et A1 pour le N). âàl i sta àduàΦ, la lettre S est potentiellement 
– voire vraisemblablement –, de par son type (type AI1 – voir n° 237 ci-dessus), en lien avec 
le registre figuré ;àplusàe a te e tàpa àleàt u he e tàd u eà o e io àsémantique (S pour 
le surnom Scorpio1466, N reprenant un gentilice quelconque). Ce subterfuge graphique en lien 
avec des appellations composées (duo ou tria nomina) se retrouve également sur une intaille 
e àplas aà o se eà àl Ashmolean Museum d O fo d (fin du Ier s. apr. J.-C. à:àe à a geàd u eà
représentation de Tyché/Fortuna (adjointe à ses attributs usuels – kalathos, corne 
d a o da eàetàgou e ail àseàt ou eàg a ,àe àdeu àpa tiesàdisti tes,àlesàtria nomina P• / N 

HOSP, P. N. Hosp(es /-italianus /-italis /-itianus /-olis [génitif])1467.à Κ i itialeàduàp o ,à à
l i sta àdesàdeu à asà uià o tàsui eà E-YXI-N et P-E-RE – voir infra) est de type AI1, dans le 
registre supérieur droit de la pierre – alo sà ueà leà esteàdeà l i s iptio  longe la bordure 
latérale (type A1). Cela crée de facto une connexion directe avec le registre figuré et 
o t i ueà àfai eàdeàl e se leàdeàla composition iconographique les « armoiries » de son 

porteur (ou une association à fonction augurale, substituant à la portée purement 
sphragistique de la pierre un rôle de porte-bonheur, ta tà do à u à figu eà u eà
représentation de divinité salutaire1468 – voir point 1.2.3. deàl I t odu tio , §1). On notera 
gale e tàl i te po tuatio à« mixte »à usageà o i àd u àsig eàs pa atifàetàdeàl « espace 

blanc » – voir point 2.3.4.4. ci-dessus,à§ àe t eàl i itialeàduàp o àetàleàge tili e,àsa sàdouteà
à dessein pour le lapicide de mettre en connexion l i itialeàP a e àleà esteàdeàl i s iptio àN 

HOSP afi à ueà l o à e à d duiseà pasà ueàP et N HOSP sont deux éléments épigraphiques 
distincts – duo nomina du propriétaire et marque de série1469 (nature « composée » de la 
légende – voir point 1.3. ci-dessus,à§ .àC estàd ailleu sàpou à etteà aiso à u ilà està ulà esoi à
d i te po tuatio àe t eàleàge tili eàetàleàsu o àsu àlaà o du eàlat ale l i te po tuatio à
définit P comme un prénom : le reste compose donc forcément une appellation en tria 
nomina). 

474. SPIER 2007, p. 20, n° 17, pl. 4 = AUBRY 2011b, p. 244, pt. 3.2., fig. 28 [Pl. 78, fig. 533] : cette 
pa ti ula it à duàd o he e tàd u eà i itialeà e à lie àa e à leà egist eà figu àestà gale e tà
suscepti leàdeàs appli ue à àdesàte esàu i ues (auquel cas, cette singularité épigraphique 
induit un type récessif E).àΚaàfo tio àduà essautàdeàlett eà i itialeàouàfi ale àestàd ta li àu eà
o e io àe t eàl i s iptio àetàleà otifài o og aphi ueà àl i sta àdes types transversaux C et 

I (voir ci-avant et n° 153 [I2] et nos 238 ; 346 ; 348 [C]). En témoigne toutàd a o dàlaà o ali eà
de Munich (IIème-Ier s. av. J.-C.), mettant en scène Éros e àpositio àd atta ueà e àga de àadjoint 
à la légende E-YXI-N (type A2CEI – voir n° 137 ci-dessus [Pl. 14, fig. 92]). En premier lieu, il est 
utileàdeà e e i àsu à etteàfo eàduàsu sta tifà ὐ ή, « œu,àsouhait », voire « offrande »1470, 
àlaàfo eàdeàl a usatifà ὐ ή àetàauà fi eàd u eàiotisatio àdeàlaà o elleàlo gue : comme 
ousà l a o sà uà i-dessusà oi àpoi tà . . . ,à laà l ge deàestàda sà l a soluàu à o pl e tà

                                                             
1466 Voir KAJANTO 1982, p. 85 ; 333. 
1467 Voir OPEL II, pp. 185-186, « Hospes / Hospitalis / Hospitianus / Hospolis », et SOLIN, SALOMIES 1994, p. 343 
(Hospitalianus). 
1468 Voir AUBRY 2009, p. 317, n. 58. 
1469 Voir n° 472 ci-dessus : V͡A / Φ. 
1470 Dans Archeologia, 164 (1982), p. 84 (P. Dessalle, Albi, annonce, illustration) et 166 (1982), p. 86 (N. Thierry, 
Commentaire), sur un ex- otoà àu eàdi i it àd ásieàMi eu e,àleàd utàdeàl i s iptio ,àйζXIΠà йOI àestà estitu à
par « offrande aux dieux » (stèle du IIème-IIIème s. apr. J.-C.). 
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d o jetàdi e tà i pli ite,à i t oduitàpa  un verbe actif (par exemple, « Θ ad esseà [u à œu]» .à
Référence évidente au votis potiri1471 li à àl a ou , la gemme est manifestement un ex-voto. 
йtà estàleà essautàdeàlaàde i eàlett e,àN,à uiàfou itàlaà l àdeàl i te p tatio à àappo te à àlaà
o positio àd e se le :à àl i e seàdeàl e e pleàdeàpo t aità uià aàsui eà i-ap sà o à està

la lettre initiale du terme qui est de type AI1), ce caractère crée non seulement un lien entre 
l i s iptio àetàleà egist eàfigu ,à aisàd te i eà eàde ie à o eàleà o pl e tàd o jetà
indirect de EYXIN, à savoir Éros lui-même. Le dédicant a eu donc à dessein, par le biais de 
l adjo tio  d u àsi pleàsu sta tifà àl accusatif en marge de la composition iconographique, 
de faire comprendre la fonction de la pierre ainsi que la divinité à laquelle elle était adressée : 
« [Θ ad esse]à u à œuà /à u eà p i eà [ à É os] ! ». Corrélativement, on trouve la même 
concomitance e t eàl i ageàetàlaàl ge deàsu àun portrait du IIIème s. apr. J.-C. incisé sur un 
i oloà duà Mus eà deà l Ermitage à Saint-Pétersbourg, et publié par J. Spier. Le buste est 

accompagné d u eà e tio  abrégée, P-E-RE (type B2CE), pour laquelle la lettre initiale, P, est 
dispos eà àl ho izo taleà(type AI1) alors que le reste des caractères suit une progression en 
type B2, certes maladroite et saccadée, mais néanmoins fluide dans le déchiffrage. Ce 
su te fugeàg aphi ueàdeàl i itialeài duità ueà le portrait auquel se réfère la lettre P (et par 
suite le reste de la dénomination, vraisemblablement Perennius àestàleàsujetàdeàl i s iptio ,à
donc le buste du propriétaire de la gemme identifié nommément par la mention de son 
appellation. 

475. VOLLENWEIDER 1972-1974, I, p. 27, pl. 33/4-5 ; II, pp. 45-56 [Pl. 78, fig. 534] ; I, p. 67, pl. 113/4 ; 
II, p. 164 = CADES 1831, Centuria II, p. 112, n° 78 [Pl. 78, fig. 535]. VOLLENWEIDER, AVISSEAU-
BROUSTET 2003, p. 149, n° 182, pl. 104 [Pl. 78, fig. 536] : la disposition épigraphique de type 
B2 est relativement courante dans le cas de portraits, cela autant sur les intailles 
républicaines – voire italiques – u i p iales.àIlàestàtoutefois récurrent de constater que, du 
faitàd u eà elati eà« contrainte de cadre » induite par un thème iconographique stéréotypé, 
la mention des dénominations, tant simples (gentilice ou surnom, voire ὄ ο α à ueà
composées (duo nomina) sont scindées en deux parties minimum (type B2C). Ainsi, déjà sur 
le scarabée italique du Museo Archeologico de Florence (deuxième moitié du IIème s. apr. J.-
C. – voir n° 107 ci-dessus [Pl. 11, fig. 69] ,àlaàpa tieàd appellatio àTR/V͡P (pour Truppicus ou 
Trupo – voir aussi n° 462 ci-dessus) était coupée en deux dans le registre inférieur. Or, si la 
césure par le registre figuré servait une relecture facilitée des duo nomina M• / M͡ARCI sur une 
cornaline du Ier s. av. J.-C., séparant le prénom du gentilice (voir n° 292 ci-dessus [Pl. 37, fig. 
248] ,àtelà estàpasàleà asàd u àjaspeà e tàduàMuseo Archeologico d á uil e (début du Ier s. av. 
J.-C.), publié par M.-L. Vollenweider, sur lequel le buste est joint à la mention PLA/C, pour 
Placentius, Placidius (nomina)1472 ou Placitus (surnom)1473 e àdeu àpa tiesàdeàpa tàetàd aut eà
du cou. La disposition de la légende est inverse sur le moulage de T. Cades d u eài tailleà à
buste de la même époque :à l appellatio à seà lità L/VCR, sans doute en référence au poète 
Lucrèce (T. Lucretius Carus) selon M.-L. Volle eide ,à ie à ueàl o àpuisseàsoupço e à u ilà
s agisseà d u à ajoutà ode e1474 comme différentes autres pierres de la même série de 
moulages (voir point 2.3.4.6. ci-dessous, n° 487 : L•S•Ν/ΝC•).àâàl po ueài p ialeà IIème-IIIème s. 
apr. J.-C.), cette disposition spatiale de type B2 se retrouve encore, mais principalement pour 
les appellations grecques des intailles patriciennes :à ellesà t oig e tà toutefoisàd u à st leà
abâtardi de gravure des inscriptions, où les césures dues au registre figuré sont dédoublées 
de décrochement du sens de lecture ajoutant au manque de fluidité de la légende. En 
attestent deux jaspes rougesàduàCa i etàdesàM dailles,àl u  datant entre 200 et 205 apr. J.-
C.à àl effigieàd u à usteàdeàjeu eàho eàau-dessous duquel se lit Є AΓA-ΘOYΝ(type B2A2C – 
voir n° 406 ci-dessus [Pl. 61, fig. 417]) ; l aut e,àconfectionné aux alentours de 160 apr. J.-C., 

                                                             
1471 Litt. « O te i àl o jetàdeàso à œu ». 
1472 Voir SOLIN, SALOMIES 1994, p. 144. 
1473 Voir ibid., p. 379. 
1474 Voir VOLLENWEIDER 1972-1974, II, pp. 164-165, n. 63. 
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présente le buste de Faustine II et, dans le registre inférieur (type B2C ,àl i s iptio à -PO-K  
(pour Procles, Proclos ou Procleides – voir n° 218 ci-dessus). âàl i sta àduà i oloàdeàPerennius 
(voir ci-avant), ha ueàseg e tàdeàl i s iptio àsubit un décrochement par rapport à celui 
qui le précède ou/et qui le suit, ce qui était déjà le cas entre E et RE de P-E-RE ou encore 
davantage entre les deux parties rectilignes de Є AΓA-ΘOY disjointes par une transition 
angulaire de près de quatre-vingt-dix degrés. Si ces appellations sont bel et bien disposées 
en arc-de-cercle dans les quadrants inférieurs et médians, elles e à so t pas moins 
d appa e eàdavantage saccadée à la lecture que les gemmes républicaines sur lesquelles 
une certaine courbure de chaque portion de la légende périphérique était respectée. 

476. AGDS IV, Hannover, p. 227, n° 1159, pl. 157 [Pl. 78, fig. 537] : toutefois si une gravure 
épigraphique manquant de fluidité est davantage courante àl po ueài p iale,àelleà està
pasàl apa ageàe lusifàdesàpo t aitsà o eàe àt oig eàun prase du Ier s. apr. J.-C. provenant 
du Kestner-Museum de Hanovre et mettant en scène un cheval de course (la position patte 
avant levée, ai sià ueàlaà ueueào eàd u à u a ,àso tàdesài di esà a a t isti ues – voir nos 
174-175 ci-dessus [Pl. 20, figg. 132-133]). Dans les registres supérieur et latéral gauche (sur 
la pierre), le nom deà l a i al, TITY- OC1475 (type A1B3C), y est inscrit de manière 
extrêmement maladroite, les caractères étant de tailles diverses et chaque lettre de la 
se o deàpa tieàdeàl appellatio à ta tàdisjointe de celle qui la suit par un décrochement du 
sens de lecture. Cela donne en définitive à l i s iptio àu eàappa e eà glig e, du plus 
mauvais effet, i puta leàe lusi e e tà àlaà alad esseàdeàl a tisa -graveur et aucunement 
à un quelconque dessein calligraphique ou typographique (interponctuation, césure). 
 

2.3.4.5. Points « parasites »  
§1. Les signesàd i te po tuatio , epe da t,à so tà sus epti lesàd a oi à o à seule e tàu eàpo t eà
décorative, mais également un caractère parasite. Comme le souligne J.-M. Lassère, "[d]ans bon 
o eà d i s iptio sà à a a t eà p i ,à gravées par des artisans maladroits ou peu scrupuleux à 

l ga dàdesà lie tsàillett s,àilàpeutàseà e o t e à àl i t ieu àd u à otàdesàpoi tsà ueà ie à eàjustifie"1476. 
‘.à Cag at,à d ailleu s,à e tio eà l pitapheà d u eà to eà CIL VIII, n° 4919) sur laquelle cette 
particularité apparaît1477 : les dénominations Papiria et Aufidianus y sont inscrites Pχ•PI•RI•χ•χ•↑•F | 
I•DI•χ•σ↑S. “elo àl auteu ,à"[o] à[ ]à oità … àjus u à uelàpoi tà e tai sàlapi idesàa aie tàpe duàlaà otio à
de la valeur primitive des signes séparatifs ;à eà taie tà plus,à à leu sà eu ,à ueà desà l e tsà
d o e e tatio ,à uià a aie tà eà pasà leà iteàdeà l l ga e". Cette particularité se retrouve 
également sur les pierres gravées,àta tàa ti uesà ueà ode esà i di eàd u àajoutàta difà– voir n° 483 
ci-dessous) : 

477. LE BLANT 1896, p. 52, n° 140 : E.F. Le Blant en fait mention de quelques-unes pour lesquelles 
leàsig eàd i te po tuatio ,ài t g à àu eàfo ule,àest tantôt une hedera – incluse dans le 
souhait VIVAS [hedera] FELIX [hedera] M[hedera]VLTIS [hedera] ANNIS [hedera] incisé sur le 
hato àd u eà agueàe ào à oi à °à à i-dessus) –, tantôt un simple point arrondi – devise 

galante portant le mot affectueux ήàai sià ueàleà o àdeà eluià uiàaàdo àleà ijou,àu à
anneau en or : •I• •Y•MΝ|ΝO•Y• •Y•X.  

478. LE BLANT 1896, p. 199, n° 712. AGDS IV, Hannover, p. 237, n° 1233, pl. 167 [Pl. 78, fig. 538] : 
ces points « parasites »à appa aisse tà gale e tà da sà leà asà d appellations ou de termes 
simples. En attestent deux pierres fines sur lesquelles le même particularisme épigraphique 
etàsu toutàt pog aphi ue àseà a ifeste.à‹outàd a o dàsu àu àg e atàdeàlaà olle tio àΚeàBla t,à
ep se ta tàu à he alàdeà ou seà ai ueu à p se eàd u eàpal e  :àleà o àdeàl uid àestà

mentionné au nominatif, POTO•C. (appellation d uid à o -attestée), incluant un point 
« parasite » avant le dernier caractère. Cette singularité se retrouve sur un jaspe jaune du Ier 
s. apr. J.-C. de la collection du Kestner-Museum de Hanovre : le nom du propriétaire de la 

                                                             
1475 Non-attesté dans le recueil de M. Darder Lissón (DARDER LISSÓN 1996). 
1476 Voir LASSÈRE 2005, I, p. 56. 
1477 Voir CAGNAT 1914, p. 29. 
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ge e,à auà g itifà d appa tenance, apparaît dans le registre supérieur (type B3) de la 
ep se tatio àd u eàsou is (rétrograde) : AB O•Y (surnom latin, Ablo, translittéré en grec – 

aucun ὄ ο αàg e àAblos ta tàattest ào o asti ue e t)1478. Toutefois, ici, le point a à 
dessein de mettre en lumière un subterfuge graphique : comme il eût été trop long, du fait 
de la « contrainte de cadre »,à d appose à su à laà pie eà leà su o à lati à auà g itifà
d appa te a eà Ablo, Ablonis ,àl a tisa -graveur a opté pour une apposition maladroite du 
cognomen latin translittéré [AB O] avec un amalgame quelque peu boiteux de la terminaison 
grecque de la seconde déclinaison masculine (-ο[ς], -οῦ) [Y], aucun substantif ne finissant pas 
-o en grec, avec potentiellement celle du pronom personnel de la première personne ἐ ώà
(ἐ οῦ). Ilàestà lai à ueàsiàl a tisa -graveur avait été au fait des codes de la grammaire grecque 
etàdesà glesàdeàt a slitt atio s,àilàau aitàsaisià u u àsu o àlati àe à-o (Capito ou Artemo) 
se translittère en – àauà o i atifà espe ti e e tàыα ί  et Ἀ έ 1479, et donc que le 
génitif se construit en -ο ος. Le signe séparatif vise donc à mettre en exergue le caractère 
al atoi eàd u eàtelleà o st u tio àg a ati ale. 

479. RICHTER 1956, p. 117, n° 565, pl. LXV [Pl. 79, fig. 539]. BERGES 2002, p. 37, n° 113, pl. 24 [Pl. 
79, fig. 540]. AGDS I, 2, p. 67, n° 950, pl. 108 [Pl. 79, fig. 541]. ZWIERLEIN-DIEHL 1986, p. 176, 
n° 427, pl. 76 [Pl. 79, fig. 542] = STEFANELLI 2007, pp. 210-211, n° 15, pl. « Tomo III, cassetto 
1 », ill. 15 = REINACH 1895, p. 53, n° II/19, 1, pl. 52. HOEY MIDDLETON 1998, p. 79, n° 62. HENKEL 
1913, p. 52, n° 379, pl. XIX [Pl. 79, fig. 543] : il ne faut cependant pas confondre ces points 
« parasites » avec des lettres à part e ti eà ouà desà sig esà d i te po tuation ayant 
effectivement une valeur typographique. Dans le premier cas – està à l i e seàdesà lett esà
« trompeuses » rencontrées auparavant (voir nos 444-448 ci-dessus) –, la lettre Φ incluse dans 
l i o atio àAXΘIƱΦI – voir n° 257 ci-dessus : Ἁ θι ϕι ϕ) –,àappa aissa tàauà e e sàd u eà
sardoine du Metropolitan Museum of Art de New-York (thème du caducée ailé sur la face A, 
symbole propitiatoire),à adopteà laà fo eà deà eà u o à pou aità esti e à t eà u eà hedera 
verticale, hypoth seà e fo eàs ilà taità esoi àpa àlaàtailleàduà a a t e,à uel ueàpeuà duità
pa à appo tà auà esteà deà l i s iptio . Dans le second cas, il existe diverses inscriptions, 
relativement longues, où le nombre de caractères graphiques abrégés va de pair avec les 
sigles typographiques y relatifs : ils ne masquent cependant pas le moins du monde un terme 
e tie à d ailleu s,àlesàlett esàe à uestio ,à eàasso i esàlesàu esàau àaut es,à eàsau aie tà
produire un mot cohérent dans aucun des cas qui vont suivre). On peut mentionner un jaspe 
e tàduàd utàdeàl й pi eà Ier s. apr. J.-C.) sur la surface duquel une protomé d aigleà(voir n° 

413 ci-dessus : nicolo de Hanovre avec mention du propriétaire) est jointe, dans le champ 
périphérique (type A1), à la légende I•C•A•P•M•, elle- eàsui ieàd u eà toileà àsi à a hesà
po t eàp ote t i eàdeàlaàge eàouà atu eà os i ueàduà egist eàfigu à uià aàau u eà is eà
d o ati eàouà te i aleàdeà l i s iptio à (voir point 2.3.4.3. ci-dessus) étant donné que le 
dernier caractère, M, est suivi lui-aussiàd u eàpo tuatio  : cette dernière est donc à fonction 
abréviative (voir nos 458-459 ci-dessus). La légende consiste donc conséquemment moins en 
un terme entier constellé de points « parasites »à u e à u eà fo uleà o pos eà deà i  
termes distincts, vraisemblablement une titulature, inspiré directement des légendes 
monétaires1480, comme le laisse à penser la figure deàl aigle,àmotif « héraldique » et emblème 
de la Rome impériale. Cette dernière mentionne César Auguste comme Grand Pontife – 
I(mperator) C(aesar) A(ugustus) P(ontifex) M(aximus). Cette configuration épigraphique 
t peàá àseà et ou eàd ailleu sàsu àune sardoine de la Staatliche Münzsammlung de Munich 
e àlie àa e àleà usteàd u àjeu eàho e : AS/C•T•P•Ν /ΝP (type A2). La légende implique un 
certain Asclepius ou Asclepiades fa illeàd appellatio sà o i alesàouà og o i ales attestée 

                                                             
1478 Voir AE, 1979, n° 377.  
1479 Voir OPEL I, p. 78, « Artemo » ; II, p. 33, « Capito ». 
1480 Voir RPC, I, 1, p. 353, n° 2097, pl. 94 : IεP•ωχESχR•χ↑G↑ST↑S•PτσTIF•εχ↓•TR•P (Bithynie, 14-15 apr. J.-C.) ; 
193, n° 745, pl. 42 : IMP C D F A P M P P (Carthage, 10 apr. J.-C.). 
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sousàl abréviation ASC)1481,à aisàsa sà u ilàsoitàpossi leàd a a e àu eà estitutio à oh e teà
pou àlaàsuiteàdeàl i s iptio à– T•P•P : T(iti) p(ronepos) p(osuit) ? –, le registre figuré étant par 
t opà agueàpou àd ele àu eà o e io àa e àlaàl ge de.à‹elà estàheu euse e tàpasàleà asà
d u eàaut eàge e,à e tio eàpa à“.à‘ei a hàd ap sàá.н.àGo i (Florence), et dont il existe 
une copie en verre à Rome (collection Paoletti) ai sià u auàMartin-von-Wagner-Museum de 
l U i e sit àdeàWü z u g : elle met en scène une composition allégorique impliquant la Lupa 
Romana, trois enseignes militaires, un tropaion, trois personnifications en buste (le dieu-
fleuve Nil avec une coiffe de scorpion, Africa a e àu às alpàd l pha tàetàHispania à couronne 
tou el e ,àai sià u u àlapi ,à"emblème" deàl йspag eà"où il se multipliait si abondamment" 
selon G.F. Creuzer1482. D ap sàá.н.àGo i,à ep isàpa à“.à‘ei a h,à"cette pierre commémorerait 
les colonies militaires de la XIème légion établies en Afrique, en Égypte et en Espagne", comme 
en témoignent deux inscriptions, dont la première, transversale (type JCI1 – voir n° 157 ci-
dessus : AIAX), se réfère à la légion mentionnée ci-avant et,à duà faità d u eà o e io à
a ifesteàa e àleà egist eàfigu à eà uià taitàpasàleà asàdeàlaàpie eàp de te ,àseà estitueà

facilement : L / XI / C P / F, L(egio) XI C(laudia) P(ia) F(idelis). La datation de la pierre dans la 
deuxième moitié du Ier s. apr. J.-C. est tributaire de la titulature : le terminus post quem se 
situe en 42 apr. J.-C.,àlo s ueàl e pe eu àClaude octroie à la XIème Légion le titre de Claudia 
Pia Fidelis ; et le terminus ante quem seàpla eà à l au eàdu règne de Trajan, à partir de qui 
l a iatio à deà Claudia est CL, et non plus C1483. Cette gemme fut sans nul doute 
o fe tio eà pou à u à l gatà deà laà l gio ,à età està aise la le e tà à eà de ie à ueà
s ad esseàlaàse o deàpa tieàénigmatique deàl i s iptio ,àe àe e gue (type B2, voire type H – 
p se eà d u eà lig eà deà solà dis o ti ueà sousà ha ueà l e tà disti tà duà egist eà figu à
inférieur [louve, lapin]) : Q•E•T•T•Q, mention du propriétaire. Cet usage, sur un même 
suppo t,à deà seà f e à ta tà à laà titulatu eà d u eà l gio à ouà d u eà t oupeà u auà o à duà
propriétaire, se retrouve sur un sceau en plomb du IIIème s. apr. J.-C., conservés au Royal 
Albert Memorial Museum d й ete ,à uià se aità à s elle à laà a ha diseàouà à atteste àdesà
droits de douane payés : sur la face A se lit le détachement à qui appartient le sceau – EQS, 
Equites Singulares (consularis), la garde du gouverneur de province –,àetàdeàl aut e (face B) 
OFP, les initiales des tria nomina du privé qui a apposé le sceau1484.àC està etteà eàlogi ueà
uiàp sideà àl i tailleàen verre de Würzburg (et de Rome) : la référence au légat propriétaire 

de la gemme (de manière erronée, les "i itialesàdesà o sàduàp teu àouàduàl gatàd Espag e,à
d áf i ueàetàdeà etteàl gio "àselon G.F. Creuzer) se relit vraisemblablement au travers de sa 
fonction comme q(uaestor) e(quitum)1485 t(urma) T. Q(–), où les deux lettres finales 
fournissent les duo nomina duà o a da tàdeàl es ad o àsousàlesào d esàdeà uiàleàl gatàe à
question (questeur) accomplit son service1486. Cetteà t aditio à està pasà a gi ale,à ui 
o sisteà àappose àsu àleà hato àd u eà agueàouàsu àu eàpie eàfi eàse tieàda sàu àa eauàlaà
e tio àd u eàtitulatu eàl gio ai e : ainsi, on peut mentionner, outre deux exemples déjà 

cités (voir nos 18 et 244 ci-dessous : ▲C▲A▲Ν| LEG▲X͞X͞II | P▲P▲F et OPT•LEG•I•M•P•F◌ sur deux 
anneaux en or), une bague en argent mise au jour dans la région de Düsseldorf 
(Grimlinghausen, Neuss, Castellum Novaesium) et sur le chaton ovale de laquelle se déchiffre 
une inscription en écriture cursive pointillée (datable vers la fin du IIème s. apr. J.-C. – voir n° 
4 ci-dessus) : DECV•ALAEΝ |ΝPRTHOR•VETΝ |ΝQVOIΝ (sic) •PRAES[T]Ν|ΝP•VIBIVSΝ|ΝRVFVS en cinq 
lignes (type G). Elle se lit decu(rio) alae P(a)rthor(um) vet(eranae) quoi [pour qui] prae(e)s[t] 

                                                             
1481 Voir MILLER 1998, p. xix. 
1482 Voir CREUZER 1841, pp. 406-407, n° 876 (CCLIV). 
1483 Voir FELLMANN 2000-2003. 
1484 Voir JENKINS 1985, pp. 154-156, pls. 3-4 et 9. 
14851485 Pour ce grade relativement rare, voir BÉRARD 2000-2003, Appendice (pp. 60-67). 
1486 I. Jenkins (JENKINS 1985, p. 144, fig. 4 ; 154-155, pl. IX/B à e tio eà l e e pleàd u eà turma (escadron de 
cavalerie) portant les duo nomina du légat qui la commande (turmae Capitoni Mariani), et sous les ordres duquel 
se trouve un certain Plinius (praefectus equitum dans ce cas précis). 
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P(ublius) Vibius Rufus, est-à-dire « D u io àdeàl aileàdes vétérans (des guerres) Parthiques 
que commande Publius Vibius Rufus ».àâà ou eau,àl appellatio à e tio eà tria nomina) se 
f eàauà o a da tàdeàlaàt oupeàetà o àauàd u io àpossesseu àdeàl a eau,àetàlaà e tio à

légio ai eàagità o eàu àt oig ageàd appa te a eà àu eàu it àsp ifi ueà sa sà u ilàsoità
faità e tio ,àu eà ou elleà fois,àdeà l i sig eàouàdeà laà f e eà àu eà l gio à o eàda sà
l i s iptio àe àe e gueàdeàl i tailleàe à e eàdeàWü z u g . Toutefois, cette f e eà àl aileà
Parthique Veterana se rapporte vraisemblablement à une troupe auxiliaire de la Ière Légion 
Germanica, de la XXème Légion Valeria Victrix ou de la XVIème Légion Gallica en garnison à 
Novaesium au Ier s. apr. J.-C.1487. 

480. FOSSING 1929, p. 100, n° 574, pl. VII = ZWIERLEIN-DIEHL 1986, p. 145, n° 290, pl. 55 [Pl. 80, fig. 
546]. STEFANELLI 1990, p. 60, n° 34 [Pl. M, fig. 89]. STEFANELLI 2007, p. 139, n° 271, pl. « Tomo 
II, cassetto 4 », ill. 271 [Pl. 88, fig. 601]. NEVEROV 1976a, p. 77 (109), n° 131, ill. 131 (pl. coul.) 
[Pl. N, fig. 98 ; 92, fig. 635] = VOLLENWEIDER 1966, p. 79, n. 78 ; 123, pl. 92, fig. 2 ; 4-5 ; 
ZWIERLEIN-DIEHL 2007, p. 122 ; 418, fig. 483, pl. 105 : en dernier lieu, les points « parasites » 
inclus dans des termes soulig e tà o à seule e tà l a ateu is eà d a tisa s-graveurs 
ignorants des canons épigraphiques usuels, mais sont aussi susceptibles, combinés à des 
facteurs exogènes (taille des caractères) ou/et endogènes (lien erroné avec le registre figuré 
– par exemple u à usteàd Épi u eàadjoint à la « didascalie » de type JB2 OMHPOC sur un camée 
de la collection du Museo Archeologico Nazionale de Naples [Pl. 80, fig. 548])1488, de 
d o e àu àajoutà ta difàdeà l i s iptio .àái si,à sur une aigue-marine du trésor de la Via 
Alessandrina à Rome, ayant appartenu à la collection Ludovisi, la représentation de Neptune, 
guidant un attelage de deux tritons, de face, est-elle jointe à la légende en exergue (type H) 
KY•INTI  (rétrograde) pour Quintillus (selon L.P.B. Stefanelli) ou, selon E. Zwierlein-Diehl, un 
élément latin translittéré en grec ι ί ιοςà /à ί ι ος,à est-à-dire Quintilius ou 
Quintillus). Κeàt aite e tàst listi ueàduà egist eàfigu ,àai sià ueàlaàg aphieàdeàl appellatio à
sous la ligne de sol, sont vraisemblableme tàlaà sulta teàd u eà o fe tio àrinascimentale de 
l i tailleà XVIème ou XVIIème siècle) que seul D.A. Bracci1489, en 1786, avait estimé être de 
l po ueà deà “epti eà “ e à l oppos à deà “.à ‘ei a h1490).à Κ usageà a usifà d u à sig eà
d i te po tuatio à s i t g eà da sà leà a a t eà ta difà deà l œu eà g a e (comme nous le 
verrons ci-dessous, point 2.3.4.6.).  
 

§2. Cetteàpa tieàd appellatio  KYINTI  ge tili eàouàsu o àseà et ou eàd ailleu s, sans signe séparatif, 
sur une intaille en verre du Martin-von-Wagner-Museum de Würzburg (deuxième moitié du Ier s. av. 
J.-C.) [Pl. 80, fig. 546],àp o e a tàd u ào igi alàe àsa do àduàThorvaldsen Museum de Copenhague 
que P. Fossing avait déjà mis en relation avec la légende su àl aigue-marine Ludovisi (ce dont il avait 
déduit qu ilà eàpou aitàs agi àd u eàsig atu eàdeàg a eu , en tout cas pas pou àl i tailleàitalie e). Or, 
dans le cas qui nous occupe, bien que le registre figuré soit différent (Mercure, le pied posé sur une 
proue de navire, tenant caducée et aplustre), le traitement graphi ueàdeàl i s iptio ,àdeàt peàá àetà
non plus de type H toutefois,àestà elati e e tàsi ilai eà ua tà àlaà udesseà e tilig eàdeàl appellatio ,à
comme on le trouverait pour une signature de graveur contemporaine [Pl. 80, fig. 547]1491. Et està
ie ài ià ueà sideàl aspe tài po ta t : la taille des lettres, alliée à cette rigidité spatiale (qui rappelle 

la mention IMON sur une cornaline du Kunsthistorisches Museum de Vienne – voir n° 169 ci-dessus 
[Pl. 19, fig. 126] ,àe lutà u ilàs agisse ni d u eà f e eàauàp op i tai e,à ià à elleàdeàl a tisa à a ,àselo à

                                                             
1487 Voir CHANTRAINE 1984, p. 45, fig. 25. 
1488 Voir PANNUTI 1994, pp. 236-237, n° 201 : camée incisé vraisemblablement au IIème s. apr. J.-C., mais dont la 
« didascalie » non pertinente fut ajoutée "in epoca rinascimentale o neoclassica" sur le pli du vêtement. Voir 
également LANG 2012, p. 57 ;  151, n° cat. G Ep11, pl. 4, fig. 27a, et AUBRY 2014a, p. 96. 
1489 Voir BRACCI 1786, pp. 192-197, pl. C : " … àaiàte piàdià“etti oà“e e oàeàfa il e teà … à eiàte piàpiùà assi". 
1490 Voir REINACH 1895, p. 178, n° 57, pl. 136. 
1491 Voir ZWIERLEIN-DIEHL 2007, p. 410, fig. 444, pl. 97 : Thésée vainqueur du Minotaure sur une sardonyx de la 
deuxième moitié du Ier s. av. J.-C. signée ΦI HMONOC (type A2). 
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E. Zwierlein-Diehl, "nicht antik ist die Inschrift. “ieàistàklei e àalsàBesitze i s h ifte àde à)eità … àu dà
grösser als Signaturen". En effet, si on compare KYINTI  à laà e tio àd u  nom de possesseur de la 
même époque, par exemple sur deux sardonyx rubanées,àl u e du milieu du Ier s. av. J.-C. provenant 
des Staatliche Museen de Berlin et ornée du surnom LVPVS (voir n° 134 ci-dessus [Pl. 14, fig. 90])1492 
– parallèle proposé par E. Zwierlein-Diehl –, l aut e conservée au Kestner-Museum de Hanovre (Ier s. 
av. J.-C. également) et portant la mention rétrograde FVSCVS (type A2) [Pl. 93, fig. 644]1493, la 
différence est frappante, tant du point de vue de la taille des lettres que du soin apporté à leur incision ; 
toutefois, comme pour toute règle se présente une exception, on retrouve le double critère de 
dimension et de verticalité rectiligne sur une authentique signature de graveur contemporaine, celle 
de Dalion ( A ION – type A2) sur une cornaline de Florence (30-20 av. J.-C.) ornée duàpo t aitàd u à
monarque hellénistique (Juba II ?) [Pl. 92, fig. 634]1494.  Il est cependant utile d i siste àsu àleàfait que 
dans le cas des signatures de graveur, comme le souligne E. Zwierlein-Diehl pour les noms de 
propriétaires – " … àBesitze i s h ifte àder Zeit … " –, la contemporanéité de confection des pierres 
gravées mises en parallèle est cruciale, car la taille des lettres d u eài s iptio à ele a tàleà o àdeà
l a tisa  peut se modifier selon les époques, ce qui peut induire davantage de confusion encore. En 
effet, s ilà està e isagea leàde vaguement rapprocher la dimension des caractères de KYINTI  avec 
certaines signatures tardo-républicaines, notamment ellesàd Aulos [Pl. 1, fig. 4] et de Heios (voir n° 
161 ci-dessus)1495,à est-ce pas ce dernier que M.-L. Vollenweider elle-même1496 avait estimé être le 
nom du propriétaire sur une cornaline du British Museum [Pl. 18, fig. 120] et que B. et M. Overbeck 
interprétaient comme un cri de joie bacchique sur une sardoine à thème dionysiaque (voir n° 214 ci-
dessus) [Pl. F, fig. 35] ? Κesà esà o sid atio sàdeàtailleàdeàlett esàe àlie àa e àu eà a ueàd offi i eà
se retrouve également aux Ier et IIème s. apr. J.-C. : en atteste notamment la signature deà l a tisa -
graveur Skylax, CKY AKOC, sur une a th steà duà Mus eà deà l Ermitage présentant un buste de 
l e pe eu àClaudeà(41-54 apr. J.-C.), dont la dimension des caractères, nonobstant une configuration 
rectiligne, est proche de celle de KYINTI  su à l i tailleàdeàWü z u g ; il est toutefois nécessaire de 
concéder que le traitement épigraphique de cette intaille est une exception si on le compare aux autres 
gemmes antiques signées soit de Skylax lui-même [Pl. 92, fig. 636]1497, soit d aut esà a tisa sà
contemporains (comme Epithynchanos ou Saturninus) [Pl. 92, figg. 637-638]1498, et pour lesquelles le 
e duà deà l i s iptio à està da a tageà ténu, finement incisé et conforme aux labels génériques des 

officinesà d a tisa -graveur deà l po ueà julio-claudienne. ái si,à està sou e tà laà o pa aiso à a e à
d aut esà a uesàd atelie  o te po ai esàouàplusieu sào u e esàd u eà eàsig atu eà uiài iteà
àpe se à u ilàs agitàdeàl ide tit àd u àg a eu .àái siàe àest-ilà ota e tàd u àa tisa àduàIIème s. apr. J.-

C., Hyperechios, dont la signature Y ЄPЄXIOY (Ὑ ίο , e àe e gueàdeàlaà ep se tatio àd u àlio à
sur un jaspe jaune du Museum of Fine Arts de Boston [Pl. 93, fig. 642]1499, était sujette à caution déjà 
chez A. Furtwängler : tantôt interprétée  o eàl ajoutàta difàduà o àduàp op i tai e duàfaitàd u eà

                                                             
1492 Surnom romain (voir OPEL III, p. 38, « Lupus » ,àilàpeutàtoutàaussià ie às agi àduà o àduà he alà oi àDARDER 
LISSÓN 1996, pp. 175-176). 
1493 Voir ZAZOFF 1983, p. 301, n. 196, pl. 88, fig. 11 = AGDS IV, Hannover, p. 108, n° 452, pl. 63. 
1494 ZAZOFF 1983, p. 321, n. 98, pl. 95, fig. 1 = ZWIERLEIN-DIEHL 2007, p. 121 ; 417, fig. 479, pl. 104. 
1495 Voir ZWIERLEIN-DIEHL 2007, pp. 110-111 ; 407-408, fig. 429 ; 432, pl. 94 (milieu du Ier s. av. J.-C.). 
1496 Voir VOLLENWEIDER 1966, p. 18, n. 13 ; 94, pl. 18/4. 
1497 Voir VOLLENWEIDER 1966, p. 79, n. 78 ; 123, pl. 92, fig. 1 ; 3 : signature (type H) sur un camée en sardonyx perdu 

oulageàauà“ i ai eàd a h ologieàdeàl U i e sit àdeàB le à etta tàe às eàрe ule Musarum. E. Zwierlein-
Diehl, dans son ouvrage sur les pâtes de verre du Martin-von-Wagner-Museum de Würzburg (p. 291), recense 
seulement deux signatures antiques de Skylax – l a th steàdeàl й itageàetàleà a eàdeàlaà olle tio à‘oge à– et 
un certain nombre de copie du XVIIIème siècle dont deux pâtes de verre. Voir ZWIERLEIN-DIEHL 1986, pp. 290-291, 
nos 874-875, pl. 152 : 1) Masque de Pan a e ,à d ap sà l auteu e,à laà sig atu eàde type B2 CKY A  (CKY AKOΝ
d ap sàlaàg a u eàdeàP.à o à“tos hà– ibid., pl. 185, ill. 86 – et CKY AKOC d ap sàΘ.Θ.àWi ckelmann) et 2) Tête 
d aigleàa e àCKY KO (type AI1). 
1498 Voir VOLLENWEIDER, AVISSEAU-BROUSTET 2003, pp. 70-71, n° 75, pl. 59 [Є ITYΓX NOY (sic) – type A2 rétrograde] 
(fin Ier s. av. J.-C. – début Ier s. apr. J.-C.) ; 73-74, n° 78, pl. 61 [C TOPNЄINOY – type A2] (15-20 apr. J.-C.). 
1499 RICHTER 1971, p. 153, n° 719, ill. 719 = ZWIERLEIN-DIEHL 2007, p. 184 ; 446, ill. 675, pl. 150. 
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certaine maladresse de style et de la petitesse (!) des caractères (1889)1500, tantôt comme la signature 
du graveur (1900)1501, il opta finalement pour cette seconde hypothèse. La mise en relation de cette 
signature avec celle figurant sur un jaspe rouge des Staaliche Museen de Berlin (voir n° 440 ci-dessus : 
Y EPE|XIOY) [Pl. 70, fig. 477], confirma cette théorie1502.   
Et si, dans des cas marginaux, la taille des lettres ou le registre figuré peut induire en erreur sur la 
atu eàdeàl i s iptio à– notamment pour HЄIOY (voir n° 214 ci-dessus) –,àd aut esàpseudo-signatures 

d a tisa ,à e o uesà o eàtellesàpa àlesàauteu sàdesà e ueils où ces dernières sont recensées, sont 
indubitablement sujettes à caution, eu égard avant tout à la dimension des caractères qui les 
composent etàauà e duà alad oitàdeàl e se leàdeàl i s iptio . On peut citer trois pierres dont les 
légendes ont ceci en co u à u ellesàso tàsuspe t esàd t eàdesà a uesàd offi i eàalo sà eà ueà
la taille de leurs lett esàetàleàt aite e tàpeuàsoig àdeàl i isio  rendent cette interprétation aléatoire : 
toutàd a o dàu àjaspeà ougeàduàBritish Museum, mettant en scène Athéna en pied et joint à la légende 
ΘAMYPOY (type A1) [Pl. 93, fig. 639], que M.-L. Vollenweider met en lien avec la signature de 
Thamyras, artisan des années 40 av. J.-C.1503 ;àl auteu e s i te ogeàsu àleàfaitàdeàsa oi às ilàs agitàduà o à
du graveur ou du nom du propriétaire tout en sachant que Thamyras aàœu àda sàle troisième quart 
du Ier s. av. J.-C. (dernier quart du Ier s. av. J.-C. selon E. Zwierlein-Diehl) età ueàl i tailleà itannique, par 
le biais de parallèles numismatiques tant au niveau du type que de la légende monétaire ("Thamyrou 
in groben Schriftzeichen in der Art der römischen Münzinchriften"1504), peut être calibrée dans la même 
période (terminus post quem : 42 av. J.-C.). D ap sà le format deà l i s iptio à su à leà jaspe, en 
comparaison de celle authentique deàl a tisa à[Pl. 93, fig. 639bis]1505, celle-ci ne peut reprendre une 
a ueà d offi i e ; P. Zazoff, lui, remédie à la problématique en estimant u ilà s agità d u à ajoutà

moderne1506. Ceà uiàestàd auta tàplusàsu p e a tà ueàlui- e,às attachant à des légendes d u à e duà
épigraphique maladroit sur deux intailles – l u e, une sardoine du milieu du Ier s. av. J.-C. ("Satyr-
Nymphe-Gruppe")1507 provenant du Cabinet des Médailles et ornée deà l i s iptio à ANAIOYΝ /Ν
AΦPO ITH (type A2CH) [Pl. 93, fig. 640]1508,àl aut e, une cornaline du début du Ier s. apr. J.-C., présentant 
un buste de Socrate adjoint à la mention AΓAΘHMЄ-POC (type A2C) [Pl. 93, fig. 641]1509 – prend le parti 
a gi alàd à oi àdesà o sàdeàg a eu s a ti ues,à eà uiàe àfait,àe o eà àl heu eàa tuelle,àleàseulàte a tà

de cette théorie. Est-ce erroné pour autant ? Certes non. Mais en arguant cela, il prend le contre-pied 
manifeste – surtout dans le asà d Agathameros (dixit) – deà so à i te p tatio à deà l appellatio à
Thamyras sur le jaspe rouge du British Museum e àta tà u adjo tio àpost-a ti ueàdeàl i s iptio  en 
marge du motif iconographique ; en raisonnant ainsi, il fait totalement fi des spécificités de la 
technique de gravure (surtout relativement à la disposition spatiale de type A2/B2 commune aux deux 
                                                             
1500 Voir FURTWÄNGLER 1889, p. 64 : "Die Buchstaben sind nur schwach vertieft und im Abdrucke nicht scharf 
gekommen ; es scheinen kleine Kugeln an den Enden der Hasten zu sein. Die Schrift geht zwar in gerader Linie, 
aber nicht ganz parallel mit der Fussbodenlinie des Bildes, sondern etwas schräg, was einen ungünstigen Eindruck 
macht. Auch sonst ist die Schrift nicht so schön geschrieben wie man es erwartete wenn der Künstler eines so 
trefflichen Werkes es mit seinem Namen bezeichnet hätte. Die Kleinheit der Buchstaben würde indess zur 
Annahme einer Künstlerinschrift passen. Dennoch wage ich nicht eine solche hier sicher anzunehmen und glaube 
eher dass sie späterer Zusatz eines Besitzers ist ". 
1501 Voir FURTWÄNGLER 1900, II, p. 241, n° 6, pl. L : "Bild und Inschrift, die gewiss den Künstler bezeichnet, scheinen 
echt". 
1502 Voir ZWIERLEIN-DIEHL 2005, p. 342. 
1503 Voir VOLLENWEIDER 1966, pp. 37-38, n. 70 ; 102, pl. 28, fig. 5. 
1504 Voir ibid., p. 140, « áMζPOζ », 1ère mention. 
1505 Voir ibid., p. 37, n. 69 ; 102, pl. 28, fig. 3. Voir aussi ZWIERLEIN-DIEHL 2007, p. 121 ; 128 ; 246-247 ; 417, fig. 481, 
pl. 104 : copie en pâte de verre (XVIIIème si le àd u eàaigue-marine du dernier quart du Ier s. av. J.-C. mettant en 
scène une néréide (Thétis ?), chevauchant en amazone un hippocampe, et adjoint à la signature ΘAMYPOY (type 
AI1). 
1506 Voir ZAZOFF 1983, p. 156, n. 158 : " … àalt eka te àKa eolà it der neuzeitlichen Beischrift ΘAMYPOY im 
Britischen Museum". 
1507 Voir ibid., p. 320, n. 92 ; 332, n. 178, et AGDS I, 3, pp. 207-208, nos 3482-3484, pl. 327-328. 
1508 Voir ZAZOFF 1983, p. 320, n. 92, pl. 94, fig. 1. 
1509 Voir ibid., p. 321, n. 97, pl. 94, fig. 7. 
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gemmes) ainsi que de la taille des lettres, critères complémentaires qui sont semblables autant sur 
l i tailleàd Agathameros que sur celle de Thamyras.àC estàd ailleu sàpa à esà otifsà ueàá.àнu t ä gle à
lui- eàa aità fut à laàpossi ilit à ueà l i s iptio àΘAMYPOY fûtàu eà a ueàdeàl a tisa -graveur 
Thamyras1510,àdeà eà u ilàesti aitàdouteuseàl authe ti it àdeàlaàge eàduàpseudo-Agathemeros, 
"Ca eoleàde à“a lu gàDe o shi eà ità“ok ates àKopfàu dàde àI s h iftàá áΘHMЄPOC,àdieàB uu à “.à
592)1511 zwar für ächt aber nicht sicher auf einen Künstler bezüglich ansieht, ist mir beides Inschrift und 
Bild wegen des Stiles verdächtig" ; toutefois, au contrai eàdeàl e e pleàdu pseudo-graveur Panaios qui 
va suivre (voir infra), G. Bröker et R. Vollkommer (Künstlerlexikon der Antike)1512 répertorient 
Agathemeros (II) comme un authentique artisan-g a eu àalo sà eà u ilsàseà f e tà àр.àB uu àetà
A. Furtwängler. Mais venons-en à la sardoine du Cabinet des Médailles (milieu du Ier s. av. J.-C.) : dans 
un article consacré exclusivement à cette pierre gravée1513, P. Zazoff donne un aperçu des 
interprétations possibles des inscriptions ANAIOYΝ/ΝAΦPO ITH en convenant finalement du fait que 
la partie AΦPO ITH est un ajout postérieur à la confection du registre figuré et à l appositio à deà
ANAIOY à ce dernier (arguant à raison que le style et le traitement des caractères respectifs diffèrent), 

cette ultime mention faisant référence, elle, au nom du graveur au génitif :à ilàe lutàd e l eà u ilà
puisseà s agi à duà o à th opho eà duà p op i tai eà e à lie à a e à leà th eà duà sat eà Panaios étant 
directement dérivé du nom du dieu Pan)1514,à oi eà o s ue e tà d u à o pl ment au registre 
figuré (Panaios se référant au nom du satyre mis en scène), en avançant que "[a]n einer 
Besitzerinschrift kann hier nicht gedacht werden. Sie müsste in lateinischen Buchstaben sein. Ort und 
Art sind die der Meistersignatur"1515. Or, ces deux a gu e tsàdeàlaàla gueàetàdeàl age e e tàspatialà
deàlaàl ge deà t peàá àpeu e tà t eàais e tà fut sàl u à o eàl aut e : au milieu du Ier s. av. J.-C. 
(date de confection de la gemme), outre la potentialité de voir dans le ΘAMYPOY du jaspe rouge du 
British Museum un nom de propriétaire (il est également disposé dans le registre médian latéral – type 
A1), on peut citer un nombre, certes marginal, d appellatio s de possesseur incisées en grec et, qui 
plus est, au génitif, à l i sta à duà portrait sur agate du Royal Coin Cabinet de La Haye portant 
l appellatio à Є IKOYPOY (type A1B3 – voir n° 403 ci-dessus) ou encore de la cornaline de la collection 
Lewis à Cambridge présentant une scène de genre (Victoire, tropaion et doryphore) adjointe à 
l i s iptio àen deux partie KA ICT|OYΝ(voir n° 255 ci-dessus – type B1J) [Pl. 32, fig. 211] ; quant aux 
f e esàauàg a eu ,à àl i sta àdesà e tio sàdeàp op i tai e,àellesàseàsitue tàauta tàda sàleà egist eà

latéral médian (typeàá /á à u e àe e gueà t peàр ,àvoire inclus dans la composition iconographique 
(type I2J), àl e e pleàduàg a eu àHeios (voir nos 161 et 214 ci-dessus : appellation sous la forme HЄIOY 
ou HEIOY) [Pl. F, fig. 35 ; 18, fig. 120 ; 19, fig. 127 ; 25, fig. 166] ou de différents graveurs du Ier s. av. 
J.-C. comme Aspasios (type B2) [Pl. 101, fig. 698], Rufus (type B3), Sostratos (type H), Tryphôn (type 
B3G [Pl. 62, fig. 426]), Solôn (type H), Aulos (type H [Pl. 1, fig. 4]) et Dioscouridès (type H)1516 qui, en 
variant la configuration spatiale de la signature par rapport au registre figuré, placent leur marque 
tantôt dans le registre supérieur (type B3), tantôt dans la partie médiane (type A1/A2), tantôt en 
exergue (type B2 et H). La question pertinente à se poser quant à la potentielle marque du graveur sur 
la sardoine du Cabinet des Médailles est plutôt celle-ci : si la mention AΦPO ITH est un ajout 
post ieu ,àpou uoiàleàg a eu à au ait-ilàpasàp ofit àdeàl e e gueàli eàpou à àappose àsaàsig atu e,à
les inscriptions de type H ou B2 étant tout aussi courante au Ier s. av. J.-C. que celle de type A1/A2 ? En 
elaàl a gu e tàspatial,à uiàselo àP.à)azoffài pli ueàu eàp do i a eàd u eàdispositio àpa ti uli eà

                                                             
1510 Voir FURTWÄNGLER 1888-1889, IV, p. 71 : "Der Name [Thamyras] könnte wol (sic) einem jetzt ebenfalls im British 
Museum (Catal. No. 660) befindlichen roten Jaspis entlehnt sein, wo neben einer Athenafigur in zweifellos antiken 
groben und grossen Zügen ΘAMYPOY, offenbar der Name des Besitzers steht". 
1511 Voir BRUUN 1889, II, pp. 402-403. 
1512 VOLLKOMMER 2001, I, p. 10. 
1513 ZAZOFF 1970. 
1514 Voir HORNBLOWER, MATTHEWS 2000, p. 78 : "Pa aiosà … àisài deedàtoà eàasso iatedà ithàtheàgodà[Pa ]". 
1515 Voir ZAZOFF 1970, p. 105, n. 8. 
1516 Voir ZWIERLEIN-DIEHL 2007, pp. 408-414, ill. 435, pl. 95 [A A IOY] ; 437 [POYΦOC Є OЄI], 441, pl. 96 
[C CTPATOY] ; 442, pl. 97 [TPYΦ N | Є OIЄI] ; 451, pl. 98 [CO N Є OIЄI] ; 456, pl. 99 [AY OY] ; 462, pl. 100 
[ IOCKOYPI OY]. 
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deàl i s iptio àpa à appo tàauà egist eàfigu àpou à o e i àdeàsaàfo tio àdeà a ueàd offi i e,àestà
tout aussi arbitraire et sans fondement vérifiable. 
Compte tenu de ce « flou artistique », il est plus aisé de comprendre la raison pour laquelle, depuis la 
publication de cette pierre dans le catalogue de P.M.A. Chabouillet en 1858, la légende a été 
diversement commentée :àd j àl auteu àoriginel du catalogue du Cabinet des Médailles, se référant à 
ses prédécesseurs le comte de Caylus, le comte de Clarac et D. Raoul-Rochette, estimait-il que 
ANAIOY était susceptible de reprendre autant une inscription "relative au sujet, qui est un satyre 

assaillant une nymphe" – et, conséquemment, "un composé du nom de Pan" – que "la signature 
authe ti ueàd u àg aveur grec" du nom de Paneos ou Panaeus1517. C estàd ailleu sàsousà leà o àdeà
Panaeos u appa aîtàlaà e tio àduàg a eu à hezàр.àB uu 1518 :à àl i sta àdeàP.M.A. Chabouillet, il ne 
p e dà pasà pa ti,à seà o te ta tà d a a e à l h poth seà suppl e tai eà o sista tà à appréhender 
l e se leàdeàlaàl ge deà o eàu eài s iptio àd di atoi e.àIlà e o aîtà epe dant que cette ultime 
proposition, avancée par H.K.E. Köhler (relayé lui-même par L. Stephani) ne le convainc pas, la forme 
du mot AΦPO ITH au nominatif ne pouvant grammaticalement trouver grâce auà t a e sà d u eà
dédicace. “i,à àl heu eàa tuelle,àlaà e tio àdeàPanaios o eàleà o àd u àa tisa -graveur apparaît 
encore quelquefois dans les catalogues de pierres gravées de manière marginale1519, la plupart des 
ouvrages récents, notamment le Künstlerlexikon der Antike datant de 2001, se risquent de manière 
prudente1520 à ne plus reconnaître à la mention ANAIOY la valeur d u eàsig atu eàdeàg a eu  : "Wegen 
der Inschr. ist es wahrsch., dass der Satyr den Namen Panaios trug und somit hier keine Künstler-Sign. 
vorliegt"1521. En conclusion, autant la restitution par un nom de graveur inclus dans une légende de 
nature composée (signature et « didascalie » – voir point 1.3. ci-dessus, §3) ueà l h poth seàd u eà
formule dédicatoire ne sont satisfaisantes ;àl estàe o eà oi sàl h poth seàd u eàdou leà« didascalie » 
se rapportant à chacun des deux personnages représentés, les cas grammaticaux étant différents 
(nominatif et génitif). Il demeure toutefois deux postulats sur lesquels il vaut la peine de se pencher : 
tout d a o dàla possibilité, eu égard à la connotation bacchique de la composition iconographique, que 
l i s iptio àp iseà o eàu àtoutàt oig eàd u eàfo uleàdeàdo àsoulig a tàlaàfo tio àd « anneau 
deàfia sàouàd pou  » de l i tailleà oi à °à à i-dessus). Cependant, cette restitution se heurte à 
deux écueils conséquents o o sta tà leà d alageà h o ologi ueà e t eà l i isio à desà deu à
appellations) : d u eà pa tà lesà asà g a ati au à i posa tà u à u à o i atifà – dans notre cas 
AΦPO ITH – fasse écho une appellation au datif (le génitif étant impropre à mettre en exergue la 
fo tio àdeà adeauàd u àfia à àl autre – voir n° 255 ci-dessus ,àd aut eàpa tàlaàth ati ueàfo tàpeuà
romantique du registre figuré (un satyre usant de viole eà àl e o t eàd u eà pheàouàd áph odite .à
C estàd ailleu sà etteàulti eà o sid atio à o i eàa e àu àse sàdeàle tu eàqui ne convient pas à une 
telle restitution (il faudrait pouvoir déchiffrer ANAIOYΝAΦPO ITH, et non pas AΦPO ITHΝ ANAIOY) 
qui inte dità gale e tàd e t e oi ,àda sàlaà o i aiso àd u eàappellatio àf i i eàauà o i atifàetà
d u à o à as uli àauàg itif,àu àpote tielàlie à a italàsous-entendant le terme uxor, ή, « épouse » 
(voir nos 216-217 ci-dessus). Quoi u ilàe àsoit,à esàdeu àt pes de formules impliquant la concorde, 
l u io àouàl atte tio  ne sont attestéesà u e àlati àetà o àe àg e .àCo s ue e t,àleàpostulatàleàplusà
logique – et le plus probable – à appliquer à la légende est eluià ue,àd e l e,àP.à)azoff avait écarté : 
en se situant dans le domaine des légendes de nature composée, convenir du caractère de 
complément au registre figuré de AΦPO ITH tout en octroyant à la forme ANAIOY laà aleu àd u eà
dénomination théophore auàg itifàd appa te a e se rapportant au propriétaire de la gemme (ce qui 
e lutà ulle e tà ueàlaà« didascalie » relative au personnage féminin ait été adjointe à postériori).  

 

                                                             
1517 Voir CHABOUILLET 1858, pp. 217-218, n° 1581. 
1518 Voir BRUUN 1889, II, pp. 424-425. 
1519 Voir HOEY MIDDLETON 1991, p. 72 :  " … à– sa dàsig edàʹPa aiosʹ. … ". 
1520 Voir RE, XVIII/2, pp. 417-418, et E i lopediaàdell a teàa ti aà lassi aàeào ie tale, Istituto della Enciclopedia 
italiana, Roma, 1963, V, p. 925 : "Nome di un satiro che cerca di usare violenza ad una ninfa o ad Afrodite su una 
gemma. Κ is izio eàsullaàge aà C.I.G.,à .à à … à[s]e o diàalt iàP.à àilà o eàdell a tista". 
1521 VOLLKOMMER 2001, II, p. 181.  
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§3. Dans les trois exemples de pierre gravée mentionnés ci-a a t,à l i te p tatio à à do e à au à
inscriptions est moins celle du nom des commanditaires des gemmes ou des artisans qui les ont 
confectionnés que des possesseurs à postériori, eu ga dà àl aspe tàpeuàsoig à elatifà àl i isio àdeà
l ajoutà pig aphi ueà « à la va-vite »à ueà au aità tol à au u eà desà deu à pa tiesà s ta tà e gag esà
respectivement dans la commande et la création de tels bijoux. 
Si, pour les cas que nous venons de voir, la confusion porte moins sur un critère de calibrage 
chronologique (gravure post-a ti ue à ueà su à l i te p tatio  à appli ue à à l i s iptio à o à duà
propriétaire ou du graveur, formule), la mention KYINTI  de la gemme de Würzburg – et par extension 
celle du Thorvaldsen Museum – est davantage à mettre en relation avec des légendes certifiées ou 
suspectées d t eàdesàajoutsàta difsàdeàlaà‘e aissa e.àPou às e à o ai e,àilàsuffitàdeà o e i àdeàlaà
pe ti e eàdeàl e e pleàfourni par la cornaline à la muse lyrophore du pseudo-Onesas (ONHCACΝ|ΝE •), 
copie du XVIIIème siècle de la pâte de verre hellénistique du IIIème s. av. J.-C. (voir n° 252 ci-dessus) [Pl. 
31, figg. 207-208], signée du véritable Onesas (ONHCACΝ |Ν Є OIЄI) :à d u eà pa tà laà tailleà desà lett esà
di e geàdeà a i eà i e s e tàp opo tio elleà à u à o àdeàp op i tai e,à ais,à d aut eàpa t,à o à
retrouve également ce particularisme spatial consistant à disposer la pseudo-signature de manière 
verticale dans le dos du personnage représenté en pied (type A1/A2). Au vu de ces deux exemples de 
fausses signatures rinascimentali, il paraît judicieux de suspecter la mention IMON (voir ci-dessus), 
da sàleàdosàd O phaleà àlaà léonté etàdeàt aite e tàg aphi ueàsi ilai eà t peàá ,àd t eàtout autant 
u eàfausseàsig atu eàou,à àtoutàleà oi s,àu eài s iptio àta di e,à l auteu eàesti a tàlaà o positio à
iconographique comme typique du classicisme de la cour impériale au Ier s. apr. J.-C. La seconde partie 
de cette inscription composite, I D (type H), renfo eàl i p essio àd e se leàd u àajoutà ode e : il 
s agità aise la le e tà desà i itiales de son possesseur aux XVI-XVIIIèmes siècles d o à l utilisation 
d u eàg aphieàlati eàetà o àplusàg e ueàpou àsoulig e à etteàall gea e .àй à o lusio ,àl i s iption 
KYINTI  a de forte probabilité de se révéler être une signature rinascimentale ou néo-classique, à 
l i sta àdeàKY•INTI .àйtàl usageàd u àsig eàs pa atif,àta tà àfo tio àa iati eàda sàleà asàdeàlaà e tio à
du pseudo-graveur Onesas (ONHCACΝ|ΝE •) que purement « parasite »àpou àl aigue-marine Ludovisi 
(KY•INTI ,à appa aîtà soità o eàu à i di eàd u àajoutàpost ieu à à laà o fe tio àdeà laà ge e,à soità
comme une caractéristique visible certifiant du caractère de copie des XVI-XVIIIèmes siècles d u ào igi alà
antique ayant servi comme modèle. On retrouve cette même caractéristique sur une pâte de verre 
translucide rinascimentale ou néo-classique, de couleur verte, issue de la collection Paoletti : elle est 
o eàd u à usteàdeàPlaute,àjoi tàau s oleàd u à as ue de théâtre, à un bâton recourbé (canne ?) 
et à la « didascalie » M•A•PL•AVTVS, Ma(ccius) Plautus (type B2A2) pénétrée de deux points 
« parasites ». 

 
2.3.4.6. I di eàd u àajoutàta dif  
§1. En clair, sià l i te po tuatio à està pasà u eà a a t isti ue,à ià u à élément nécessaire (voire 
suffisa t àd u àajoutàta dif (voir n° 37 ci-dessus : •Q•Ν|Ν•SCIPIO•Ν|Ν•IMP•), elle participe toutefois de ce 
phénomène. Néanmoins, co e a tà l i te p tatio à desà i s iptio sà su à lesà pierres gravées, il est 
important de distinguer les gemmes qui sont clairement soit des copies tardives de pierres antiques, 
soit des faux, soit des pierres sur lesquellesàl i s iptio àaà t àajout eà àl po ueà ode e : 

481. AGW I, pp. 165-166, n° 543, pl. 93 = ZWIERLEIN-DIEHL 2007, p. 494, fig. 946, pl. 218 [Pl. 80, fig. 
550a]. WALTERS 1926, pp. 200-201, n° 1892, pl. XXIV = ZWIERLEIN-DIEHL 2007, p. 416, fig. 477, 
pl. 104 [Pl. 80, fig. 550b] : dans le premier cas, on peut citer une cornaline, conservée au 
Kunsthistorisches Museum deà Vie e,à p se ta tà u à po t aità d рe uleà a e à laà clava et 
signée de Gnaios t peàB .àO ,à etteàge eàd e elle teàfa tu eà e àestàpasà oi sàu eà
copie du XVIIIème siècle d u à o igi alà en aigue-marine des collections du British Museum 
(moulage), ornée deàlaàsig atu eàdeàl authe ti ueàg a eu àe t eà àetà àa .àΘ.-C.  

482. ZWIERLEIN-DIEHL 1986, p. 310, n° 944, pl. 165 [Pl. 80, fig. 551] : un exemple de faux typique du 
XVIIIème siècle peut être donné par une intaille en verre du Martin-von-Wagner-Museum de 
l U iversité de Würzburg. Cette dernière est ornée du portrait de Philipp von Stosch, 
spécialiste et collectionneur de gemmes antiques (1691-1757), et a été réalisée, vers 1730, 
pa àl a tisa -graveur de Livourne Gerolamo Rosi à la manière des portraits républicains. Ce 
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de ie àaà eàpouss àleà a oti ageàjus u àappose àsa signature su àl œu e, PO IO  (type 
B2). Cette tradition, comme nous le verrons ci-dessous, est très en vogue entre le XVIIème et 
le XVIIIème siècle (voir nos 494-495 ; 497 ci-dessous). 

483. ZWIERLEIN-DIEHL 1986, pp. 200-201, n° 532 ; 535, pl. 95 [Pl. 81, figg. 552-553] = ZWIERLEIN-DIEHL 
2007, p. 123 ; 419, figg. 489-490, pl. 106 : eà uiàestàpa à o t eàplusài t essa tàpou àl tudeà
des inscriptions sur les pierres gravées antiques authentiques est le lien apparent, mais 
quelquefois erroné, entre un portrait et sa « didascalie ». Ainsi, sur une pâte de verre opaque 
conservée au Martin-von-Wagner-Museum de Würzburg, le buste d u à pat i ie à o ai , 
vraisemblablement Caius Iulius Caesar, est-il joint à l i s iptio àM•T:C (sic)1522 (type A2) pour 
Marcus Tullius Cicero – grâce à quoi S. Reinach a cru reconnaître le portrait du sénateur1523. 
Il est conséquemment évident que la légende en tria nomina a été ajoutée tardivement par 
un graveur ayant cru reconnaître les traits du célèbre orateur romain. La comparaison avec 
le vrai portrait de ce dernier sur deux autres intailles en verre translucide (dont une portant 
la signature pseudo-antique du graveur Dioscouridès [Pl. 92, fig. 631]1524 et assimilée 
jus u auàXIXème siècle comme étant un buste de Mécène – voir Appendice 1)1525, ainsi que sur 
une cornaline de la collection Arundel conservée au Museum of Fine Arts de Boston [Pl. 92, 
fig. 632]1526, o fi eà l e eu à d app iatio à duà lapi ide.à Κ adjo tio à à post io ià deà laà
dénomination peut être circonscrite,àd ap sàl auteu e, dans la première moitié du XVIIIème 
siècle : pour tendre à cette conclusion, elle se base sur la graphie en bouterolle des 
terminaisons des hastes. 

 
§2. Les signes séparatifs jouent, à côté du facteur purement endogène de la relation évidente ou non 
e t eàleà egist eàfigu àetàl i s iptio à uiàs à appo te, un rôle particulier pour le cas des légendes 
tardives ou modernes. Les exemples les plus évidents sont bien entendu les portraits au sein desquels 
E. Zwierlein-Diehl distingue deux groupes principaux de "falschen Signaturen"1527 s i t g a tà à laà
tradition des ajouts épigraphiques sur les copies du XVIIème si leà:àtoutàd a o d les inscriptions qui, 
o eà taitàd j àleà asàauàXVIème siècle, définissent les noms des personnes portraiturées ; ensuite, 

rarement au XVIIème siècle mais de manière plus répandue au XVIIIème siècle, les légendes qui se 
rapportent à des signatures de (pseudo-)graveurs. Toutefois, les inscriptions des XVIème et XVIIème 
si les,à deà pa à laà tailleà elati e e tà g a deà deà leu sà a a t es,à o tà pasà à dessei à d i ite à lesà
inscriptions antiques.à Quoià u ilà e à soit,à le classement des légendes entre les deux groupes 
précédemment cités est parfois aléatoire :  

484. ZWIERLEIN-DIEHL 1986, pp. 285-286, n° 863, pl. 150 [Pl. 81, fig. 559] = ZWIERLEIN-DIEHL 2007, pp. 
299-300 ; 493, fig. 941, pl. 217. REINACH 1895, p. 106, n° II/44, pl. 101 [Pl. 81, fig. 560]. HENIG 

                                                             
1522 Pour la problématique du double point [:], voir n° 489 ci-dessous. 
1523 Voir REINACH 1895, p. 106, n° II/45, pl. 101 : "16 X 13. Cornaline. Cicéron. Inscription : M.T.C. (Raspe, n° 
10923)". 
1524 Voir ZWIERLEIN-DIEHL 1986, pp. 282-283, n° 859, pl. 149. 
1525 Pa àa alogieàau àdi e sesà opiesà ‘o e,àWü z u gà ota e t àd u eàa th steàduàCa i etàdesàM daillesà à
Paris, publiée par J.J. Winckelmann et P.-J. Mariette et publiée par S. Reinach (voir REINACH 1895, p. 106, n° II/49, 
pl. 102 ; 164-165, n° 27, pl. 134), signées tantôt par Dioscouridès, tantôt par Solôn,àetà uiàe o eà àl po ueàdeà
J.J. Bernoulli (BERNOULLI 1882, pp. 237-241) était considérée comme un portrait de Mécène d ap sàl h poth seà
duàDu àd O l a s,à ge tàde France – voir KAGAN, NEVEROV 2000, p. 113, n° cat. 104/11). Une des copies de cette 
dernière, appartenant au trésor de la Via Alessandrina, est ainsi commentée par L.P.B. Stefanelli (STEFANELLI 1990, 
p. 61, n° 36) : "È una delle numerose repliche di età moderna, eseguite a partire dalla fine del XVI secolo, di una 
piet aàa ti a,àope aàdell i iso eà“olo à … .àIlàpe so aggioà … à àstatoà ite uto,àdapp i aàpe àu aàe ataàlettu aà
dell is izio e,à “olo eà eà poià Me e ateà du a teà ilà XIXà se olo.à Èà fo seà daà ide tificare con Cicerone". C està á.à
нu t ä gle à ui,àleàp e ie ,àa aitàa a àl h poth seà ueàleà usteàsig àDios ou id sàf tà eluiàdeàCi o .àVoir 
FURTWÄNGLER 1888-1889, III, pp. 297-301 (Dioscouridès) ; 307 (Solon).  
1526 Voir VOLLENWEIDER 1972-1974, I, pp. 41-42, pl. 64/1-3 ; II, pp. 97-100 = BOARDMAN, SCARISBRICK, WAGNER, 
ZWIERLEIN-DIEHL 2009, p. 113, n° 209. 
1527 Voir ZWIERLEIN-DIEHL 2005, pp. 326-327. 



315 
 

1975, p. 72, n° 323, pl. 20 : dans le premier groupe, on peut placer des « didascalies » entières 
ou abrégées :à e tio o sàtoutàd a o dàleàjeu eà ph eàtoisa tàu àglai eàsu àu eài tailleàe à
verre du Martin-von-Wagner-Museum de Würzburg, lequel est joint à la mention CAE/KAS 
(type D2), vraisemblablement pour Caecas,àl u àdesà o pag o sàd É e,àa t eàdeàlaàgens 
Caecilia selon Festus (De la signification des mots, XXI/XLIV, 23-24)1528. Cette interprétation 
est plausible malgré la substitution du kappa initial par un « C », qui adjoint une difficulté 
supplémentaireà à laà ele tu eàp o a leàdeà l i s iptio àselo à l auteu e1529 ;à estàd ailleu sà
cette orthographe singulière qui avait induit les prédécesseurs de E. Zwierlein-Diehl (dont Ph. 
von Stosch dans ses Gemmae antiquae caelatae,à pl.à à à o e i à u ilà s agissait d u eà
signature de graveur ou du nom du propriétaire (Saekas). Dans le même groupe, on peut 
également citer une cornaline du Cabinet des Médailles représentant un portrait de Marcus 
Porcius Cato, dit Caton le Censeur, joint à la « didascalie » abrégée CAT / CEN (type A1), Cat(o) 
cen(sor)1530 selon S. Reinach, gemme que P.M.A. Chabouillet lui-même avait relégué dans la 
section des pierres modernes1531, ce que G.M.A. Richter confirme dans son ouvrage sur les 
Engraved Gems of the Romans (section des "problematical and modern gems")1532. Toutefois, 
si ce portrait est néo- lassi ue,àlaà estitutio àdeàl i s iptio àpar S. Reinach paraît erronée 
(inversion du sens de lecture)1533 et surtout incomplète :àe àeffet,àauta tàsu à l o igi alàe à
cornaline de Paris, publié notamment par G.M.A. Richter [Pl. 82, fig. 561], que sur deux 
copies en verre des collections Lewis (Cambridge) et Paoletti (Rome),àl appellatio à o pos eà
est a o pag eàdeàsig esàs pa atifs,àsoitàa iatifsàetà àfo tio àd i te po tuatio à CAT•Ν
/ CEN sur les deux copies néo-classiques)1534, soit plus vraisemblablement à fonction 
ornementale de délimitation (voir point 2.3.4.3. ci-dessus ,à a àsu àl o igi alàe à o ali eàseà
distinguent des signes typographiques que les copies en verre ont rabotés (•CAT•Ν/Ν•CEN•). Or 
cetteà ulti eà a a t isti ueà g aphi ue,à o eà està d ailleu sà leà asà pou à leà a eà duà
Cabinet des Médailles orné de la légende •CALIGVLA• (voir n° 192 ci-dessus) [Pl. 23, fig. 153], 
està aise la le e tà leà sig eà d u à ajoutà ta difà deà l i s iptio ,à oi eà duà a a t eà
rinascimentale ou néo- lassi ueàdeàl e se leàdeàlaà o positio .àй àeffet,às ilàestàa à ueà
laà o ali eà àl effigieàdeàCato àleàCe seu àestà elàetà ie àu eàge eà o fectionnée au XIXème 
siècle, M.-L. Vollenweider convient du caractère prétendument antique du camée de Caligula 
(à contre-courant de P.M.A. Chabouillet et E. Babelon qui attribuent à la sardonyx une 
authe ti it à douteuse,à oi eàu eà o fe tio à ode eàd ap ès W.-R. Megow1535 – seul J.J. 
Be oullià l esti e authentique1536) tout en concédant que certains aspects stylistiques et 
épigraphiques sont déroutants (les qualifiant de "bizarreries"), notamment "la calligraphie 
deàl itu eàduàsu o à« Caligula » et les figurines des trois sœu s", admettant toutefois que 

                                                             
1528 Voir LINDSAY 1997, p. 38. 
1529 Voir ZWIERLEIN-DIEHL 2007, p. 299 : "Für die Beischrift CAEKAS gibt es nur eine Erklärungsmöglichkeit : Caecas 
… à“ta ate àde àCae ilie à … àDieàGe eàliefe teàso itàei eàga zàselte eàDa stellu g,à o eiàdieà“ h ei eiseà

des Namens mit C und K offenbar eine zusätzliche Herausforderung an die gelehrten Deuter sein sollte". Voir 
également ZWIERLEIN-DIEHL 2005, p. 326. 
1530 Voir MILLER 1998, p. xxv : "CEN. censor". 
1531 Voir CHABOUILLET 1858, p. 330, n° 2403 : "IMITATION DE L ANTIQUE. 2403. CATON le censeur. Buste de profil. On lit: 
CAT. CEN. CORNALINE". 
1532 Voir RICHTER 1971, p. 162, n° 762, ill. 762. 
1533 й à o pa a tà laàg a u eàdeàlaà o ali eàda sàl ou ageàdeà“.à‘ei a hàauà oulageàduà atalogueàdeàG.M.á.à
Richter, on constate que, ceteris paribus (type A1, agencement spatial sur la bordure), la particule CAT court de 
haut en bas (et non de bas en haut), et inversément pour CEN.àDeàplus,àlaàtailleàdesàlett esàdiff eàd u à asà à
l aut e. 
1534 Voir HENIG ,àp.à ,à °à ,àpl.à à l auteu à àlitàCAT•Ν/ΝCEN•), et STEFANELLI 2007, p. 216, n° 106, pl. « Tomo 
III, cassetto 2 », ill. 106 (CAT•Ν/ΝCEN). 
1535 Voir CHABOUILLET 1858, p. 37, n° 218, BABELON 1897, pp. 141-142, n° 267, pl. XXVII, et MEGOW 1987, p.188, n° 
A 66, « Datierung ». 
1536 Voir BERNOULLI 1886, pp. 310-311, n° e. 
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"laàg a u eàe t e e tàd li ateàduàpo t aità àlaàsu fa eàaplatieàs i s it,à alg àsaàpe teàdeà
vigueur, dans la tradition de la glyptique augustéenne" (en particulier u à usteàd ápollo à
lauré au Museo Archeologico de Florence, issu de la collection Medici [Pl. M, fig. 91]1537, dont 
le traitement plastique est similaire, mais que L. Tondo estime pourtant être un portrait 
d áugusteà e o ta tàauàXVIème siècle).  
 

§3. Dans le cas du camée de Caligula,à est bien davantage la ponctuation décorative qui est sujette à 
caution (élément que M.-L. Vollenweider ne relève pas) : en effet, cette particularité du point 
préliminaire se retrouve, au-delà de toute considération calligraphique (voir n° 37 ci-dessus : •Q•Ν |Ν
•SCIPIO•Ν|Ν•IMP•) ouàd i te o e io àspatialeàe t eàlaàl ge deàetàleà egist eàfigu à t peà essifàIà– voir 
n° 153 ci-dessus et point 2.3.4.2., §2 : •Q•C•E [Pl. 17, fig. 110]), exclusivement sur les copies 
rinascimentali et néo-classiques deàpie esàa ti uesàouàda sàl o eàdesàajoutsà pig aphi uesà ode esà
sur des bijoux gréco-romains (en atteste notamment les différentes configurations de l ex-gemmis de 
Laurent II de Médicis, •LAVΝ|Ν•R•Ν|ΝMED•, ajout du nom du collectionneur, au XVème siècle, sur les gemmes 
antiques et moyenâgeuses u ilàa aità u iesà– voir n° 496 ci-dessous). En ce qui concerne •CALIGVLA•, 
cette « tradition » des points décoratifs, insérés dans des légendes contrefaites typiques des XVIIème-
XVIIIème siècles1538, porte sur deux aspects :à p e i e e tà su à l i utilit à s ta i ueà a ifesteà desà
sig esà t pog aphi uesà uià o tàau u eà fo tio àa iati eàouàd i te po tuatio àda sà leà asàdeà
termes entiers) ; et, deuxièmement, sur le recours à une ponctuation décorative préliminaire et 
terminale : 

485. BOARDMAN 1968b, p. 49 ; 103, n° 85, ill. 85 [Pl. 82, fig. 563]. : dans la première acception, on 
peutà ite àdeu àe e plesàd i s iptio àp se ta tàdesàte esàe tie sàadjoints à des points 
« parasites » à dessein ornemental :à toutà d a o d un grenat du XVIIIème siècle issu de la 
collection Ionides et figurant un portrait "in the Roman manner, wrongly identified as Mark 
Antony by the inscription" (M• / ANTONIVS• – type A2B2C) ; ensuite, source indirecte, une 
aquarelle de E.F. Burney1539, datant deàl e t eàfi àduàXVIIIème siècle (1794, Gaius Cilnius 
Maecenas Roman Patron of Art – voir Appendice 1) et mettant en scène le buste du pseudo-
Mécène [Pl. 82, fig. 564],àdi e te e tài spi àduàpo t aità po e,àœu eàdeàDios ou id s,à
sur une améthyste du Cabinet des Médailles, publié par “.à‘ei a hàd ap sàlesàillust atio sà
de J.J. Winckelmann (collection Stosch) et P.-J. Mariette  [Pl. 82, figg. 565-566]1540 – la pierre 
étant elle- e,à d ap sà á.à нu t ä gle 1541 o t eà l a isà deàP.M.A. Chabouillet)1542, une 
œu eàduàXVIème ou du XVIIème si le,à opieàd u eàauthe ti ueàpie eàg a eàa ti ueàdispa ueà
signée IOCKOYPI OY t peàá àd ap sà J.J. Winckelmann,àá àd ap sàP.J. Mariette)1543. Il 
existe plusieurs moulages1544 et copies de cette intaille, dont certaines signéesàpa àl a tisa à
Solon, dont un exemplaire en verre se trouve au sein de la collection Paoletti [Pl. 82, fig. 

                                                             
1537 Voir VOLLENWEIDER 1966, p. 69, n. 27 ; 118, pl. 76, fig. 1, TONDO, VANNI 1990, p. 47, n° 222 ; p. 140, ill. 222, et 
GIULIANO 1989, p. 228, n° 152, ill. 152 (pl. coul.). 
1538 Voir ZWIERLEIN-DIEHL 2005, pp. 326-327. 
1539 Voir http://www.allposters.fr/-sp/Gaius-Cilnius-Maecenas-Roman-Patron-of-Art-Affiches_i1861543_.htm : 
don de C. Pregla (Zürich). Voir également CROWN 1982, p. 47: " … àdesig sà … àa eàt a ea leàtoàtheàFa ese Ceiling, 
toàMo fau o sà á ti uit àe pli u e ,àa dàsi ila àsou es,àthatàis,àtoàp i tsàafte àtheà ostà e o edà o ksàofàa tà
from antiquity to the eighteenth century". 
1540 Voir REINACH 1895, p. 106, n° II/49, pl. 102 (Mariette) ; 164-165, n° 27, pl. 134 (Stosch) : "15 X 20. Améthyste. 
PRÉTENDU MÉCÈNE (autrefois dit SOLON). … ". 
1541 Voir FURTWÄNGLER 1888-1889, III, p. 297. 
1542 CHABOUILLET 1858, p. 269, n° 2077: "MECENE. Buste de profil; il est représenté à un âge assez avancé et presque 
e ti e e tà hau e.àDe i eàlaàt te,ào àlit:à IOCKOζPI Oζà ou ageàdeàDios o ide .àAMETHYSTE. H. 20 mill. L. 15 
mill. … àun des plus beaux fleurons de la collection de France". 
1543 A. Furtwängler concède que "dieser moderne Charakter von Schrift und Bild nur etwa Folge der Überarbeitung 
eines antiken Steines sei, [ist] unmöglich; die Arbeit ist völlig einheitlicher Art. Kein Steinschneider des 17. 
Jahrhunderts war im Stande eine Arbeit des Dioskurides genau zu kopieren". 
1544 Voir CADES 1836, cl. 38, IV, pl. C/307. 

http://www.allposters.fr/-sp/Gaius-Cilnius-Maecenas-Roman-Patron-of-Art-Affiches_i1861543_.htm


317 
 

567]1545 :àl auteu àduà atalogueà o ai ,àΚ.P.àBi olià“tefa elliàs a o deà àesti e ,à àl i sta àdeà
á.àнu t ä gle ,à u ilàs agità aise la le e tàd u  portrait de Cicéron1546. Κ œu eàde E.F. 
Burney,à àl i sta àduàg e atàIo ides,àpo teàu eà« didascalie » entière, certes en deux parties 
(type A2C), MAECE-NAS•, à la fin de laquelle une ponctuation décorative terminale inutile clôt 
l ajoutà pig aphi ueàet,àpa ta t,às i s eàda sàlaà« tradition » des points « parasites » typique 
de son époque. Toutefois, il està essai eàdeà o de à ueàl usageàd u àpoi tà« final »à està
une caractéristique moderne que dans le cas de termes entiers, sans que le signe 
typographique ait une fonction abréviative ou de délimitation spatialeà d u eà l ge deà
périphérique (voir points 2.3.4.2-3 ci-dessus). 

486. BOARDMAN, SCARISBRICK, WAGNER, ZWIERLEIN-DIEHL 2009, p. 103, n° 175 [Pl. M, fig. 90]. REINACH 
1895, p. 106, n° II/40, pl. 101 = ZWIERLEIN-DIEHL 1986, pp. 71-72, nos 64A-B, pl. 15 [Pl. 82, fig. 
568] = ZWIERLEIN-DIEHL 2007, pp. 72-73 ; 377, fig. 263, pl. 65. STEFANELLI 2007, p. 48, n° 250, pl. 
« Tomo I, cassetto 4 », ill. 250 [Pl. 82, fig. 569]. KAGAN, NEVEROV 2000, p. 65, n° cat. 14/2 [Pl. 
O, fig. 107] : pa à o t e,àlaà o i aiso àd u eàponctuation préliminaire et terminale telle 
u o àla constate sur la « didascalie » du camée de Caligula Χ•CALIGVLA•) est, elle, beaucoup 

plus caractéristique des XVIIème-XVIIIème siècles. En témoignent notamment quatre gemmes : 
toutà d a o dàune pâte de verre (dont il existe deux copies distinctes, nos 64A et 64B) du 
Martin-von-Wagner-Museum deàl U i e sit àdeàWü z u g,àd i e d u ào igi alàantique en 
cornaline du Cabinet des Médailles, présente le portrait du monarque séleucide Démétrios II 
Nicator de Syrie,à oiff àd u às alpàdeàtau eau, et joint à l i s iptio àlisi leàdeà asàe àhautà
(type A1) •SCIPI•AF• (P.J. Mariette y avait lu, sur la même bordure mais de haut en bas – type 
A1 toujours – P•SCIP•AF• .à “ià l o igi alà e à o ali eà està data leà duà IIème s. av. J.-C. (aux 
alentours de 146/145–140/139 av. J.-C. selon E. Zwierlein-Diehl1547 ,àl i s iptio , de par sa 
nature même de « didascalie » erronée identifiant le buste comme étant celui de Scipion 
l áf i ai ,àestàu  ajout tardif (ce que J.J. Winckelmann avait déjà présumé1548, S. Reinach allant 
même jus u à doute à duà a a t eà a ti ueà deà laà pie eà g a eà p op e e tà dite1549). Ce 
de ie às i t g eàdans la tradition des compositions idéalisées sur les reliefs en bronze des 
XVème-XVIème siècles dont e tai esà œu esà o tà puà di e te e tà i spi e  le lapicide pour 
transposer sa « fausse-didascalie » sur la cornaline (et, par extension, les copies en pâte de 
verre). Comme modèle iconographique direct, on peut potentiellement citer une plaquette 
de la collection Samuel H. Kress pou à le uelà l a tisa àdeà laà‘e aissa eàaà olo tai e e tà
accolé la mention SCIP AF (type A1) [Pl. 101, fig. 697]1550 : elle està i is eàd un buste de 
Minerve rep oduisa tà eluiàdeàl áth aàParthenos d ap sàPhidiasà(motif de la plaquette lui-
même opi à àpa ti àd u e pierre gravée – la reconstitution plastique de la bordure fracturée 
en atteste –, un camée selon E.R.D. Maclagan1551, bien que les seuls parallèles à ma 

                                                             
1545 STEFANELLI 2007, p. 139, n° 280, pl. « Tomo II, cassetto 4 », ill. 280 : la signature de Dioscouridès adopte la 
o figu atio àdeàlaàg a u eàdeàΘ.Θ.àWi kel a à “tos h ,à est-à-di eàt peàá ,à aisàl auteu à à e o aîtàplut tàleà
po t aitàdeà‹i ulleà d ap sàl i e tai eàdeàB.àetàP.àPaoletti . 
1546 Voir STEFANELLI 1990, p. 61, n° 36 : "È una delle numerose repliche di età moderna, eseguite a partire dalla fine 
delàXVIàse olo,àdiàu aàpiet aàa ti a,àope aàdell i iso eà“olo à … .àIlàpe so aggioà … à àstatoà ite uto,àdapp i aà
pe àu aà e ataà lettu aà dell is izio e,à “olo eà eàpoiàMe e ateàdu ante il XIX secolo. È forse da identificare con 
Cicerone". Voir également FURTWÄNGLER 1888-1889, III, pp. 297-301 (portrait de Cicéron par Dioscouridès) ; 309 
(portrait de Cicéron par Solon). 
1547 Voir ZWIERLEIN-DIEHL 2007, p. 73. 
1548 Voir ZWIERLEIN-DIEHL 1986, p. 72. 
1549 Voir REINACH 1895, p. 90. 
1550 Voir POPE-HENNESSY 1965, pp. 76-77, n° 262, fig. 54. 
1551 Voir MACLAGAN 1924, p. 14, n° inv. 704-1865, « SCIPIO AFRICANUS », note : "Probably imitated from a cameo 
of Minerva based on the type of the Parthenos figure" ; aisàl auteu à eàsp ifieàpasà uelleàpou aità t eà etteà
pierre gravée antique ayant servi de modèle. Sur une plaquette similaire, mais sans inscription, appartenant à la 
olle tio àdesà o zesà italie sàdeà laà‘e aissa eàetàdeàl po ueà a o ue des Königliche Museen zu Berlin, F. 
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connaissance, outre divers moulages de T. Cades1552, soient plutôt le jaspe rouge signé 
Aspasios [Pl. 101, fig. 698]1553, une agate rubanée du Paul J. Getty Museum de Malibu (Ier-
IIème s. apr. J.-C.)1554 et un grenat – probablement moderne – provenant des archives Beazley 
à Oxford1555). Conséquemment, il se leà u ilàfaille trouver dans ce relief, t peàd ornement 
prisé à la Renaissance et confectionné « d ap sàl a ti ue » ("after the antique"), le prototype 
à partir duquel l auteu àdeàlaà« didascalie » erronée sur l i tailleàduàCa i etàdesàM daillesà
(donc Würzburg), le prenant grosso modo comme parallèle tant iconographique que 
physionomique (Démétrios II versus Athéna Parthenos), a assimilé le buste à léontè de la 
gemme à celui de “ ipio àl áf i ai à(voir également n° 491 ci-dessous :à asàd á istote). Dans 
le cas des trois gemmes, le rendu épigraphique pa àleàt u he e tàdeàl adjo tio àd l e tsà
d i te po tuatio  ne laisse en tout cas pas le moindre doute sur la teneur post-antique de 
la légende. Ensuite, on peut citer une autre pâte de verre, rinascimentale, et issue de la 
collection Paoletti : transparente et de couleur verte, elle met en scène Hermès ιά ο ος 
(« Messager ») avec chlamyde, pétase et caducée, flanqué dans le registre périphérique 
sup ieu àdeàl i s iptio à•M•A•Ν/Ν•G•F• (type B3C), révélant un usage une nouvelle fois abusif 
deàl i te po tuatio  i di eàd u àajoutàta difàet,ài i,à o fi atio àlaà o fe tio à ode eàdeà
l e se le . La légende reprend vraisemblablement le nom abrégé du propriétaire moderne 
(avec indice de filiation F pour filius) ou une « didascalie » abrégée ui,à àl i sta àdeàMEP (voir 
n° 94 ci-dessus), commencerait par M pour Mercurius. Troisièmement, dans la plus pure 
tradition rinascimentale, une intaille en cornaline de la collection Arundel (publié par J. 
Boardman dans son ouvrage sur les gemmes Marlborough) représente le buste de trois-
quarts fa eàd u àho eà a uà as u ,àdeàt peà« Pyrrhus » ou « Hannibal » [" Pyrrhus  or 
Hannibal  type"], derrière la crête de son bouclier. Or, dans les registres latéraux (type A1C), 
une inscription semble identifier le personnage portraituré, mais idéalisé, comme étant un 
certain Marcus Regulus Attilius (ou plutôt Marcus Attilius Regulus selon la règle de primauté 
duàge tili eàsu àleàsu o àda sàl o o asti ueàlati e , général romain de la Première guerre 
punique : •M•RE•Ν /Ν • TI•. Si, à nouveau, la ponctuation excessive participe de la tradition 
épigraphique rinascimentale sur les pierres g a es,àl i te e sio àduànomen et du cognomen 

                                                             
Goldschmidt, en 1922 (reprenant W. von Bode, 1904), décrit le buste comme un portrait de Scipion assimilé à 
Mars. Voir GOLDSCHMIDT 2011, pp. 11-12, n° 70, pl. 21. 
1552 Voir CADES 1836, cl. 5, I, pl. H/9-10 ; 6, I, H/22 (http://www.beazley.ox.ac.uk, gem database, « head of 
Athena »), et BOARDMAN, WAGNER 2003, p. 45, n° 288, pl. 44. 
1553 Voir VOLLENWEIDER 1966, pp. 31- 32, n. 30 ; 99, pl. 22, figg. 3-4, et ZWIERLEIN-DIEHL 2007,  p. 112 ; 408-409, fig. 
436, pl. 96 (troisième quart du Ier s. av. J.-C.). On peut citer maints camées sur lesquels est représenté le buste 
d áth a/Mi e eà ota e tàBABELON 1897, pp. 14-21, nos 17-25 ; 27-30, pls. III-IV, TONDO, VANNI 1990, p. 35, 
n° 2 ; 41-42, nos 117-120 ; 54, ill. 2 ; 86, ill. 119-120 [pl. coul.] ; 123, ill. 117-118, RICHTER 1971, p. 36, n° 111, ill. 
111, AGW III, p. 214, n° 2461, pl. 150 et HENIG 1990, pp. 71-76, nos 129-134 ; 136-137, pls. XXIV-XXV [pl. coul.]), 
aisàau u à allieàauà as ueà àt ipleà i ie àleàpo tàd u eàd ape ieàsu àu eà pauleà leàt peàsta da dà ta tà o stitu à

duà as ueàatti ueà à i ie àsi pleàetàdeàl gideà ui ass eà àgorgoneion). Le LIMC ne recense, sur les gemmes, que 
deu à o u e esà auà t peà deà l áth aàParthenos (hormis le jaspe rouge signé Aspasios conservé au Museo 
Nazionale Romano – Palazzo Massimo alle Terme de Rome, également une sardoine fracturée du Ier s. av. J.-C. 
provenant de la Staatliche Münzsammlung de Munich – AGD I, 3, p. 15, n° 2181, pl. 189), mais aucun camée. Voir 
LIMC II, « Athena/Minerva », 1, p. 1076, nos 12-13 ; II, p. 786. Deux exemples de camées peuvent être cités, qui 
malheureusement ne présentent pas de buste à gorgoneion :à l u àauàBritish Museum (voir WALTERS 1926, pp. 
323- ,à °à ,àpl.àXXXIII ,àl aut eà àBe li à oi àFURTWÄNGLER 1896, p. 349, n° 11181, pl. 67). On peut toutefois 
p ise à ueàleàt peàdeàl áth aà àt ipleà i ie àappa aîtàsu àdeu àa eau àe ào àd po ueà lassi ueà ilieuàduà
Vème s. av. J.-C. ,à l u àauà o àd Anaxilês (voir n° 69 ci-dessus [Pl. 7, fig. 43] ,àl aut eài is àd u à usteàdeàt ois-
quarts face (Athéna selon G.M.A. Richter, plutôt une reine Amazone selon J. Boardman) [Pl. R, fig. 123]. Voir 
RICHTER 1968, p. 90, n° 287, ill. 287 (Anaxilês) ; 95, n° 313, ill. 313 (buste) = BOARDMAN 1970, p. 217, fig. 3 (pl. 
coul.) ; 228 (buste) ; 297, n° 688, ill. 688 (Anaxilês) ; 300, n° 762, ill. 762 (buste). 
1554 Voir SPIER 1992, p. 108, n° 271. 
1555 Voir BOARDMAN, WAGNER 2003, p. 45, n° 288, pl. 44. 

http://www.beazley.ox.ac.uk/


319 
 

s a eà gale e tà da sà laà t aditio à litt ai eà deà laà ‘e aissa eà italie e1556 comme en 
témoigne la mention "Marco Regulo Attilio" que fait Machiavel du général romain dans son 
Discours sur la première décade de Tite-Live (II, 18, 29)1557. Cette altératio àdeàl appellatio à
découle d u eà odeà s ta i ueà rinascimentale dont témoigne également la parution 
o te po ai eàdesàœu esàdeàVal eàMa i eà Faits et dits mémorables), notamment par 
Oli ie oàd á zig a o et alii (1518)1558, et dans lesquelles les auteurs ont adjoint au chapitre 
14 du Livre I, chapitre 1 (p. VII), un titre explicatif intitulé "De Marco Regulo Attilio", alors 
que dans le développement du texte original latin qui suit, les tria nomina sont correctement 
disposés ("14. Sed in his, quae ad custodiam religionis attinent, nescio an omnes M. Attilius 
Regulus praecesserit ;à … "). Enfin, ultime exemple deà l a usà d i te po tuatio à pa à pu à
esthétisme, une cornaline de la collection de Michel-Ange de La Chausse (puis collection 
d O l a s à etta tàe às eàu àt io phateu à àlaà udit àhéroïque conduisant un char tiré 
par des éléphants et en exergue de laquelle (type H) apparaît la signature •G•F• (sic). Bien que 
l i tailleàsoitàdat eàpa àlesàauteu s,àO.àΠe e o àetàJ. Kagan, aux alentours du Ier s. apr. J.-C., il 
semble peu probable que la légende confirme ce calibrage chronologique tant il paraît 
évident que la configuration épigraphique est typiquement rinascimentale. Κ usageà desà
points parasites, tant pour marquer le caractère abrégé des termes que pour délimiter 
spatiale e tàl e se leàdeàlaàl ge deà oi à °à à i-dessus ,à estàgu eàplausi le sur une 
pierre prétendument du Ier s. apr. J.-C.,à àl i e seàdu recours à la lettre G : estàen effet un 
siècle auparavant, durant le dernier siècle de la République, que les signatures en duo nomina 
a aie t u e lusi e e tà e ou sà àlaàfo eàC comme en attestent deux cornalines brunes 

du Ier s. av. J.-C.,à l u eàp o e a tàd á uil eàetà figu a tàu à gou e ailà [Pl. O, fig. 106]1559, 
l aut eà issueà desà Staatliche Museen zu Berlin mettant en scène un taureau [Pl. 94, fig. 
649]1560, et pour lesquelles une inscription identique et voisine de •G•F• apparaît : C•F. Dans 
leà asà deà l i tailleà d O l a s,à ilà s agità d u à pu à ph o eà d intégration par les artisans 
modernes de la tradition épigraphique antique. Cette dernière est toutefois restituée comme 
auà t a e sà d u à p is eà d fo a tà o stitu , d u eà pa t,à pa à u à go tà deà l esth ti ueà
da a tageàpa o sti ueàet,àd aut eàpa t,àpar une certaine méconnaissance, chez les érudits 
deàlaà‘e aissa eàetàdeàl po ueà a o ue,àdesà a o sàt pog aphi uesàdeàl pig aphieàdesà
Anciens ; ce ueà at ialiseàl adjonction erronée d u eài te po tuatio àauta tàa iati eà
ueàd o ati e,àsig eàd u àajoutàta difàouàd u eà o fe tio àpost-antique deàl e se leàdeà

l i taille.àMais uoià u ilàe àsoit,àl appellatio à•G•F• se rapporte aux initiales du propriétaire, 
uelà u ilà soità età deà uel ueà po ueà u il fût, à l i sta à desà l ge desà a ti uesà ui,à da sà

pareille configuration, reprenaient les duo nomina du possesseur, vraisemblablement par le 
t u he e tàd u ài di eàdeàfiliatio . 

 
§ .à‹outefois,àda sàl a tàrinascimentale et néo-classique visant à usiter, avec un certain manque de 
discernement (pour ne pas dire avec trop de prodigalité), de divers signes typographiques 
d i te ponctuation, une logique particulière peut se faire jour dans quelques cas particuliers pour 
lesquels le recours à des points – finaux, abréviatifs ou de délimitation – répond à un besoin accru de 
lisibilité de la légende, surtout si cette dernière revêt un nature composée quant à sa teneur (voir point 
1.3. ci-dessus, §3). Ainsi en est-ilàd u eàsa do àdeàlaà olle tio àPie eàC ozatà e glo eà àlaà olle tio à
duàDu àd O l a s ,àœu eàdeàlaàfi àdu XVIIème, voire du début du XVIIIème siècle, dont la gravure en 
intaille présente un buste du général carthaginois Hannibal [Pl. O, fig. 108]1561 ; ce dernier est identifié 
grâce à une inscription transversale rétrograde de type C (voir point 1.4.2. ci-dessus) dont la partie 

                                                             
1556 Voir SCOLARI 1989, p. 88. 
1557 Rédigé entre 1513 et 1519. 
1558 D áRZINIANO 1518. 
1559 SENA CHIESA 1966, p. 406, n° 1448, pl. LXXIII. 
1560 FURTWÄNGLER 1896, p. 100, n° 1979, pl. 19 = PANOFKA 1851, p. 403, n° 20, pl. I/20. 
1561 KAGAN, NEVEROV 2000, p. 112, n° cat. 102/9. 
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initiale, derrière la nuque, est abrégée par « suspension » – HANI• pour Han(n)i(bal), le second N ayant 
été omis par gain de place et équilibre de la composition1562 plutôt que par contraction (voir point 
2.2.2. ci-dessus, §1) –  et le reste, devant le buste, par contraction – KRTH• pour K(a)rth(aginensis) (voir 
point 2.2.5. ci-dessus, §1). Bien que dénotant apparemment une certaine méconnaissance de la 
tradition épigraphique antique en glyptique uià i poseà u auà sei à d u eà eà i s iption on ait 
recours soit à la « suspension », soit à la contraction – voir n° 274 ci-dessus : I|Є|SΝ/ΝX|R|S versus IH/C | 

XP –, mais pas aux deux techniques simultanément), ce traitement hétérogène dans le mode 
d a iatio à deà l i s iptio à està pasà u à a gu e tà suffisa tà pou à i pli ue à d e l eà ueà laà
technique de gravure de la légende est post-antique : en effet, un exemple semblable, certes marginal, 
est attesté déjà au IIème s. apr. J.-C.  sur un nicolo du Corpus Christi College d O fo dà– voir n° 275 ci-
dessus : BON / EVT pour Bon(us) Ev(en)tus.  
Κ aspe tài t essa tàdeàlaàge eàC ozatàestàl adjo tio ,àsousàlaà o positio ài o og aphi ue,àd u eà
t oisi eàpa tieàd i s iptio à t og adeàsousàlaàfo eàd u eàlett eà« D » délimitée par deux signes 
séparatifs (•D• .àI i,àl ajoutà olo tai eàdeà esàpoi tsàpa asitesà su toutàle signe initial) a pour but, non 
pasàd atteste àouàdeà o fi e à ueàleàt aite e tàd e se leàdeàlaàge eàdateàdeàl po ueà a o ue,à
mais de singulariser cette partie •D• du resteàdeàl i s iptio  etàd assu e àu à uili eàdeàlaà o positio à
générale par souci calligraphique i à a a t esàdeàpa tàetàd aut eàduà uste,àe àpa faiteàs t ie,à
adjoints à l i itialeà« décorée » de deux points assu a tàl ho izo talit àetàleàpa all lis eà àl e e gueàpa à
appo tà àl a eàdeàle tu eàg al). Au-delà de la simple recherche de perfection esthétique, il aurait 
t à i utile,à sià l e se leà deà laà l ge deà o stituaità u à toutà – Han(n)i(bal) K(a)rth(aginensis) d(ux) 

comme le proposait en 1786 la des iptio à deà l i tailleà da sà leà atalogueà duàCa i età d O l a sà –, 
d ajoute àu àpoi tài t odu tifàa a tà •D• qui se serait avéré inutile et a confronto du signe abréviatif 
concluant le qualificatif KRTH• (prise comme un ensemble homogène (type CB2G inédit !), la légende se 
serait présentée ainsi à la transcription : HANI•KRTH••D• !). Co s ue e t,à l utilisatio à d u eà
interponctuation décorative, à toute fin esthétique, a pour dessein principal de séparer, de singulariser 
l i itialeàD du reste deàl i s iptio àet,àpa ta t,àd op e àu eàdisti tio àe t eàlaà atu eàdeà« didascalie » 
de HANI•Ν /Ν KRTH• (complémentaire au buste) et la fonction véritable de la partie •D•, à savoir de 
déterminer le nom du graveur, Johann Christoph Dorsch, maître de Nuremberg à l au e du XVIIIème 
siècle1563. En définitive, nous avons ici affaire à une inscription « composite » – HANI•Ν/ΝKRTH• de type 
C, •D• de type B2 – auta tà u àu eàl ge deàdeà atu eà o pos eà « didascalie » et signature du graveur 
– voir point 1.3. ci-dessus). 
 
§5. La distinction entre inscription antique ou ajout tardif (voire carrément copie moderne) est plus 
al atoi eà lo s ueà l usageà prétendument d o atifà deà l i te po tuatio à seà leà à u eà fo tio à
typographique manifeste, telle que le recours à des signes abréviatifs (voir point 2.3.4.2. ci-dessus). 
Dans des cas pareils, la mise en parallèle (ou en opposition) des critères épigraphiques et 
iconographiques est pertinente : 

487. FURTWÄNGLER 1900, II, p. 225, n° 7, pl. XLVII = AGW I, p. 120, n° 347, pl. 60 = ZWIERLEIN-DIEHL 
2007, p. 400, n° 405, pl. 90 [Pl. 29, fig. 197]. AGW II, p. 133, n° 1117, pl. 87 [Pl. 88, fig. 602]. 
VOLLENWEIDER 1972-1974, I, p. 67, pl. 113/5-6 ; II, p. 164 = CADES 1836, cl. 37, IV, pl. C/235 [Pl. 
88, fig. 603] : en atteste un groupe de portraits républicains, datant entre le milieu du IIème s. 
av. J.-C. à la seconde moitié du Ier s. av. J.-C., et qui avait déjà été singularisés par A. 
Furtwängler1564,à aisà ueàl o àpeutàs i de àe àdeu àg oupes. Toutàd a o dàlesàpo t aitsàsa sà
esse la eàau u eàl u àa e àl aut eàetàadjoi tsàà une appellation potentiellement antique 

                                                             
1562 Κ i s iptio à t a s e saleà ta tà o pos e,à e à o pta tà lesà sig esà t pog aphi uesà a iatifs,à deà i à
a a t esàdeàpa tàetàd aut eàduà uste. 

1563 Voir KLESSE 1999. 
1564 Voir FURTWÄNGLER 1900, II, p. 225, n° 1 [STRATO] ; 3 [N•CLAV] ; 5 [CN V͡AT STAB] ; 7 [C•AVFI] (voir n° 487 ci-
dessus) ; 9 [M•M͡ARCI] ; 10 [SCAEVA] (voir ibid.) ; 11 [L•S•C•], pl. XLVII ; III, p. 299. 
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de type B2A2, A2 ou B2, comme C•AVFI, C. Aufidius1565 (voir n° 248 ci-dessus) ou SCAEVA 
(cognomen masculin1566, flanquant un portrait que A. Furtwängler et E. Zwierlein-Diehl 
avaient, de manière erronée, estimés t eà eluiàd u eàfe e 1567 ; dans ce premier groupe, 
on peut respectivement citer une sardonyx et une cornaline blonde du Kunsthistorisches 
Museum de Vienne portant les dénominations M• / M͡ARCI (voir n° 211 ci-dessus), CN V͡AT / 

STAB (voir n° 459 ci-dessus) ou STRATO (voir n° 187 ci-dessus). Ensuite les portraits dont le 
traitement plastique et la contemporanéité (sur les originaux du moins) sont identiques – et 
représentant la même personne – mais dont les légendes sont variables. Dans ce second 
groupe, il est davantage aisé de supputer un ajout tardif de certaines inscriptions : ainsi en 
est-il du portrait de patricien romain – sans doute Sextus Pompée – sur la sardoine issue du 
trésor de la Via Alessandrina etàe i hiàdeàl i s iptio à« composite » Q / Q | EPI-CRATES (tria 
nomina du possesseur ou duo nomina en initiales adjoint à une « didascalie » – voir n° 165 
ci-dessus [Pl. E, fig. 34]) que M.-L. Vollenweider a mis en lien avec deux répliques modernes 
en pâte de verre (gemmae vitrae) présentant un buste similaire1568. Sur la premi eàd e t eà
elles, le personnage portraituré est assimilé au poète Lucrèce (Titus Lucretius Carus) au 
travers de la « didascalie » L/VCR (type B2C – voir n° 475 ci-dessus [Pl. 78, fig. 535]) ; selon 
M.-L. Vollenweider1569,à etàajoutàd ouleà oi sàd u eàréattribution ta di eàdeàl ide tit àduà
usteà ueàd u eàide tifi atio àe o eàdeà eàde ie àsu àl o igi al.à“ur la seconde, par contre, 

la légende L•S• / C• (voire L.S. / C. avec ponctuation basse – voir n° 452 ci-dessus et 488 ci-
dessous), qui se rapporte vraisemblablement à Lucius Sergius Catilina (homme politique 
romain de la première moitié du Ier s. av. J.-C.) sous la forme de tria nomina à l i sta àdeà
M•T:C en lien avec Jules César – voir n° 483 ci-dessus), est clairement un ajout tardif1570 : 
l ide tifi atio à e o eà duà egist eà figu à està soulig eà pa à u eà i te po tuatio à tant 
abréviative que décorative, à nouveau dans la tradition des ajouts épigraphiques 
rinascimentali et néo-classiques. D ailleu s,à etteàp teàdeà e eàappa aîtàda sàlaà ollection 
Paoletti :àl auteu à et a s itàpa àΚ.P.B.à“tefa elli à à estitueàl i s iptio àpa à"Lucio Sulpicio 
Console". 

488. STEFANELLI 2007, p. 215, n° 89, pl. « Tomo III, cassetto 2 », ill. 89 [Pl. 89, fig. 607]. AGDS II, 
Berlin, p. 158, n° 416, pl. 73 [Pl. 89, figg. 608a-b] : comme signifié ci-dessus (L.S. / C.), la 
ponctuation basse est un élément significatif qui, notamment sur les portraits, tend à faire 
pe se à ueàl i s iptio à e tàlaà atu eàd u àajoutàauta tàe o à ueàta dif.àй àattestent deux 
autres bustes : le premier sur une gemma vitrea de la collection Paoletti, le second – en 
particulier – sur une sardoine républicaine conservée aux musées de Berlin (Antike 
Abteilung .à Da sà leà p e ie à as,à laà opieà d u à po t aità raisemblablement antique a été 
assimilée à une confection rinascimentale, au tra e sàdeà l adjo tio àQ.F.M., au buste de 
Quintus Fabius Maximus (consul à la fin du IIIème s. av. J.-C.). Cette tradition des didascalie 
rinascimentali à ponctuation basse prend tout son sens dans le cas de la seconde intaille 
servant à illustrer mon propos : celle de Berlin. йlleà estào eàduàpo t aitàd u àa teu àdeà
th t eà ouàd u àpo te ,à o eào àpeutàleà o je tu e àdeàpa àleàfaità ueàleà usteàestàfla u à
de deux symboles, un masque de silène et une massue (attributs, selon A. Furtwängler1571, 

                                                             
1565 Voir SOLIN, SALOMIES 1994, p. 27 : il y a dix-sept occurrences de gentilice commençant par Aufi- (dont 
Aufidenus, Aufilius, Aufius). 
1566 Voir OPEL IV, p. 54, « Scaeva », et surtout ILLRP, II, p. 306, n° 1116a : L(egio) XII, | Scaeva ǁ pr(imus) p(ilus). 
1567 Comparer le portrait – et surtout la coiffure – avec la cornaline de la collection Dressel présentant un buste 
d ápollo àouàd au igeà oi à °à 28 ci-dessus [Pl. 12, fig. 76]). 
1568 Voir VOLLENWEIDER 1972-1974, I, pp. 66-67, pl. 113/1-6 ; II, p. 164. 
1569 Voir ibid., p. 164 : "[Die Initialen der Gemme] LUCR, [sind] somit Teil des Namens des Dichters Lucretius Caro 
als fragliche Beigaben des Identifizierung zu betrachten". 
1570 Voir ibidem : "[D]ieà I itiale à [de à Ge eà desà Κ.à “e giusà Catili a]à si dà ohlà alsà ode eà )utate à … à zuà
betrachten". 
1571 Voir FURTWÄNGLER 1900, II, p. 226, n° 20, pl. XLVII : "Als Beizeichen Keule und sileneske Maske, wohl auf 
Tragödie und Satyrspiel bezüglich ;à … ". 
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duà pe toi eà o i ueàauta tà ueàt agi ueàdeàl a tisteà– voir également n° 480 ci-dessus : 
usteà deà Plaute .à O ,à su à leà oulageà u e à aà faità ‹.à Cades au XVIIème siècle, les attributs 

théâtraux ont été remplacés par les initiales L.C.C. :à á.à нu t ä gle à esti eà ueà està
vraisemblablement T. Cades lui- eà uiàaà odifi à àdessei àleà oulageàdeàl i tailleà d ità
o eàu eàsa do àpa àsuiteàd u eàe t apolatio àdeà eàde ie àsu àl ide tit àp su eàduà

portrait1572, à savoir Lucius Cornelius Cinna ("L. Claudio Canina Console" selon le catalogue de 
la collection Paoletti où une copie de cette gemme apparaît1573). Hormis en lien avec les cas 
cités ci-dessus, la ponctuation basse est relativement courante sur les « didascalies » de 
portraits datant de la Renaissance ou du Néo-Classicisme1574. 

489. AGW I, pp. 122-123, n° 355, pl. 61 [Pl. 89, fig. 610] ; III, pp. 273-274, nos 2616-2617, pl. 198 
[Pl. 89, fig. 612] = FURTWÄNGLER 1900, II, p. 226, n° 17, pl. XLVII ; III, p. 299. BOARDMAN, 
SCARISBRICK, WAGNER, ZWIERLEIN-DIEHL 2009, p. 118, n° 224 [Pl. 89, fig. 613] : en sus de la 
problématique des « points bas »,à o à peutà gale e tà s atta de à su à u eà o u e eà
typographique davantage marginale, celle du double point. Déjà sur un anneau en bronze 
publié par F. Henkel, cette particularité apparaissait (voir n° 280 ci-dessus : D:M | CVLTOR | 

EIVS [Pl. 89, fig. 609]), de même que sur la pâte de verre de Würzburg du pseudo-Cicéron 
(voir n° 483 ci-dessus : M•T:C). Mais il convient toutefois de relativiser la transcription de 
l i te po tuatio  de ces légendes : à la lumière des deux exemples qui vont suivre, il peut 
s agi àtoutàauta tàd u àajoutàta difà ueàd u eàte h i ueàdeàg a u eàsp ifi ueà su toutàe à eà
qui concerne la bague métallique – voir point 2.3.4.1. ci-dessus, §3), voire d u eài pe fe tio à
du moulage. Sur une sardoine du Kunsthistorisches Museum de Vienne, datée de la décennie 
40-30 av. J.-C.,àleàpo t aitàd u àjeu eàho e,àde facture artistique proche de celle du graveur 
contemporain Agathangelos [Pl. 89, fig. 611]1575, est joint à la « didascalie » abrégée IЄP:, 
vraisemblablement pour Ἱέ ( ), à savoir Hiéron II de Syracuse d ap sàй.à) ie lei -Diehl), 
i s iteà àlaà a i eàd u eàpseudo-signature de par la taille des lettres (voir point 2.3.4.5. ci-
dessus, §2). Toutefois, autant le caractère abrégé (voir ibidem et n° 252 ci-dessus : ONHCAC 

| E • [Pl. 31, fig. 207]) que la forme des lettres (" … à ege àde àfehle de à‘u dpe lpu kteàa à
den Hastenenden, die in dieser Zeit bei Inschrifte à sol he à Qualitätà ü li hà si d,à … "1576)  
incitent à penser que cette légende est un ajout tardif (voir n° 498 ci-dessous). De plus, 
l e pla e e tàdeàl i s iptio àt ahitàl h poth seàd u eàsignature authentique : elle se situe 
de a tà leà isageàetà o à pasà sousà leà usteà o eà estàd ailleu sà leà asàpou à laàmarque 
AΓAΘANΓЄ OY sur la cornaline de Berlin – type B2) ou derrière la nuque, comme il était 
d usage su àlesàpo t aitsàdeàl po ue augustéenne1577, àl e eptio  du camée de Diodôtos 
(signature IO OTOY (type A2) [Pl. 90, fig. 619]1578. Quant au signe abréviatif sous la forme 
du double point [:],às ilà e fo eàlaàfo teàp so ptio à ueàIЄP: soit un ajout rinascimentale 
ou néo- lassi ueà sulta tàd u eàe t apolatio àe o eàsu àl ide tit àduàpo t ait,àilàse leà
que, du fait du caractère « hésitant » voire décentré du signe typographique – il ne se place 
pasàe a te e tàda sàl alig e e tàduà esteàdeàlaàl ge deà–, un des points de ce dernier ne 
o stitueàe àd fi iti eà u u eà i pe fe tio àduà oulageà à l i sta àdeà laàgemma vitrea de 

Würzburg portant les initiales M•T:C) ; auquel cas, le signe abréviatif consisterait simplement 
                                                             
1572 Voir ibid., III, p. 426. 
1573 Voir STEFANELLI 2007, p. 215, n° 80, pl. « Tomo III, cassetto 2 », ill. 80. 
1574 Voir ibid., pp. 213-214, n° 60, pl. « Tomo III, cassetto 1 », ill. 60 [L.Q.CINCIN.] ;  215, n° 85, pl. « Tomo III, 
cassetto 2 », ill. 85 [T.Q.FLA.] ; 218, n° 127, pl. « Tomo III, cassetto 3 », ill. 127 [L.C.PISON.]. 
1575 Voir AGDS II, pp. 158-159, n° 418, pl. 74. 
1576 Voir AGW I, p. 123, n° 355, note. 
1577 Voir ZAZOFF 1983, pl. 92, fig. 5 ; 93, fig. 4 ; 94, fig. 6 ; 95, fig. 1, 3, 6, et VOLLENWEIDER 1966, pl. 15, fig. 3 ; 22, fig. 
4 ; 42, figg. 1-2 ; 43, figg. 1-2 ; 45, fig. 1. Les signatures devant le portrait sont toujours de type GA, GAB2 ou AI1. 
Voir ibid., pl. 16, fig. 4 ; 17, fig.1 ; 18, fig. 1. 
1578 BABELON 1899, pp. 60-61, n° 163, pl. X = FURTWÄNGLER 1900, II, p. 266, n° 6, pl. LIX ; III, p. 314 ; 358 = 
VOLLENWEIDER 1966, p. 28, n. 23 ; 98, pl. 18, fig. 5 (milieu du Ier s. av. J.-C.) = RICHTER 1971, pp. 141-142, n° 663, ill. 
663. 
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en une marque unique [•]. Nous y reviendrons (voir n° 498 ci-dessous). Mais telà està
toutefoisàpasàleà asàd u eàsardoine de Vienne, publiée par E. Zwierlein-Diehl (dont le moulage 
fut publié par A. Furtwängler) et su àla uelleàleà usteàd u àt i u ,àa e à ui asseàetàsagum, est 
joint en périphérie à une inscription que les deux auteurs restituent par C : M : C : VII : (type 
A1C). “ià á.à нu t ä gle à eà pa aîtà pasà doute à duà a a t eà a ti ueà deà l e se leà deà laà
o positio ,à laà di e sio à pig aphi ueà deà l i tailleà s i s it,à elle,à da sà laà t aditio à

rinascimentale et néo-classique des ajouts de « didascalies » car elle répond à deux critères 
révélateurs :àleà a a t eàe o àdeàl i s iptio à ua tà àl identification du portrait incisé ainsi 
que la technique de gravure de la légende pour le moins suspecte – autant au niveau de la 
dispe sio à spatialeàdeà etteàde i eà e àp iph ieàduà egist eà figu à u e à lie à a e àdesà
sig esàt pog aphi uesàd i te po tuatio à eà ele a tài iàpasàd u eài pe fe tio àduà oulage.à
La « didascalie »àai sià ueàl ide tit àp sumée du buste peuvent être restituées grâce à la 
mise en parallèle de l i taille du Kunsthistorisches Museum de Vienne avec deux cornalines. 
La première, rinascimentale, de la collection Marlborough, est ornée du prétendu buste de 
Caius Marius et de la légende COS / VII (type A1C) – dont il existe par ailleurs une copie en 
pâte de verre du troisième quart du Ier s. av. J.-C. au Martin-von-Wagner-Museum de 
Würzburg [Pl. 90, fig. 615]1579, avec ajout de la légende partiellement lisible […]Ν/ΝVII dans la 
première moitié du XVIIIème siècle selon E. Zwierlein-Diehl). La seconde cornaline, provenant 
du Kunsthistorisches Museum de Vienne, elle-aussi, et datant du début du XVIIIème siècle, 
présente un buste similaire dans le traitement physionomique, mais est jointe à une mention, 
certes analogue, mais maladroitement incisée à postériori : CON / VII (type B4C) [Pl. 93, fig. 
645] ; le rendu de la légende – grossier, malhabile et peu clair – est davantage à mettre en 
relation avec un tracé préparatoire dans le processus de gravure deàl inscription [Pl. 94, fig. 
646]1580. Siàl ide tifi atio àduàpe so ageàdeàp ofil paraît probable par analogie à un grenat 
du Cabinet des Médailles à Paris avec le portrait présumé de Caius Marius ou de Sylla [Pl. 90, 
fig. 614]1581, les quatre légendes rinascimentali ou néo-classiques (les deux exemplaires de 
Vienne, ceux de Würzburg et Oxford) trahissent un consensus sur ce point et soulignent 
u e àl a se eàdeàpo t aitsàa ti uesà e tifi sàduà o sul1582, les érudits de la Renaissance et 

du XVIIIème siècle se sont attachés à restituer ses traits, tels que ces derniers se les 
imaginaient, d ap sà di e sà po t aits d ho esà politi uesà duà d utà duà Ier s. av. J.-C. sur 
pierres gravées (tradition italique de la gravure) : fin et "la ou àpa àl ge" su àl i tailleàde la 
collection Marlborough et la seconde cornaline de Vienne ornée de CON / VII (et, par 
extension, sur celles de Paris et de Würzburg) ; massif et " o u e talà … , à la vitalité 
herculéenne" d u à Ma -Antoine [Pl. 90, fig. 616]1583 sur la sardoine de Vienne. Il est 
cependant évident que ce traitement anatomique singulier et marginal (en comparaison des 
quatre autres gemmes adoptant un rendu davantage émacié du visage de C. Marius) trahit, 
comme le souligne E. Zwierlein-Diehl, "eine heute evidente napoleonische Charakter des 
Kopfes". On retrouve ce même antagonisme physionomique sur la statuaire antique 
représentant Caius Marius : en atteste la différence de traitement entre le buste républicain 
de la glyptothèque de Munich, imposant et vigoureux [Pl. 90, fig. 617] – et déjà connu à la 

                                                             
1579 ZWIERLEIN-DIEHL 1986, pp. 201-202, n° 536, pl. 95. 
1580 Voir HENIG 2009, pp. 142-143, fig. 4 : intaille en onyx présentant une dextrarum iunctio e tou eà d u eà
ou o eà d oli esà sau ages ; produit non-fi i,à laà o fe tio à aà t à stopp eà auà ou sà d u à p o essusà isa tà à

adjoindre au registre figuré le nom ALBA (type JB3 – voir n° 157 ci-dessus – voire type JB1 siào à o sid eà u auà
o àf i i ,àál a,àde aità o espo d e,àsousàleàs ole,àleà o àdeàl pou àouàduàfia ,à ta tàdo à u ilà àaà

également des traces préparatoires). 
1581 Voir VOLLENWEIDER 1972-1974, I, pp. 17-18, pl. 19/1-4 ; II, pp. 27-29 (décrit comme une hyacinthe) = 
VOLLENWEIDER, AVISSEAU-BROUSTET 2003, p. 24, n° 13, pl. 38. 
1582 Voir ibid., p. 24 : "[Κ]eàpo t aitàdeà … àC.àMa iusà ousà esteài o u.àEtàpou ta tàu àg a dà o eàde portraits 
etàd i agesàdeà eluià uiàfutàseptàfoisà o sul,àg alà i to ieu ,à hefàdeàpa tiàetà uiài spi aitàlaàte eu ,àaàdûàe iste ". 
1583 Voir ibid., p. 34, n° 29, pl. 44, et VOLLENWEIDER 1972-1974, I, p. 79, pl. 136/1 ; II, pp. 185-187. 
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Renaissance notamment au travers de gravures1584 –, et les copies tardives et modernes (en 
particulier un buste exposé au Palazzo Doria-Pamphilj à Rome et daté de la première moitié 
du XVIIIème siècle), avec un rendu du visage davantage émacié [Pl. 90, fig. 618]1585. Il est 
o s ue e tàfo tàpossi leà ueàl a tisa -graveur, ayant adjoi tà àl i tailleàdeàVie eàu eà

légende erronée (C : M : C : VII :), ait cru reconnaître dans les lignes robustes du portrait 
celles de la sculpture de Munich. Car cette dernière « didascalie » ainsi que celles d O fo d 
et de la seconde cornaline de Vienne, elles (et nonobstant celle de Würzburg), restituent la 
titulature de l Arpinate1586 : si COS / VII, respectivement CON / VII, fait référence au septième 
consulat du personnage portraituré ("Septimum Consul" d ap sà J.J. Winckelmann1587), la 
pie eàdeàVie eàuseàd u eà l ge deàplusà o pl teà uià d fi ità o e tà Caius Marius 
comme consul pour la septième fois, C(aius) M(arius) c(onsul) VII. Cette formule abrégée est 
pig aphi ue e tà à ett eàe àlie àa e à elleàd u eàaut eàge eà pu li ai eàdeàVie e,à

une cornaline bombée, portant la mention L•Q•CΝ|ΝCOS•II (voir n° 36 ci-dessus) [Pl. 4, fig. 24]. 
Toutefois, dans le cas qui nous occupe ici, outre le caractère manifeste de « didascalie » 
sulta tà d u à ajoutà post-antique e fo à pa à l a iatio à peuà usuelleà et abâtardie de 

consul pa àl i itiale C ou CON au lieu de COS uiàt ahitàl a ateu is eàd u àlapi ideàpeuà e s à
da sà lesà a o sà deà l pigraphie latine), ce sont bien les signes séparatifs qui suscitent 
l i te ogatio .àPoi tà àp op e e tàpa le àdeà o ti ge eàte h i ueài puta leàauàsuppo tà à
graver ou d i pe fe tio àduà oulage : la série de trois points doubles de la « didascalie » C : 
M : C : VII estàpasàleàf uitàduàhasa dà o eà taitàleà asàpou àlaà e tio àM•T:C dont les 
deux signes séparatifs différents induisaient un relatif scepticisme de par leur hétérogénéité 
a ifesteà età i o p he si leà deà p i eà a o dà d fautà deà l e p ei te . Ici, cette 

interponctuation particulière a été insérée à dessein, sans doute autant pour témoigner du 
a a t eà ode eàdeàl i s iptio à ueàpou à a ifeste àdesài flue esàdeàlaà‘e aissa eàet 

du Néo-Classicisme sur la syntaxe et la typographie des abréviations latines usuelles.   
 
§6. й à fait,à e à guiseà d ape çu,à l usageà desà sig esà deà po tuatio à d o atifs,à a iatifsà età – par 
extension – i di ua tàleà a a t eàta difàdeàl i s iptio àouàdeàl e se leàdeàlaà o positio à opieà
rinascimentale ou néo-classiqueà d u à portrait antique) peut être réparti en quatre catégories 
iconographiques : (1) les portraits joints à leur didascalie, que cette dernière soit abrégée ou entière ; 
(2) la même combinaison,à aisào eàd u eàl ge deàe o e ; (3) lesàsig atu esàd a tisa s-graveurs de 
la Renaissance ou postérieurs ; et enfin (4) les cosidette pseudo-signatures (exemple rare sur une 
améthyste du British Museum [Pl. A, fig. 6]). 
 

(1) Certaines particularités épigraphiques sont symptomatiques du caractère ode eà d u eà
inscription (au-del àduàst leàdeàg a u eàduà egist eàfigu à uiàl a o pag e . 
490. STEFANELLI 2007, pp. 211-212, nos 26, 28 et 41, pl. « Tomo III, cassetto 1 », ill. 26, 28 et 41. 

CADES 1839, Centuria VI, p. 110, n° 61. CADES 1836, cl. 34, IV, pl. B/30 ; Impronte gemmarie 
Museo Nott, 5, n° 275 [Pl. 91, figg. 624-626]. DELBRÜCK 1933, pp. 165-166, pl. 75/5 = SPIER 
2007, p. 172, n° X14, pl. 129 [Pl. 91, fig. 627] = STEFANELLI 2007, p. 228, n° 309, pl. « Tomo III, 
cassetto 6 », ill. 309 (copie en verre) : pour les termes entiers, avec une taille de caractère 
u ilà estàpasàpossi leàde confondre avec une signature de graveur (voir n° 480 ci-dessus [Pl. 

80, figg. 546-547]), la « didascalie » peut épouser une forme incurvée parallèle à la bordure 

                                                             
1584 Voir WÜNSCHE 1982, p. 8, fig. 3 : gravure du XVIIème siècle (1642) représentant le buste de la glyptothèque de 
Munich sur son socle en marbre. 
1585 Voir ibid., p. 7-15, figg. 1 et 3-9.  
1586 Caius Marius est né en 157 av. J.-C. à Cereatae,àp sàd Arpinum ;àd o à eàsu o à ui lui est attribué par M.-
L. Vollenweider dans Les Portraits romains du Cabinet des Médailles. 
1587 Voir WINCKELMANN 1760, pp. 436-437, n° 178 : "Pâte de verre. Tête qui ressemble à celle de Caïus Marius dans 
Fulvius Ursinus ;ào à oitàsu à ot eàp teàd u à t  CO.à&àdeàl aut eàleà o eàVII.àsa sàdouteàpou à a ue à u ilàaà
été Septimum Consul". 
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de la surface gravée [Pl. 90, fig. 620] toutàauta tà u adopte àu eà elati eà udesseà e tilig eà
contre-nature sur les légende antiques de type A ou B [Pl. 90, fig. 621] ; et, au niveau du 
essageà u elleà appo te,à seà f e à auta tà à l ide tit à duà portrait (M•A•PL•AVTVS – voir 

ibidem –, T•HOSTILIVS ou T•PRISCVS à u à u à ualifi atifà o eà REGVM EXPVLSOR en 
a geàd u à usteàp su àdeàL. Iunius Brutus1588, fondateur légendaire de la République 

romaine [Pl. 90, fig. 622]. Dans le cas des légendes abrégées sur portrait, au sein desquelles 
les signes séparatifs ont également une fonction abréviative, on remarque une disposition 
spatiale sur les gemmes post-antiques sensiblement identique selon les cas (type A1C ou A2C), 
età uiàs i spi eàdesà o figu atio sà pigraphiques des pierres antiques (voir nos 304 et 459 ci-
dessus : SER | TVL, respectivement CN / V͡AT STAB) à cela près que, sur ces dernières, le 
egist eà figu à faitàoffi eàdeàsig eàs pa atifàsa sà u ilà soità essai eàd àajoute àu àpoi tà

typographique à l e e pleàd u eàsa doi eàduàde ie àsi leàdeàlaà‘ pu li ueàsu àla uelleà
apparaissent les tria nomina Q•ROSCIΝ /Ν SABINI (type A2B2C) [Pl. 91, fig. 623]1589 – voir 
également nos 462-465 ci-dessus). Pour les pierres rinascimentali ou néo-classiques, on peut 
mentionner divers nomina faisant office de « didascalies » sur certains moulages de T. Cades, 
notamment C•Ν /Ν PLIN•Ν (pour Caius Plinius le Jeune – type B2C) et L•C•Ν /Ν CIN• (pour Lucius 
Cornelius Cinna – type A1B3C) ou encore ICICTPA• (type A2I2 – voir point 1.1. ci-dessus, §12) 
ui,àlui,àloi àd adopte àlaà eà o figu atio àspatialeà ueàlesàdeu àe e plesàp de ts,àseà

singularise à nouveau par une certaine rudesse rectiligne caractéristique des types A1/A2 
post-antiques (alliée, comme C•Ν/ΝPLIN•, à une relative petitesse de caractère en comparaison 
des autres « didascalies » – voir n° 492 ci-dessous). Sur un autre moulage de T. Cades, publié 
par J. Spier et L.P.B. Stefanelli (copie en verre), on retrouve le même agencement de 
l i s iptio à ue sur le portrait de Cinna (type A1B3C) : le buste deàl i p at i eàр l e,à eà
de Constantin, est jointe à la « didascalie » FL•Ν/ΝHEL•, Flavia (Iulia) Helena (type A1B3C). Le 
type épigraphique ainsi que la ponctuation est un indice pour une confection tardive de la 
gemme (avis de J. Spier, qui la classe dans la catégorie des "Uncertain gems"), à tout le moins 
deàl i s iptio .à‹outefois, R. Delbrück estime ce portrait antique (daté vers 325-326 apr. J.-
C.) par analogie à certaines frappes en argent appartenant au numéraire impérial 
contemporain (un follis en particulier [Pl. 91, fig. 629]1590) : les similitudes sont frappantes 
notamment au niveau de la coiffure, du diadème perlé et de la légende monétaire pour 
laquelle la titulature incomplète de l i p at i eà FL HELENA / AVGUSTA – sans la mention 
de la gens mais toutefois davantage développée) est la même que sur le moulage de T. Cades. 
Force est cependant de constater que, par analogie à un autre portrait de patricienne 
romaine de la même époque (vers 330 apr. J.-C.àd ap sà‘.àDel ü k  sur une agate rubanée 
du Württembergisches Museum de Stuttgart portant la « didascalie » BAS/ILIA (type A1B3C) 
[Pl. 91, fig. 628]1591, autant le rendu stylistique du visage que la technique de gravure de 
l i s iption à dénomination entière sans interponctuation (certes également de type A1B3C) 
diffèrent. Il faut cependant atténuer quelque peu le caractère catégorique d u eà telleà
conclusion en convenant que la taille et la forme des lettres apparaissant sur le moulage de 
T. Cades sont conformes aux légendes latines du IVème s. apr. J.-C. (notamment les lettres L  
et E, respectivement de BAS/ILIA et P-E-RE – voir n° 474 ci-dessus [Pl. 66, fig. 449]). D o ,à
e o eàaujou d hui,àu àflouà e tai à elati e e tà àl authe ti it àdeàl i tailleào igi aleàdo tà
sont dérivés le moulage de T. Cades ainsi que la copie en verre de la collection Paoletti. 
‹outefois,àl h poth seà– encore valide – qui tend à estimer que la légende est un ajout tardif 
– voire moderne – à la pierre antique, trouve écho sur un autre exemple de pierre gravée 

                                                             
1588 Voir Tite-Live, Histoire romaine, I, 56-60 ; II, 1-7. 
1589 Voir VOLLENWEIDER 1972-1974, I, p. 63, pl. 104/1-3 ; II, pp. 147-148 :àilàs agit,àselo àM.-Κ.àVolle eide ,àd u à
ajoutàpost ieu ,à uoi u a ti ue,à àlaà o fe tio àduà egist eàfigu . 
1590 Voir RIC VII, Antioch, p. 691, n° 82 (follis / 324-330 apr. J.-C.) 
1591 Voir DELBRÜCK 1933, pp. 174- ,àpl.à / à uià estitueàl i s iptio àpa àBasilina,à eàdeàl e pe eu àΘulie à
l ápostat ; or Basilia était également un nom commun au Bas-Empire) = SPIER 2007, p. 20, n° 21, pl. 5. 
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do tàl authe ti it àa aità t à iseàe àdoute dès le XVIIIème siècle :àilàs agitàd u eà ep odu tio à
e à p teà deà e eà d u eà o ali eà pe due,à o se eà auà Martin-von-Wagner-Museum de 
Würzburg, et représentant le portrait du monarque hellénistique Prusias Ier de Bithynie 
(230/227-182 av. J.-C.) [Pl. 95, fig. 655]1592. Déjà P.D. Lippert (en 1762) puis R.E. Raspe et J. 
Tassie à taie tàd a isà ueàleà otifàg a àétait copié directement de deux monnaies de 
la collection Orsini, illustrées dans les Illustrium imagines en 1598 (deuxième édition 
commentée en 1606)1593,à àl effigieàdesàd astesàs a usai sàрi o àIIàetàdeàso àsu esseu à
(et petit-fils) Hiéronymos (entre 270 et 214 av. J.-C.) ; il est vrai que le traitement de Hiéron 
II sur les pierres gravées (voir n° 489 ci-dessus [Pl. 89, fig. 610]) est similaire à la pâte de verre 
de Würzburg (le diadème à bandelettes en moins).à ‹outefois,à l ajoutà post-antique de la 
« didascalie » B•Ν /Ν PY• (type A1C), ασι ὺς à ο σίας , te dà àd o t e à u ilà aà t à
nécessaire, à l po ueà ode eà "Die Inschrift ist nachantik zugefügt"), de mettre fin à la 
pol i ueà e à att i ua tà à eà po t aità l ide tit à duà d asteà hell isti ueà P usiasà Ier de 
Bith ieàpa àa alogieà àd aut esà o aiesài o og aphi ue e tàda a tageà oisi esà[Pl. 95, 
fig. 656]1594 et sur lesquelles une légende similaire apparaissait au revers (ψχΣIΛEΩΣ 
ΠPτYΣIτY). Quant au traitement iconographique et à la technique de gravure du registre 
figuré, si elle peut prêter à confusion et potentiellement se rapporter à un travail de la 
Renaissance ou postérieur, E. Zwierlein-Diehlàesti e,àelle,à u ilàs agità elàetà ie àd u eàœu eà
hellénistique remontant aux IIIème-IIème s. av. J.-C. et non pasàd u àt a ailàdeàlaàp e i eà oiti à
du XVIIIème siècle ("Der Stil stimmt mit Werken der I. Hälfte des 18. Jh. nicht überein"), le rendu 
de la chevelure à boucles tourbillonnantes typiquement hellénistique ne pouvant être copié 
à pa ti à d u à od leà o taire comme le supposaient P.D. Lippert et R.E. Raspe1595. D. 
Pla tzosà eàs à f eàpou ta tàpasàda sàso à e ueilàdesàpie esàg a esàhell isti ues,àseà
contentant de citer une impression de sceau fragmentaire, provenant de Kallipolis, ainsi 
u u àg e atà o se àauàMus eàdeàl Ermitage (n° inv. Ж ,àdont ilà estitueàl ide tit àduà

buste par comparaison avec les t t ad a h esàduàd asteàd ásieàMineure1596.  
Maisàleàd tailài po ta t,à uià alideàl h poth seà ueàlaà« didascalie » B•Ν/Ν PY• soit bel et bien 
un ajout post-antique, estàlaà o figu atio àpa ti uli eàdeà etteài s iptio ,à uiàs appa e teà
à celle des moulages Cades ornés des portraits de Cornelius Cinna et de Flavia Helena [Pl. 91, 
figg. 625 et 627], et dont la spécificité peut être énoncée selon trois critères :àtoutàd a o d la 
configuration spatiale en type A1C lett esàtou esà e sàl e t ieu ,àleàrecours à des termes 
a g sà d un à trois caractères au a i u à et,à o s ue e t,à l utilisatio à deà sig esà
d i te po tuatio à à fo tio à a iati eà sià p is sà su à lesà « didascalies » à partir de la 
Renaissance (respectivement L•C•Ν/ΝCIN• et FL•Ν/ΝHEL•). 
 

Cetteà i e titudeà ua tà à l authe ti it à deà e tai esà ge mes est parfois complexifiée par la 
fa taisieàdesàlapi idesà ode esà uiài te p te tàlaàt aditio àetàl histoi eàa ti ueà àlaàfa eu àdesà
modes et des goûts de leur temps – àl i sta àdeàlaà o ali eàdeàlaà olle tio àá u delàp se ta tàu à
buste idéalisé de Marcus Attilius Regulus joint à la « didascalie » •M•RE•Ν/Ν• TI• (voir n° 486 ci-dessus 
[Pl. M, fig. 90]) : 
491. CADES 1836, cl. 34, IV, pl. B/69 [Pl. 95, fig. 653] ; B/66 = KAGAN, NEVEROV 2000, pp. 112-113, n° 

cat. 101/8 ; 103/10 [Pl. O, fig. 102-103] = STEFANELLI 2007, p. 296, n° 142, pl. « Tomo IV, 
cassetto 2 », ill. 142 : ainsi la figure du philosophe grec Aristote se retrouve-t-elle souvent sur 

                                                             
1592 ZWIERLEIN-DIEHL 1986, p. 71, n° 63, pl. 14 = ZWIERLEIN-DIEHL 2007, p. 72 ; 377, ill. 259, pl. 64. 
1593 Voir GALLE, FABRE 1606, pls. 69-70 : respectivement "HIERON REX" et "HIERONYMUS REX". 
1594 Voir FRANKE, HIRMER 1972, p. 154, pl. 209, nos 764-765, et RICHTER 1965, pp. 274-275, fig. 1922 : tétradrachmes 
(argent). 
1595 Voir ZWIERLEIN-DIEHL 1986, p. 71 : "Der vorgezogene Wirbel konnte nicht von den Münzen kopiert werden und 
keiner der Gemmenschneider des 18. Jh., die diesen Teil antiker Frisuren eher vernachlässigen, konnte dieses 
charakteristische hellenistische Frisurdetailà … àsoàt effsi he àe fi de ". 
1596 Voir PLANTZOS 1999, p. 57 ;  116, n° 93, pl. 16 (tétradrachme : p. xi, pl. 95/7). 
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les gemmes rinascimentali ta tàdo à u a e à“o ate,àilà taità l u àdesàpe seu sàlesàplusà
sà à l po ue de la Renaissance. Mais, selon J. Pope-Hennessy1597, il existait un 

prototype commun pour les artisans-graveurs, sans doute une médaille datant de la fin du 
XVème siècle [Pl. 95, fig. 652], et dont le rendu physionomique a servi de modèle par la suite 
– les représentations du penseur sur les pierres antiques et les sculptures ta tà pasà
attestées avec certitude (il est figuré imberbe sur les gemmes et les reliefs de la fin de la 
République et du Ier s. apr. J.-C. [Pl. 95, fig. 654]1598, confondu quelquefois avec Ménandre1599 
ou, notamment, Jules César sur une améthyste du Metropolitan Museum of Art [Pl. P, fig. 
110])1600.àC estàpou uoi,àauta tàsu àu e sardoine de la collection Charlotte-Elisabeth Palatine 
puisàCa i etàd O l a s  auàMus eàdeàl й itageà à“ai t-Pétersbourg [Pl. O, fig. 109]1601 que 

sur un moulage Cades – sur lequel le buste a été joint à la « didascalie » API T• (type A2) par 
analogie à la médaille originelle qui portait la mention API TO-TE H • (type A1) –  le 
traitement iconographique est le même (homme barbu, de profil, portant un manteau à 
capuchon et un bonnet). Au-del à deà l i age ieà rinascimentale d á istote,à laà fa taisieà deà
e tai sà g a eu sà aà jus u à asso ie à eà de ie à a e à “o ateà ie à u ilsà aie tà pasà t à

contemporains : ainsi, sur une cornaline du XVIème siècle, issue de la collection de feu Pierre 
C ozatà Ca i età d O l a sà pa à laà suite ,à lesà deu à philosophesà so tà ep se t sà e à capita 
opposita, leur identité respective étant soulignée par la didascalie abrégée (ou incomplète) 
ƱKPAT•API TOT (type B2). Ilàs agit,àe àso e,àdeàpie esàg a esà o fe tio esàdeàtouteà

pi eà pa à desà o te po ai sà deà l po ueà o à esà pe so agesà taie tà à laà odeà – la 
« didascalie » ne faisant que rendre plus lisible la représentation stéréotypée des 
personnages illustres. Il en est de même du processus de création de bustes pseudo-antiques 
joints à des légendes explicatives tout autant fa taisistes,à àl e e pleàd u eàse o deài tailleà
deà laà olle tio àC ozat.à Ilà s agitàd u eàaigue-marine confectionnée au XVIIème siècle, sur la 
su fa eà g a eà deà la uelleà aà t à ep se t à leà usteà a uà d u à ‘o ai  à la chevelure 
bouclée. O ,àu eài s iptio àp iph i ueàl ide tifieàe àta tà ueàP. Memmius Domesticus, P 

MEM DOMESTICI (type A1), personnage historique ("P. Memmius Offi ie à deà l E pi e") 
d ap sà le catalogue du Cabinet de Crozat1602 (celui du Ca i età d O l a s se bornant à 
attribuer aux tria nomina laàfo tio àd u eà« didascalie »)1603. Κ h poth seà u ilàs agitàd u à
homme illustre, "fauteàdeàp eu esàsuffisa tes,à estàgu e convaincante" d ap sàΘ.àыaga àetà
O.àΠe e o .à“ ilàestà aià ueàleàsu o àDomesticus estàattest àda sàl o o asti ueàlati eà da sà
la plupart des cas, de par sa racine étymologique,àu eàappellatio àd aff a hi1604), et peut-

                                                             
1597 Voir POPE-HENNESSY 1965, p. 103, n° 373, fig. 325. 
1598 Voir HÖLSCHER 1964, pp 871-872, ill. 2 : relief en marbre de la collection Orsini, publié et illustré par Th. Galle 
dans son recueil, commenté par J. Fabre, Illustrium imagines, ex antiquis marmoribus, nomismatibus et gemmis 
expressae : quae exstant Romae maior pars apud Fulvium Ursinum. Editio altera, aliquot imaginibus, et I. Fabri 
ad singulas commentario, auctior atque illustrior (= GALLE, FABRE 1606), pl. 35. 
1599 Voir ibid., p. 870, n. 5 ; 883-886. 
1600 Voir FURTWÄNGLER 1896, p. 199, nos 5043-5051, pl. 36 ("sog. Aristoteles"), AGDS I, 2, pp. 174-175, nos 1713-
1720, pl. 159, et RICHTER 1956, p. 103, n° 469, pl. LVII ; 15 (pl. coul., 2ème édition, 2006) = VOLLENWEIDER 1972-74, I, 
p. 48, pl. 77/1-2 ; II, pp. 131-132, n. 48 : "Zwar liegen schon seit dem 16. Jahrhundert andere Benennungen dieses 
Bild issesà o à …  ; jene von Aristoteles von K. Kraft erneuert wieder aufgegriffen (Über die Bildnisse des 
á istotelesàu dàdesàPlato ,à“.à à ff. .à … àDieàTheseàK aft sà u deàseh à as hà o àT.àHöls he à )u àBild issàdesà
Aristoteles, AA 1964, S. 869 ff.) als ungültig erklärt". Voir également BOCHERENS 2012, p. 159, fig. 53 : "Giulio 
Cesare (45-44 a.C.)". 
1601 KAGAN, NEVEROV 2000, p. 92, n° cat. 62/12 (milieu du XVIème siècle). 
1602 Voir MARIETTE 1741, p. 13, n° 228 : "P.àMe iusàOffi ie àdeàl E pi e,àa e àlaàl ge deàP. MEM. DOMESTICI ". 
1603 Voir Catalogue des pie esàg a esàduàCa i etàdeàfeuàso àáltesseà“ issi eàMo seig eu àleàDu àd O l a s,à
Premier Prince du Sang (catalogue de vente), Barrois (quai des Augustins, n° 19), Paris, 1786, pp. 30, n° 273 : 
"Tête de P. MEMMIUS DOMESTICUS avec son nom autour, P. MEM. DOMESTICI". 
1604 Voir CIL V, n° 3392 : C. Corneli[u]s C.l. Hanno | I͞III͞II vir sibi et | Casto et Domestico l. | t(estamentum) f(ieri) 
i(ussit). 
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être même en lien avec le gentilice Memmius sur une inscription votive de Vindobona1605, la 
mise en relation de l aigue-marine de facture moderne avec un potentiel personnage 
histo i ueà est pas concluante. Confectionnée e àйu opeàduà o d,àl i tailleàC ozatà està ueà
laà opieà d u à po t aità a ti ueà a o eà ouà o à e o aissa le à ouà u eàœu eà o igi aleà
gravée à la manière des portraits romains et adjointe à une « didascalie » pseudo-antique 
similaire à celles apparaissant sur certains bustes républicains – voir n° 490 ci-dessus : 
Q•ROSCIΝ /Ν SABINI [Pl. 91, fig. 623]). Si besoin était, leà t a à età laà thodeà d i isio à deà
l i s iptio , hésitante, trahissent, elles, une gravure vraisemblablement à postériori (comme 
l estàd ailleurs la mention antique Q•ROSCIΝ/ΝSABINI selon M.-L. Vollenweider),àd u eà ualit à
ueàl o à eàsau aità o pa e àa e àleàt aite e tàduàpo t ait.àйtàl a se eàd i te po tuatio à

abréviative – e t eàl i itialeàduàp o àP et le gentilice MEM, voire après ce dernier (P•MEM•) 
– aàpou àdessei àloua leàd essa e àdeà o f e à àlaàl ge deàun caractère davantage antique 
pa à leà e ou sà à l « espace blanc » (voir n° 459 ci-dessus) sa sà l a usà d i te po tuatio à
caractéristique des époques rinascimentale et néo-classique. Dans tous les cas, les deux 
ge esàt ait es,àl u eà pu li ai eà elleàdeàQ. Roscius Sabinus ,àl aut eà ode eà celle du 
pseudo-P. Memmius Domesticus), partagent la même particularité, à savoir être ornées 
d u eài s iptio ài is eàpost ieu e e tà àla confection du motif iconographique. Mais la 
fonction prétendument sigillai eàduà ijouàa ti ueàaàd à happe à àl a tisa à a o ueà ta tà
donné que les tria nomina auà g itifà d appa te a eà eà so tà pasà i is sà deà a i eà
t og adeàsu àlaàsu fa eàg a e,à àl inverse de la sardoine républicaine ;àl aigue-marine avait 

donc probablement un usage uniquement ornemental.  
En conclusion, elleàs inscrit dans la tradition de la glyptique du XVIème/XVIIème siècle, réalisée 
àpa ti àd u àpo t aitàa ti ueài o u opie àouàœu eàtotale e tào igi aleà àl i sta àdeàlaà

cornaline Crozat figurant Aristote et Socrate) et adjointe à une « didascalie » hypothétique 
lui conférant un cachet antiquisant. 

492. ZWIERLEIN-DIEHL 1986, p. 304, n° 920 ; 305, nos 924-925, pls. 161-162 [Pls. 95-96, figg. 657-
659] : en résulte une catégorie particulière de pierres gravées de facture moderne et, 
pa ta t,àd i s iptio sàpasàtoujou sàe àphaseàa e àlesà a o sà pig aphi uesàpseudo-antiques 
ou avec les portraits auxquels elles sont censées se référer. Ainsi, certaines légendes 
pa aisse tàd e l eàdouteusesàalo sà eà ueàleà egist eàfigu àau uelàellesàs appli ue tà
est contemporain et devrait composer un tout homogène avec elles. Les éléments 
d ide tifi atio àd u eà« didascalie » impropre portent autant sur la configuration spatiale de 
etteàde i eà ueàsu àlaà au aiseàide tifi atio àduà usteà u elleà o pl te.àPa àe e ple, sur 

différentes pâtes de verre des XVIème, XVIIème et XVIIIème siècle, fruit de la fantaisie des artisans 
deàl po ueàa a tà àdessei àd id alise àlesàa teu s de la vie antique remis au goût du jour par 
les modes passagères, on retrouve la rudesse rectiligne alliée à une taille de caractère 
inadaptée (voir point 2.3.4.5. ci-dessus, §2 : KYINTI ) : ce sont deux éléments suffisants, 
combinés dans un second temps par la critique stylistique du registre figuré, pour suspecter 
d e l eàune confection rinascimentale ou néo-classique de la pierre gravée ou, à tout le 
oi s,àu eàadjo tio à àpost io iàdeàl i s iptio .àй àattesteàtoutàd a o dàune première pâte 

de verre conservée au Martin-von-Wagner-Museum deàl U i e sit àdeàWü z u g : elle est 
o eàd u à usteàdeàΘu aàIer de Numidie, identité que confirme une « didascalie » de type A2 
(voire A2I2 du fait du caractère rectiligne vertical – voir point 1.1. ci-dessus, §12), IVBA1606. Or, 

                                                             
1605 Voir CIL III, n° 4502 : D(iis) M(anibus) | M. Vetti͡us M. f. | … à h(ic) s(sepulti) s(unt) | M[uetti]us (?) 
Do|[m]esti[c]us paren|[ti]bus f(aciendum) c(uravit). Κeàge tili eà estitu à pa à l diteu à ta tà pasà attest ,à lesà
restitutions possibles sont nombreuses, dont M(emmi)us,àd auta tàplusà ueàl i s iptio àfutà et ou eàda sàleà
camp romain de Vindobona (ce uiàpou aità alide àl h poth seàd u àoffi ie àdeàl й pi e  ; mais ceci ne constitue 
pasà u à a gu e tà suffisa tà pou à alide à l h poth seà d u à ilitai eà o ai à po ta tà leà o à deà P. Memmius 
Domesticus. 
1606 Une copie en verre de couleur verte se trouve dans la collection Paoletti. Voir STEFANELLI 2007, pp. 152-153, 
n° 500, pl. « Tomo II, cassetto 7 », ill. 500. 
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i i,à estàauta tàleàt aite e tàplasti ueàid alis àduàpo t aità– si on le compare à une autre 
pâte de verre, antique (50-46 av. J.-C.), le représentant [Pl. 95, fig. 657bis]1607 – que la 
o figu atio à pig aphi ueàdeàl i s iptio ,ài is eàdeàfaço à elati e e tàsupe fi ielleàetàe à
a a t esàd u eàtailleà appela tàda a tageàu eàsig atu eàdeàg a eu à u u à o pl e tàauà

registre figuré, qui suscitent la perplexité et induisent cons ue e tà àesti e à u ilàs agità
d u eàœu eà ode eà d utàduàXVIIIème siècle selon E. Zwierlein-Diehl). Un second exemple 
de portrait idéalisé avec une « didascalie » ad hoc est illustré par une autre pâte de verre de 
Würzburg, plus ancienne (XVIème siècle), un buste du prétendu Titus Quinctius Flamininus tel 
que les artisans de la Renaissance se le représentaient, alors même que les frappes 
monétaires à l effigieàduà o sulà[Pl. 95, fig. 658bis]1608 taient pas encore connue (ce qui 
permit par la suite à M.-Κ.àVolle eide àd att i ue à etteà ide tit à àu à usteàdeàpat i ie à
romain sur un superbe grenat du Cabinet des Médailles, datant du premier tiers du IIème s. 
av. J.-C., et signé AI A OC [Pl. F, fig. 37]1609). Considéré au début du XVIIème siècle comme 
u à po t aità deà Pluta ueà Θ.à нa e,à ,à alo sà eà ueà ‹h.à Galleà l a aità ide tifi à e à
Flamininus dans son recueil Illustrium imagines en 1598 [Pl. 96, fig. 658ter]1610), la pâte de 
verre est orné de trois initiales sur la bordure latérale, TΝΦΝΘ (type A2), vraisemblablement 
pour TITO  AMININO  EO  d ap sàΘ.àнa e ,à ep isàpa àй.à) ie lei -Diehl) "denn Titus 
ha eàalsàBef eie àG ie he la dsài àhohe àá sehe à eiàde àG ie he àgesta de à … àu dàdieà
Chalkidier hätten ihm einen Tempel geweiht und einen Priester des Titus ernannt"1611 : cette 
mention achève de compléter laà o positio ài o og aphi ueàetàd e àsoulig e àlaàrelecture. 
Mais comme précédemment pour IVBA, la rudesse rectiligne, alliée à une taille de caractère 
sensiblement plus petite, confirment la caractéristique post-antique de la « didascalie » (à 
l i sta àdeà ICICTPA• qui, spatialement, se situait également derrière la nuque du portrait 
auquel il se référait – voir n° 490 ci-dessus [Pl. 91, fig. 626])1612. Cette configuration moderne 
stéréotypée se retrouve sur une troisième pâte du verre de Würzburg, confectionnée au 
début du XVIIIème siècle, et qui met en scène le buste de trois- ua tsàfa eàd u  penseur barbu 
sa sà douteà gale e tà opi à deà a i eà elati e e tà id alis eà à pa ti à d u à o igi alà

antique) : ce dernier est identifié potentiellement par la « didascalie » rétrograde inscrite 
verticalement au-dessus de son épaule (type A1I2), Є Γ pour Diogène, et dont le traitement 
graphique (rigidité spatiale rectiligne, taille des caractères) est similaire aux exemples cités 
précédemment.à“elo àP.D.àΚippe tà e à àpuisà‘.й.à‘aspeà ,àilàs agissait de Diogène 
de Babylone ( ιο έ ςàὁ αβ ώ ιος), philosophe stoïcien de la fin du IIIème s. av. J.-C. [Pl. 
96, fig. 659bis]1613, alors que T. Cades,àlui,àoptaitàda a tageàpou àl o ateu àduàIIème s. apr. J.-C. 
áeliusà á istide.à D ap sà й.à ) ie lei -Diehl,à pou à uià l i s iptio à està laà sulta teà d u eà

                                                             
1607 ZWIERLEIN-DIEHL 1986, pp. 75-76, n° 72, pl. 17. 
1608 Voir VOLLENWEIDER 1972-1974, I, p. 34, pl. 45/2-3, et FRANKE, HIRMER 1972, p. 118, pl. 175, n° 579 : statère (or). 
1609 Voir ibid., II, pp. 70-72. Voir également VOLLENWEIDER, AVISSEAU-BROUSTET 2003, pp. 16-17, n° 2 = ZWIERLEIN-DIEHL 
2007, p. 108 ; 407. 
1610 Voir ZWIERLEIN-DIEHL 1986, pl. 186, ill. 92 :àsu àl illust atio àdeà‹h.àGalle,àl i s iptio àestài e s eà lesàlett esà
so tàtou esà e sàl e t ieu à– type A1). 
1611 Voir ibid., p. 306 :à l auteu à ajouteà toutefoisà que "sc. Plutarch, Titus 16; nicht >ein Tempel<, sondern 
vorhandene Gebäude werden zusätzlich dem Titus geweiht". En effet, "[a]insi sauvés, les Chalcidiens consacrèrent 
àTitusàlesàplusà eau àetàlesàplusàg a dsàdeàleu sà o u e ts,àdo tào àpeutà oi àaujou d huiàe o eàlesàd di a esà

du genre de celles-ci : « 5 Le peuple dédie à Titus et à Héraclès ce gymnase », ou bien encore : « Le peuple dédie 
à Titus et à Apollon le Delphinion. » 6 De notre temps même on élit à main levée un prêtre de Titus, et, après lui 
avoir offert un sacrifice et des libations, on chante un péan composé à sa louange. Nous ne pouvons le citer en 
entier à cause de sa longueur ; nous ne transcrivons que la fin de ce chant : 7 « Nous vénérons la Bonne Foi des 
‘o ai s,à elleà u ilsàp ati ue tàsiàglo ieuse e tàpa àleu àfid lit àau àse e ts.àCha tez,à jeu es filles, le grand 
Zeus, Rome et Titus et la Bonne Foi des Romains. Iô ! Péan ! Ô Titus sauveur ! » (Plutarque, Vie de Flamininus, 16, 
5-7, trad. R. Flacelière, E. Chambry, Les Belles Lettres, 1969). 
1612 Voir également point 2.3.4.5. ci-dessus, §2. 
1613 Voir LIPPERT 1762, II, pl. 169. 
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mauvaise identification du personnage portraituré, le buste est davantage celui deàl histo ie à
athénien Thucydide (460-397 av. J.-C.) par analogie à la statuaire antique (notamment le 
buste de Holkham Hall, à la barbe moins fournie cependant [Pl. 96, fig. 659ter])1614. Quant à 
la « didascalie » erronée, sa structure lexicale substituant un iota à l epsilon, et un omega à 
l omicron – ( έ ς  pour ιο έ ς à – està e à ie à laà sulta teà d un potentiel 
phénomène de iotisation, mais découle vraisemblablement d u eàasso iatio àpho étique 
dans la prononciation transcrite su àlaàpie eàg a eàou,à olo tai e e t,àd u àfau àa haïs eà
pédant pour donner du « cachet »à àl i s iptio .àâà oi sà ueàl auteu à ode eàdeàl i isio à
Є Γ ait peut-être confondu la racine ίος (génitifàdeà) ύς  avec θ όςàou le deus latin, la 

religion chrétienne étant plus « à la mode » au XVIIIème siècle que les cultes païens. Le recours 
àl omega, quant à lui, reste totalement obscur et témoigne deàl e tualit à ueàleàg a eu à
aitàpuà t eàd u à o fo da tàillettrisme. 

 
(2) Ainsi, certains compléments au registre figuré e te tàlaà atu eàd u àajoutàcarrément erroné 
lors ueà leà egist eà figu à u ils déterminent est reconnaissable à postériori. Ces « didascalies » 
apocryphes, elles aussi, ont des configurations diverses,àta tàauàpoi tàdeà ueàdeàl i te po tuatio à
que des caractères qui les composent. Elles peuvent ainsi se présenter autant sous la forme de 
te esàe tie sà ueàd a iatio sàouàd i itiales : 
493. ZWIERLEIN-DIEHL 1986, p. 198, n° 526, pl. 93 [Pl. 92, fig. 630] ; pp. 282-283, n° 859, pl. 149 [Pl. 

92, fig. 631]. VOLLENWEIDER 1972-1974, I, pp. 41-42, pl. 64/1-3 ; II, pp. 97-100 = BOARDMAN, 
SCARISBRICK, WAGNER, ZWIERLEIN-DIEHL 2009, p. 113, n° 209 [Pl. 92, fig. 632] : sa sà u ilà àaità
redondance de points « parasites »,àetà à l i sta àduàpo t aitàdeàFlavia Iulia Helena traité ci-
dessus, les représentations de Cicéron sur les pierres gravées ont souvent été également 
sujettes à controverse sur les copies rinascimentali et néo-classiques, les érudits modernes 
confondant les traits de ce dernier soit avec Jules César (voir n° 483 ci-dessus [Pl. 81, fig. 
552]), soit avec Mécène (voir n° 485 ci-dessus ,àalla tà eàjus u àillust e àdesàa ua ellesà
reprenant l i age duàpo t aitàdeàl o ateu àsu àlesàge esàa ti uesàsig esàDioscouridès ou 
Solon (voir Appendice I), mais en y adjoignant la mention MAECE-NAS• [Pl. 82, fig. 564]. Ce 
même phénomène apparaît dans le cadre des adjonctions modernes de « didascalies » sur 
des pierres antiques. En atteste une pâte de verre de Würzburg, issueà d u à o igi alà e à
sa doi eàdispa u,àdo tàlaàsu fa eàg a eàestào eàduà usteàd u àpat i ie à o ai  ; or, une 
i s iptio ,àdo tà leà t a àetà l o thog apheàso tà solu e tà ode es,à ("Schreibweise und 
Duktus evident modern"), l ide tifieàe àta tà ueàM. Tullius Cicero, TVLLIVS CIC (type A1). La 
comparaison avec le vrai portrait de ce dernier sur deux gemme vitree de Würzburg [Pl. 81, 
fig. 553 ; 92, fig. 631] ainsi que sur une cornaline de la collection Arundel conservée au 
Museum of Fine Arts de Boston [Pl. 92, fig. 632] confirme la mauvaise attribution faite par 
l auteu àdeàl ajoutàta dif. Les traits de Cicéron sur les pierres gravées se caractérisent par un 
ezàa gulai e,àdesàt aitsàpliss sàai sià u u eà al itieàp o o eà ueàl o à eà et ouve pas sur 

le buste « vigoureux » de la pâte de verre portant le complément au registre figuré TVLLIVS 

CIC. âà l i sta à deà etteà de i eà ge e,à su à la uelleà futà ajout eà u eà « didascalie » à 
postériori, on peut citer également le usteàd Épi u eàadjoint à la légende erronée  OMHPOC 
(type JB2) sur un camée de la collection du Museo Archeologico Nazionale de Naples [Pl. 80, 
fig. 548] – voir n° 480 ci-dessus)1615, lequel répond à la même contingence : selon U. Pannuti, 
si le camée fut incisé vraisemblablement au IIème s. apr. J.-C., la « didascalie » non pertinente, 
elle, fut ajoutée "in epoca rinascimentale o neoclassica" sur le pli du vêtement. 
 

Toutefois,àd sà u o àa o deàlaàdi e sio àa g eàdesài s iptio s (dans le cadre des « didascalies » 
erronées),à l utilisatio àdeà l i te po tuatio à et ou eà saà aiso àd t e,à ta t tàdécorative, tantôt 
abréviative ; celaà à pa ti à duà o e tà o à lesà l ge desà adopte tà laà o figu atio à d i itiales,à deà

                                                             
1614 Voir RICHTER 1965, I, p. 148, n° 2, figg. 828-830. 
1615 Voir PANNUTI 1994, pp. 236-237, n° 201. 
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titulatu esàouàd appellatio sài o pl tes.àDa sà etàulti eàa eptio ,ào àpeutà iter l e e pleàdeàlaà
p teàdeà e eàdeàWü z u gà àl effigieàdu monarque séleucide Démétrios II Nicator de Syrie assimilé, 
auàt a e sàd u eà att i utio àta di e,à à“ ipio àl áf i ai à oi à °à à i-dessus : •SCIPI•AF• [Pl. 82, 
fig. 568]), pour lequel la ponctuation à une fonction auta tàd o ati eà u a iati e,àouàe o eàlaà
cornaline de facture rinascimentale de la collection Arundel figurant le buste idéalisé de Marcus 
Attilius Regulus en Hannibal ou en Pyrrhus (voir n° 486 ci-dessus : •M•RE•Ν/Ν • TI• [Pl. M, fig. 90]). 
Quant aux initiales, il suffit de se remémorer la pâte de verre antique (moitié du Ier s. av. J.-C.) à 
l effigieàdeàΘulesàC sa à u u à uditàa aitàd fi ità o eà ta tàCi o àpa àleàt u he e tàdeàl ajoutà
des tria nomina M•T:C (voir nos 483 et 488 ci-dessus [Pl. 81, fig. 552]) ou encore le moulage, par T. 
Cades,à d u à p te duà usteà deà “e tusà Po p eà ide tifi à à Sergius Catilina par le biais de 
l adjo tio ,à àl po ueà ode e,àdeàlaà e tio àL•S•Ν/ΝC• (voir n° 487 ci-dessus [Pl. 88, fig. 603]). 
 
(3) U eàt oisi eàs ieàd i s iptio sà ode esà – la plus évidente – réunit les pierres gravées 
confectionnées par les artisans, notamment des XVIIIème et XIXème siècles, et sur lesquelles ces 
derniers ont apposé leur signature. Ces inscriptions, comme les signatures des graveurs antiques, 
so tàsus epti lesàdeàseàp se te àsousàfo eàd u e ou plusieurs abréviations,àd u àte eàe tie àouà
d u à o àp op eàjoi tà àu eàfo eà e ale : 
494. BOARDMAN 1968b, pp. 30-31 ; 95, n° 31, ill. 31. NEVEROV 1976a, p. 75 (106-107), n° 119, ill. 119 

[Pl. 96, figg. 660-661]. STEFANELLI 2009a, pp. 225-227, n° 1, fig. 7 ; 3, fig. 10 ; 229-230, nos 5-6, 
figg. 14-16 [Pl. 96, figg. 662-663] : sur les gemmes antiques – à ma connaissance – seule la 
signature des graveurs Pyrgothelès (voir nos 83 et 160 ci-dessus : respectivement /Y et Π͡Y) 
[Pl. 9, fig. 56 ; 18, fig. 119]) et Hyllos sont attestées comme pouvant être abrégées. Dans le 
cas de Hyllos, on retrouve cette spécificité sur u àp aseàduàMus eàdeàl Ermitage (Ier s. apr. J.-
C.) et une cornaline de la collection Ionides (aux alentours de 20 av. J.-C. selon J. Boardman 
ui,à à l i sta à deà G.M.á.à ‘i hte à o e a tà esà deu à ge es1616, ne doute pas de 

l authe ti it à deà laà sig atu e) : les représentations d u à usteà deà Fortuna (type A2) et, 
respectivement, de Dionysos en libation (type A1) sont jointes à la mention Y •, "evidently 
an abbreviation for Hyllos" (G.M.A. Richter). Cependant, A. Giuliano estime que, dans le cas 
deà esàdeu à i tailles,à l a iatio à eà o espo dàpasàauà eàg a eu  Hyllos, mais à un 
homonyme indéterminé1617. D ailleu s,àpou àdo e àduàpoidsà à etàulti eàa is,ào à et ou eà
une configuration épigraphique identique (abréviation à trois caractères et signe abréviatif) 
àl au e du XIXème siècle chez Gaspare Capparoni (1761-1808) qui, non content de signer ces 
œu esà i spi esàpa à l a ti ueàe à g e àouàe à lati ,à use, dans le cas de trois gemmes, de 
l a iatio àKA • :àd u eàpa tàsu àdeux moulages de T. Cades – l u  àl effigieàdeàM eà
(type A2),àl aut eào àd u à usteàdeàNapoléon Bonaparte (type A2) –,àd aut eàpa tàsu àu à
a eàduàMus eàdeàl Ermitage, figurant une tête féminine (type AI1). Sans doute du fait de 
laà o t ai teàdeà ad e,à estàsousàlaàfo eàKA A ueàsaà a ueàappa aîtàe àe e gueàd u eà
représentation de Hébé do a tà à oi eà àl aigleàdeàΘupite à t peàр .àMaisàlaàplupa tàdeàsesà
créations sont ornées, comme les exemples qui vont suivre ci-dessous, de son nom complet 
au nominatif : KA APONIΝou CAPPARONI1618. Différents artisans-graveurs des XVIIIème et 
XIXème siècles (L. Pichler, F. Sirleti, A. Cades), eux, ont souvent usités leurs initiales sur les 
pierres néo-classiques ( • • ou A•K• ou Φ• •)1619 en utilisant des signes typographiques 
d i te po tuatio à àfo tio àa iati e (voir n° 453 et point 2.3.4.2. ci-dessus : S•P•). 

495. GALLOTTINI 2009, pls. XVI-XX (pl. coul) = GALLOTTINI 2012, pp. 300-301, n° 436 ; 332-334, nos 

475-476 ; 338-339, n° 481. GIULIANO 2009b, pp. 152-153, figg. 3-6. STEFANELLI 2009b, p. 210, 

                                                             
1616 Voir RICHTER 1971, p. 151, nos 710-710a, ill. 710-710bis. 
1617 Voir GIULIANO 2009a, p. 106 : "Il nome di Hyllos (?) si presenta, in due casi, nella forma a e iataàζ  (RICHTER, 
Gems of the Romans, nn. 710-710a), ma è dubbio si tratti dello stesso incisore [TULLIA RITTI] ". 
1618 Voir STEFANELLI 2009a. 
1619 Voir STEFANELLI 2013, p. 125, n° 27, pl. « Tomo VI, cassetto 1 », ill. 127 ; 284-285, n° 12, pl. « Tomo VIII, cassetto 
1 », ill. 12 ; 306, n° 318, pl. « Tomo VIII, cassetto 6 », ill. 318.  
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n° 11, fig. 14 : aux XVIIIème-XIXème siècles, la tradition des signatures de graveur qui 
appa aisse tàe àe tie àestàauà o i atif,à à l i sta àdeàdi e sàa tisa sàdeàl á ti uit à o eà
AI A OC sur un grenat du Cabinet des Médailles – voir n° 188 ci-dessus – ou encore 

A O NIO , NIKIA 1620,  CKO A 1621 et, à l o igi eà d utàduàVème s. av. J.-C.), les marques 
de E IMHNE Νet E AMENO  – voir n° 64 ci-dessus. La grande différence réside avant tout 
da sàl a a do àdesàappellatio sàauàg itifà ui,àdepuisà HMONO ,à o te po ai àd Epimênès, 
allait de pair avec les signatures au nominatif sur les gemmes antiques (voir n° 214 ci-dessus). 
La graphie utilisée pa àlesà uditsàdeàl po ueà o-classique est tantôt grecque, tantôt latine.  
Ainsi, en grec, on peut notamment mentionner la marque de Giovanni Pichler (1734-1791), 
IX ЄP [Pl. P, fig. 111], e à a geàd u eà ep se tatio àd рe uleà touffa tàleàlio àdeàNémée 

très en vogue dès la Renaissance1622 (le traitement iconographique est similaire au revers 
d u à stat eàd a ge tàd р a l eàdeà Κu a ie1623, à un anneau en bronze du Metropolitan 
Museum of Art1624  et à une pâte de verre de Würzburg1625, remontant tous trois au IVème s. 
av. J.-C, ainsi que, plus tard (Ier s. av. J.-C. ,àauà e e sàd u  denier serratus de C. Poblicius1626 
et sur un jaspe rouge du Royal Coin Cabinet de La Haye (Ier-IIème s. apr. J.-C.)1627 [Pl. 99, figg. 
682-685] – voir également point 1.5.4.1. ci-dessus, §2 [Pl. 100, fig. 691]) ; et, en latin, celle 
de Giuseppe Cerbara (1770-1856) e àe e gueàd u à usteàd ág ippa, CERB R  rétrograde [Pl. 
P, fig. 112]. Mais, bien que leur art fût iconographiquement pénétré de culture antique, ces 
derniers autant que Giuseppe Girometti (1780-1851), sur un camée représentant 
Hercule (GIROMETTI [Pl. P, fig. 113]), Antonio Berini (1770-1861) sur un second camée 
représentant Sérapis (BERINI [Pl. P, fig. 114] àetà ie àd aut esà– Filippo Rega (1761-1833 : 
PЄΓAΝrétrograde), Antonio Santarelli (1758-1826 : SANTARELLI), William Brown (1748-1825 : 
BROWN rétrograde) – o t appos àleu à o à u àlaàfo eà o i ati e, et cela autant en grec 
u e àlati à àl e e pleà ota e tàd йd a d1628 Burch (1730-1814), pour lequel la signature 

apparaît autant sous la forme BVRCH que BYRK1629, ou encore Gaspare Capparoni (voir n° 
494 ci-dessus) et Nathaniel Marchant (voir n° 497 ci-dessous). Certains pourtant ont usé de 
a ia tesà elati e e tàauàd eloppe e tàg aphi ueàdeàl appellatio ,à àadjoig a tàsoit leur 

prénom abrégé à la manière des duo nomina romains, soit une terminaison davantage 
hellénisante – à l e e pleà d á to ioà Pazzagliaà (1736-1815)1630 ui,à e à a geà d u eà
ep se tatio à deà Κ daà auà g eà su à u à a eauà d o à o se à auà Museo Archeologico 

Nazionale de Naples [Pl. 96, fig. 664], a incisé AZA IA  (type A2I2 – voir point 1.1. ci-dessus, 
§12) au lieu de AZA IA telà u ilàseàp se te notamment sur un moulage de T. Cades orné 
d u à usteàdeàVi gileà t peàáI1). Ceà eàá to ioàPazzaglia,à uià taitàpasà àu eà a ia teà
près dans la configuration de sa signature à l i sta àdeàGaspa eàCappa o i,àuseàd u àaut eà
st atag eà u ilàestàleàseul, avec Luigi Pichler (1773-1854, frère de Giovanni), à employer : 
l adjo tio àdeàso àp o àa g à àlaà a i eàdesàduo nomina. Ainsi, su àl illust atio àd u eà

                                                             
1620 Voir ZAZOFF 1983, p. 207, n. 85-86, pl. 54, figg. 1-4. 
1621 Voir ibid., 285, n. 109, pl. 79, fig. 9 = VOLLENWEIDER 1966, p. 26, n. 1 ; 96, pl. 15, fig. 3. 
1622 Voir POPE-HENNESSY 1965, pp. 75-77, n° 253, fig. 41 ; 262, fig. 54 : sur les médaillons et reliefs en bronze 
notamment, ce motif iconographique est attesté dès le XVème si le.à Ilàestàd ailleu sà telle e tà à laà ode à la 
Renaissance u ilàappa aîtà o eàd o atio àd u eà o heào a tàleàpliàduà te e tàdeàl áth aàParthenos sur 
un autre médaillon métallique de la même époque (voir n° 486 ci-dessus) [Pl. 101, fig. 697]. 
1623 Voir SNG American Numismatic Society, 2, Lucania, n° 65, pl. 2 (390-340 av. J.-C.) 
1624 Voir RICHTER 1956, pp. 19-20, n° 72, pl. XII = LIMC IV, « Herakles », 1, p. 21, n° 1822 ; 2, p. 39 (IVème s. av. J.-C.). 
1625 Voir ZWIERLEIN-DIEHL 1986, p. 67, n° 54, pl. 12 (fin du IVème s. av. J.-C. – début du IIIème s. av. J.-C.). 
1626 Voir RRC, p. 396, n° 380/1, pl. XLVIII (80 av. J.-C.). 
1627 Voir MAASKANT-KLEIBRINK 1978, p. 371, n° 1170, pl. 186. Voir également AGDS I, 2, p. 112, n° 1251, pl. 131 (pâte 
de verre). 
1628 L.P.B. Stefanelli parle de "Edmund Burch". Voir STEFANELLI 2009b, p. 210, n° 10, fig. 13. 
1629 Voir STEFANELLI 2007, p. 62, n° 463, pl. « Tomo I, cassetto 7 », ill. 463. Voir également STEFANELLI 2013, p. 18, 
nos 1-5, pl. « Tomo 5, cassetto 1 », ill. 1-5. 
1630 Voir GIULIANO 2009b. 
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cornaline publiée da sà leà atalogueà deà ‘.й.à ‘aspeà à appa aît,à e à e e gueà d u eà
représentatio à d É osà a igua tà su à so à a uoisà o e tià e à a ue,à laà e tio à
AN• AZA IA (type H) [Pl. 97, fig. 665] ; de même que sur une gemme en verre reproduisant 
l рe uleàнa eseàseàd hiff e,àe à a a t esà i us ulesàetàespa s,à • IX ЄP (type A2) [Pl. 
97, fig. 666].  

496. MORET 1997, pp. 151-153, n° 231. VOLLENWEIDER 1966, p. 19, n. 20 ; 94, pl. 9, fig. 1 = GIULIANO 
2009a, p. 91, n° 9, fig. 9 : à tit eà o pa atif,à l ex-gemmis de Laurent II de Médicis (XVème 

si le ,à a ueà o àpasàd u àg a eu à aisàd u à olle tio eu ,às i s itàaussiàda sàlaàt aditio à
rinascimentale des ajouts épigraphiques sur pierres gravées :à ilà o i eàl utilisatio àd u eà
interpo tuatio à ta tà d o ati eà u abréviative – •LAV•R•MED• pour Lau(rentius) R(ex) 
Med(ices) ou Med(iceus) – à l adjo tio ,à o eàpou à lesàsig atu esàd a tisa sà ueà ousà
venons de voir,àd u àp o àa g  ; la lettre R, "che dovrebbe far parte del nome LAVRENTIVS, 
si trova sempre – tanto sulle gemme, quanto sui vasi di pietra dura appartenuti al Magnifico 
– ollo ataàf aàdueàpu ti,àl u oàt a iatoàdopoàlaàVàeàl alt oàp i aàdellaàM,àsiàsa e eài dottià
a pensare che la sigla vada interpretata : LAVRENTIVS REX MEDICES (O MEDICEVS)"1631. La 
dispositio à spatialeà deà l ex-gemmis, incisé à post io ià do à d pe da tà d u eà e tai eà
contrainte de cadre, adopte les configurations épigraphiques les plus diverses, du type B2H 
sur le camée de Naples figurant Poséidon et Athéna (voir n° 160 ci-dessus [Pl. 18, fig. 119]) 
au type JG  su àleà oulageàd u eà al doi eàpe dueàfigu a tàDio deàd o a tàleàPalladion 
(•LAVΝ|Ν•R•Ν|ΝMED•) [Pl. 98, fig. 678]1632, le traitement en trois lignes, au-delà de considérations 
purement calligraphiques ou de contrainte de cadre, visant vraisemblablement à singulariser 
la partie •R• lig eà àduà esteàdeàlaàtitulatu eàduàMag ifi ueà pou à u o à eà atta heàpasà etteà
lettre au « R » de LAV(rentius). Mais le plus souvent,à l ex-gemmis se présente selon la 
configuration d u àt peàp iph i ueà á , A1C, A1G, A1I2, B3, B3C, B3G, B2I1/B3I1, B3J, H)1633, 
voire type I en mode dominant – sur un camée du MANN du début du Ier s. av. J.-C. mettant 
e às eàl e fa eàdeàDio sos [Pl. 98, fig. 679]1634 – ou récessif (type A1I2), en marge de 
l i ageàduàsat eàda sa tàsu àu eàagate-onyx sculptée en camée [Pl. 99, fig. 681] ; on peut 
signaler également un remarquable exemple de type JCG sur un camée en onyx du XIIIème 
si leàfigu a tàΠo ài ita tàsaàfa illeà àe t e àda sàl a heà l ex-gemmis apparaissant sur les 
atta tsàdeàl e t eàdeà etteàde i eà[Pl. 98, fig. 680])1635. 

497. KAGAN 2006, pp. 94-96, figg. 21-22. BOARDMAN, SCARISBRICK, WAGNER, ZWIERLEIN-DIEHL 2009, p. 
264, n° 622 ; 306, n° 756 [Pl. P, fig. 115]. STEFANELLI 2009b, p. 210, n° 10, fig. 13. AGDS IV, 
Hannover, p. 322, n° 1764, pl. 237 [Pl. 97, fig. 669] : mais, pour en revenir aux marques 
d offi i e, les artisans du XVIIIème et du XIXème siècle ont, àl i sta àdesàg a eu sàdeàl á ti uit à
(voir nos 64 et 252 ci-dessus), fo àleà i tis eàjus u àadjoi d eàà leur nom propre, parfois 
hellénisé, une forme verbale comme ἐ οί /ἐ οί ι ou fecit. Tel est en particulier le cas de 
Francesco Ghinghi et Lorenz Natter qui, aux alentours des années 1750, ont confectionné 
deux gemmes (notamment une cornaline) dont il reste les moulages de T. Cades, et sur 
lesquelles apparaissent respectivement les signatures ΓINΓIOCΝЄ OIЄI (type A2I2) et NATTЄPΝ
Є OIЄI (type A1I2) e à a geà d u à usteà deà Philippà o à “tos hà [Pl. 97, fig. 667], 

                                                             
1631 Voir PANNUTI 2009, p. 79, n. 24. 
1632 Voir ibid., pp. 103-104, n° 28, figg. 26a-b. Ce type apparaît également sur un autre camée du MANN figurant 
Icare sur un piédestal entouré de Dédale, Pasiphaé et Artémis ;àl i s iptio àappa aîtàsu àleàso le. 
1633 Voir ibid., pp. 83-84, n° 1, fig. 1 ; 93, n° 13, fig. 13 ; 94-95, n° 15, fig. 15 ; 96-97, nos 17-18, figg. 17a-b et 18a-
b ; 100-103, nos 24-25, figg. 24-25a-b ; 105-107, n° 28, figg. 28a-d ; 108, n° 30, fig. 30 ; 109-110, n° 33, figg. 33a-b 
[type A1] ; 99-100, n° 23, fig. 23 ; 109-110, n° 33, figg. 33a-b [type A1C] ; 92, n° 11, fig. 11 [type A1G] ; 97, n° 19, 
fig. 19 [type A1I2] ; 88-90, n° 7, fig. 7 [type B2I1] ; 85-86, n° 4, fig. 4 ; 97-99, nos 20-21, figg. 20-21 ; 107-108, n° 29, 
figg. 29a-b [type B3] ; 91-92, n° 10, fig. 10 ; 99-100, n° 23, fig. 23 [type B3C] ; 93-94, n° 14, fig. 14 ; 110-111, n° 
34, figg. 34a-c [type B3G] ; 84-85, n° 3, fig. 3 [type B3I1] ; 109, n° 32, fig. 32 [type B3J] ; 90-91, n° 8, fig. 8 ; 108-
109, n° 31, fig. 31 ; 111-112, n° 35, fig. 35 [type H]. 
1634 Voir GIULIANO 2009a, p. 86, n° 5, fig. 5. 
1635 Voir ibid., pp. 113-115, figg. 37a-c. 
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espe ti e e tàd u àpo t aitàduà cardinal Alessandro Albani.à Κ i o ieàduà so tà eut que J.J. 
Winckelmann aitàpasà e o u,àsu àlaà o ali eàdeàн.àGhi ghi,àleàpo t aitàdeà eluiàdo tàilàa aità
à charge de publier la collection (1760), se contenta t,à à l i sta à deà á.à нu t ä gle à e à
18961636, de décrire la pierre o eà leà po t aità d u à ho eà i o uà duà XVIIIème siècle. 
Lorenzo Mazzini, également cité par A. Furtwängler1637, adopte également la formule 
hellénisante ἐ οί ι,à aisà e ou t,àda sàleà asàdeàdeux autres portraits de Philipp von Stosch 
l u à àBe li ,àl aut eà à“ai t-Pétersbourg), à la configuration latine de sa signature (MASINI F, 

respectivement MASINI:F:, Masini f(ecit) [Pl. 97, fig. 668]), pour la seconde desquelles on 
retrouve la ponctuation « douteuse » à double point (voir n° 489 ci-dessus). Cette 
configuration latine complexe se retrouve également chez Nathaniel Marchant (1739-1816) 
– qui use aussi de la graphie simple MAPXANT ou MARCHANT sur deux intailles en verre de la 
collection Paoletti1638 –,àsoità à l ide ti ueà MARCHANT F sur une cornaline de la collection 
Ma l o oughàfigu a tàu eà opieàdeàlaàt teàdeàl É osàCentocello au Museo Pio Clementino du 
Vatican), soit de manière encore plus développée, adjoignant à la forme verbale le lieu de 
production : MARCHANT•F•ROME (type A1I2 rétrograde) sur une autre intaille de la collection 
Ma l o ough,àu eàsa doi e,ào eàduà usteàd Antinoüs1639.àM eàe às i spi a tàdeà od lesà
contemporains (portraits de P. von Stosch – voir également voir n° 482 ci-dessus [Pl. 80, fig. 
551] – ou de Napoléon Bonaparte, vestiges de la statuaire antique auxquels ils avaient accès 
– Hercule Farnèse, Éros Centocello), les artisans néo-classiques ont toutefois gardé àl esp ità
l h itageàst listi ueàetà pig aphi ueàdeàl á ti uit  en appliquant à leurs propres créations 
les canons des artisans-graveurs hellénistiques et romains.  
Ce tai s,à àl e e pleàdeàGiuseppe Girometti (1780-1851) et Edward1640 Burch (1730-1814), 
se sont toutefois démarqués quelque peu de cette tradition en apposant des signatures et 
desà a uesàd offi i eàp ofo d e tàa esàda sàleu à uotidie  : si A. Girometti tend à 
« restituer » le passé au travers d u eàreprésentation classicisante de Diane chasseresse sur 
une intaille en verre conservée au Kestner-Museum de Hanovre, ce que souligne la signature 
rétrograde du graveur (type A2) GIROMETTIΝREST• (pour restituit), E. Burch, lui, innove en 
apposant la signature BVRCHΝ INV•, Burch inv(enit) sur une autre intaille en verre de la 
collection Paoletti (Hercule Farnèse – type A1I2) :à ilà s i spi eàdi e te e t des marques de 
fabrique horlogère à partir du milieu du XVIIIème siècle (les montres Ferdinand Berthoud dès 
1753, puis celles de type Lépine vers 1790, portant la devise invenit et fecit). À titre indicatif, 
on retrouve en 1927, sur un ostensoir de la paroisse de Siebnen (Schwytz)1641, la mention 
abrégée de la marque de fabrique par un homonyme de E. Burch, M. BVRCH | INV. ET FEC. | 

1927, attestatio ,às ilàe àest,àd u eàt aditio àdesàsig atu esà àsémantique latine en orfèvrerie 
encore au début du XXème siècle. 
 

(4) De toutes ces signatures modernes et de leur configuration, la plus intéressante, à titre 
comparatif, est celle de Gerolamo Rosi (actif dans la première moitié du XVIIIème siècle) sur une 
pli ueàe àp teàdeà e eàdeàlaà olle tio àPaolettiàfigu a tàleà usteàdeàl ápollo àduàBel d e, car 

elle introduit la notion de pseudo-signature sur les pierres gravées : 
498. STEFANELLI 2006, p. 52, fig. 1 [Pl. 97, fig. 670]. WALTERS 1926, p. 208, n° 1965 [Pl. A, fig. 6] : 

o eà ousà l a o sà uà p de e tà oi à osà à età à i-dessus ,à l u à desà

                                                             
1636 Voir FURTWÄNGLER 1896, p. 334, n° 9414 : "Blasser Karneol. Porträtkopf eines Mannes moderner Zeit ; daneben 
IN IOC ЄΠOIЄI". 

1637 Voir ibid., p. 330, n° 9243 (MACINOCΝЄ OIЄI) ; 334, n° 9415 (MASINI F). 
1638 Voir STEFANELLI 2007, p. 210, n° 7, pl. « Tomo III, cassetto 1 », ill. 7 (MARCHANT) et STEFANELLI 2009b, p. 209, n° 
8, fig. 8 (MAPXANT). 
1639 Voir également BOARDMAN 2002, p. 96, n° 674, pl. 96 : scène du cycle troyen (Achille pleure la mort de 
Patrocle). 
1640 L.P.B. Stefanelli parle de "Edmund Burch". Voir STEFANELLI 2009b, p. 210, n° 10, fig. 13. 
1641 Voir JÖRGER 1989, p. 374, ill. 336. 
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particularismes des inscriptions modernes (XVIIème-XVIIIème siècles) est la rudesse rectiligne 
de la légende alliée à une taille inadaptée des caractères (pour les « didascalies » 
notamment). Or, on peut convenir du fait que, dans certains cas, la configuration de la 
légende, que ce soit une signature de graveur ou un complément au registre figuré, ne varie 
que peu su àlesàœu esà o-classiques. La « didascalie » C•C•TACITVS sur une copie en verre 
de la collection Paoletti (type A2I2) [Pl. 97, fig. 671]1642 està gu eà diff e teà da sà leà
traitement graphique que la signature de Antonio Berini (1770-1861) su àleà oulageàd u à
camée provenant du Medagliere delle Civiche Raccolte Numismatiche de Milan [Pl. 97, fig. 
672]1643 ;àlaà o t ai teàdeà ad eà e àestàpasàlaà auseà ta tàdo à ueàlaàpla eà àdispositio à
de a tàleàpo t aitàdeà‘aphaëlàau aitàpe isàd appose àla signature de A. Berini dans sa taille 
habituelle [Pl. P, fig. 14]1644.àIlàs agitàda a tageàd u àph o eàd i p g atio àdeàlaà ultu eà
antique, sur certaines gemmes desquelles la signature du graveur se situait en petits 
caractères soit sous le portrait (type B2), soit derrière ce dernier (type A1/A2, voire 
A1/A2I1)1645 ;àai si,àauta tà àl po ueàhell isti ueà u auàde ie àsi leàdeàlaà‘ pu li ue,àdesà
graveurs comme Nikias et Daidalos – voir nos 19 et 188 ci-dessus [Pl. 22. fig. 146 ; F, fig. 37] 
–, Apollônios, Agathangelos – voir n° 489 ci-dessus [Pl. 89, fig. 611] – ou encore Gnaios – voir 
n° 481 ci-dessus [Pl. 80, fig. 550a] –, puis Dalion et Platôn, ont sculptés des bustes en y 
adjoignant ai sià laà a ueà deà leu à offi i e.à йtà à l po ueà ode e,à ito sà leà g aveur de 
Livourne Gerolamo Rosi, qui confectionna un portrait de Philipp von Stosch en y apposant la 
signature PO IO  en exergue (voir n° 482 ci-dessus [Pl. 80, fig. 551]). Mais là où le bât blesse, 
està lo s u ilà s agità d i scription dont la teneur est sujette à caution.à йtà està juste e tà

Ge ola oà ‘osià pa à uià leà douteà s i si ue : sur la pâte de verre de la collection Paoletti 
ep oduisa tàleà usteàdeàl ápollo àduàBel d e,àsaàsig atu eà o ple eà– uià o i eàl usageà
duàp o ,àduà o àetàd u eàfo eà e bale (voir nos 495-496 ci-dessus) – se lit en trois parties 
dans le registre inférieur de la composition iconographique, IЄP:  /ΝPOCIΝ/ΝЄ OIЄI (type B2C), 
la particule IЄP o stitua tàl a iatio àt a slitt eàe àg e àduàp o àGe ola o.àO ,à està
exactement cette particule IЄP: ui,à su à leà oulageàd u eà sardoine du Kunsthistorisches 
Museum de Vienne, datée de la décennie 40-30 av. J.-C. – voir n° 489 ci-dessus [Pl. 89, fig. 
610] –,à taitàsuspe t eàd t eà l ajoutà ta difàd u eà« didascalie » se référant à Hiéron II de 
Syracuse : e àeffet,àauta tàlaàfo eàetàlaàtailleàdesàlett es,ài s itesà àlaà a i eàd u eàpseudo-
signature, que leur caractère abrégé, laissaient dubitatif. De plus, la mise en parallèle des 
deux inscriptions tend à démontrer ue,àda sàleà asàdeàl i tailleàdeàVie e,àleàdou leàpoi tà

taità solu e t pas une imperfection du moulage. Aussi, si E. Zwierlein-Diehl concède que 
l i s iptio àestàdouteuseà "verdächtig" ,àelleà ta litàpasàdeà appo tàa e àu eàpote tielleà
signature de Gerolamo Rosi :àelleàesti eà u u eà o t efaço à àpa ti àduà od leà u elleàpe seà
t eàlaà o ali eàd Agathangelos (voir n° 489 ci-dessus [Pl. 89, fig. 611]) est exclue ("Der Stil 

ist so charakteristisch, Gesichts- und Haartyp (hier krauser) so verschieden, dass eine 
Fälschung nach der Agathangelosgemme in Berlin ausgeschlossen ist"1646).à Ceà u e à
définitive semble infirmer la mention IЄP:, située comparativement dans le même quadrant 
inférieur droit sur le moulage des deux gemmes sur lesquelles elle apparaît ;à elaàd auta tà
plus,à o eàjeàl a aisàd j àsoulig , que l e pla e e tàcette dernière t ahità l h poth seà
d u eàsig atu e authentique : elle se situe devant le visage et non pas sous le buste (comme 
estàd ailleu sàleà asàpou àlaà a ueàAΓAΘANΓЄ OY sur la cornaline de Berlin – type B2) ou 

                                                             
1642 Voir STEFANELLI 2007, p. 147, n° 407, pl. « Tomo II, cassetto 6 », ill. 407. 
1643 Voir TASSINARI 2006, p. 44, fig. 10. 
1644 Voir également ibid., p. 42, fig. 7 : portrait de Michel-Ange avec la mention BERINI également en exergue. 
1645 Voir ZAZOFF 1983, pl. 54, figg. 1-4 (Apollônios – type B2 et A2I1 –, Nikias, Daidalos) ; 79, fig. 1 (Agathangelos) ; 
81, fig. 8 (Gnaios) ; 82, fig. 137 (Gnaios) ; 95, figg. 1 (Dalion – type A2I1) et 6 (Platôn). 
1646 Voir AGW I, p. 123, n° 355, note. 
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de i eàlaà u ue,à o eàilà taitàd usageàsu àlesàpo t aitsàdeàl po ueàaugust e e1647, à 
l e eptio àduà a eàdeàDiodôtos (signature IO OTOY (type A2) [Pl. 90, fig. 619]1648. 
йtà ueàpe se àdeàl a th steàantique du British Museum (Ier s. av. J.-C.), ornée du portrait du 
tyrannicide Marcus Iunius Brutus sous le buste duquel, au niveau du décollement du cou, 
appa aîtàl i s iptio àC•I•O (type B2) en petits caractères ? Sur le moulage [Pl. 97, fig. 673], 
les tria nomina sont davantage lisibles et laissent apparaître les spécificités typographiques 
de la légende (malgré une regrettable rayure sous les lettres I et O) : non seulement le 
traitement graphique rappelle les signatures de graveur (comme Nikias ou Agathangelos [Pl. 
22, fig. 146 ; 89, fig. 611], mais plus particulièrement Skopas (CKO A ) sur une hyacinthe de 
l Archäologisches Institut der Universität Leipzig figu a tàleà usteàd u àjeu eà‘o ai à[Pl. 98, 
fig. 674]1649) – e lua tà u ilàpuisseàs agi àdeà l appellatio àduàp op i tai eàdeà laàge eà –, 
ais,à uiàplusàest,àl i te po tuatio à o sisteàe àdesà« points bas » (voir n° 488 ci-dessus) qui 

sont une caractéristique des ajouts tardifs de « didascalies ».à ái si,à l i s iption C.I.O. 
(retranscrite de la sorte par H.B. Walters) se révèle être moins une signature de graveur non-
attestée – ou celle, peu probable, de Skopas en forme abrégée CKO mais sans 
interponctuation terminale (voir n° 494 ci-dessus : Y •) – u un ajout postérieur à la 
confection de la gemme, vraisemblablement en lien soit avec les trois initiales du propriétaire 
moderne, soit avec une « didascalie ». Dans cette dernière acception, on peut estimer que le 
potentiel complément au registre figuré est soit erroné, conférant au portrait de Brutus 
l ide tit àd u àaut eàpe so age ; soit il est correct, luià estitua tàso à leàd assassi àdeàΘulesà
C sa à pa à leà t u he e tà d u eà fo uleà o eà C(aius) I(ulius Caesar) o(ccisor) sur 
l a th steà duà B itishàMuseu  ; la validité de cette ultime conjecture est étayée par la 
tradition des marques symboliques ueàl o à et ou eàsu àlesàge esàetàlesà o aiesàdeàlaà
fin de la République età deà l po ueà julio-claudienne [Pl. P. fig. 116]1650 pour préciser ou 
exalter le rôle du personnage portraituré [Pl. 98, figg. 675-676]1651. Concernant Brutus, on 
peut citer, entre autres, u eà agueàe à o zeàdo tàl emblema en argent "figure une épée et 
un serpent [s oleàd йs ulapeàouàd р gieàe àlie àa e àlaàSalus Publica] deàpa tàetàd aut eà
d u à po t aità … à situ à au-dessusà d u à o età ph gie à [plutôt un pileus] symbolisant la 
liberté" [Pl. P, fig. 117]1652 – oiffeà ueàl o à et ou eàjoi teà àdeu àdaguesàsu àleà e e sàf app à
par Brutus et L. Plaetorius Cestianus en 43/42 av. J.-C. et portant la légende EID•MAR (RRC, 
n° 508/3) – ou encore une pâte de verre du Martin-von-Wagner-Museum de Würzburg sur 
laquelle le buste est connecté avec le symbole du poignard [Pl. 98, fig. 677]1653, iconographie 

                                                             
1647 Voir également ZAZOFF 1983, pl. 92, fig. 5 ; 93, fig. 4 ; 94, fig. 6 ; 95, fig. 3 et VOLLENWEIDER 1966, pl. 15, fig. 3 ; 
22, fig. 4 ; 42, figg. 1-2 ; 43, figg. 1-2 ; 45, fig. 1. Les signatures devant le portrait sont toujours de type GA, GAB2 
ou AI1. Voir ibid., pl. 16, fig. 4 ; 17, fig.1 ; 18, fig. 1. 
1648 BABELON 1899, pp. 60-61, n° 163, pl. X = FURTWÄNGLER 1900, II, p. 266, n° 6, pl. LIX ; III, p. 314 ; 358 = 
VOLLENWEIDER 1966, p. 28, n. 23 ; 98, pl. 18, fig. 5 (milieu du Ier s. av. J.-C.) = RICHTER 1971, pp. 141-142, n° 663, ill. 
663. 
1649 Voir FURTWÄNGLER 1900, II, p. 160, n° 8, pl. XXXIII = VOLLENWEIDER 1966, p. 26, n. 1 ; 96, pl. 15, fig. 3. 
1650 Voir SAURON 2013, pp. 131-132, fig. 120 : denier frappé en 50 av. J.-C. par P. Cornelius  Lentulus Marcellinus 
au type de son ancêtre, le consul M. Claudius Marcellus dont la spolia opima fut la prise de Syracuse en 213 av. 
J.-C. (RRC, 439/1) ; la triskèle sicilienne derrière le buste du personnage symbolise cet héritage militaire. 
1651 Voir CADES 1836, cl. 34, IV, pl. B/16 :à usteàd йs h leàadjoi tàauàs oleàdeàlaàtortue. Sinon, une sardonyx de 
Paris, datant du Ier s. apr. J.-C.àetà ep se ta tàPopp eà leàl utilisatio àd i itialesàasso i esà àdesàs olesàdeà
même taille afin de préciser la teneur du registre figuré: les deux lettres O | P (type B2CG) reprennent Ollia 
Poppeia, ta disà u u eà o eàd a o da eà i iatu eà appelleàlaàs oli ueàdeàFecunditas,à àl i sta àdeàdi e sesà
o aiesàd a ge tài p ialesà;àe àeffet,àselo à‹a iteà Annales, XV, 23), après que Poppée eût donné une fille à 

Néron en 63 apr. J.-C., ce dernier fit ériger un temple à Fecunditas et le dédia à la fertilité de l i p at i e.àVoi  
VOLLENWEIDER, AVISSEAU-BROUSTET 2003, pp. 119-120, n° 135, pl. 83, et AUBRY 2011b, p. 245, fig. 32, n. 127. 
1652 Voir VOLLENWEIDER 1972-1974, I, pp. 59-60, pl. 98/1-2 = VOLLENWEIDER, AVISSEAU-BROUSTET 2003, p. 33, n° 27, pl. 
43 = SAURON 2013, pp. 183-185, fig. 171.  
1653 ZWIERLEIN-DIEHL 1986, p. 202, n° 537, pl. 95 = ZWIERLEIN-DIEHL 2007, p. 124 ; 419, ill. 492, pl. 107. 
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qui perdure encore au XVIIIème siècle o eàe àattesteàu eàài tailleàe à e e,àœu eàdeàG.à
Cappa o i,à àl effigieàduàt a i ide,àlaàdague en exergue [Pl. 98, fig. 677bis]1654.  
Bien-s ,à aisà elaà està pasà certifié, la possibilité demeure que cette inscription soit 

ita le e tà a ti ueà età u elle ait été volontairement « camouflée » en signature de 
graveur pour donner un cachet particulier au bijou ; la qualification de « pseudo-signature » 
pourrait, dans ce cas, également lui être attribuée. La taille des caractères ainsi que 
l e pla e e tàde l i s iptio  auraient pour but de maquiller le nom du possesseur ou du 
porteur de la gemme. 

 
 

***** 
 

 
En con lusio ,à ousàpou o sàdi eà ueàl tudeàdeàlaà o figu atio àdesài s iptio sà age e e tàspatial,à
cas, spécificités épigraphiques, etc.) nous éclaire sur la variété et la profusion des différents types 
d ajoutsà pig aphi uesà e à lie ,à ouà o ,à a e à u à egist eà figu à uelà u ilà soit.àMaisà o e tà lesà
di e sio sà pig aphi ueàetài o og aphi ueàseà o i e tàouàs e lue t,àseà o pl te tàouàs oppose t, 
telle estàl tapeà u ilàfautàf a hi àafi àd app he de àlesàfo tio s-même de ces inscriptions. Pour ce 
fai e,àlaàp o hai eàpa tieàdeà etteà e he heàs atta he aà àapp ofo di à eàlie àsuppos àpa àleà iaisàdeà
l tudeàetàdeàlaà lassifi atio àdesàl ge desàproprement dites (appellations, compléments au registre 
figuré, formules augurales ou prophylactiques, prières, proverbes, devises amicales, salutations, 
a la atio s,àet . .àPou à eàfai e,à ilàse aàutileàdeàs e à e ett e,àda sà e tai sà asà – notamment les 
« didascalies » (point 2 de la Partie II) – àl la o atio àdeàg illesàdeàle tu eàseà asa tàsu àl a al seàdeà
thèmes iconographiques transversaux (courses de chars, personnifications, scènes nautiques, etc.). 

 
 

***** 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
1654 Voir STEFANELLI 2009a, p. 231, n° 14, fig. 21 : "Bruto uccisore di Cesare col pugnale sottoposto". 
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PARTIE II : CLASSIFICATION DES DÉNOMINATIONS ET THÈMES TRANSVERSAUX 
 
La troisième et ultime partie de ce travail doctoral va se focaliser sur une approche davantage 
didactique des inscriptions sur pierre gravée en s atta ha tà à lasse à esàde i esà o àplusàselo àleu à
fo eà aisàselo àleu à atu eàetàl i te p tatio à àleu àatt i ue .àIlàs agitàe àso eàdeàd fi i àlaà a i t à
desà l ge desà ueà l o à et ou eà su à lesà i taillesà età a esà g o-romains (appellations, formules, 
phylactères, locutions, « didascalies », salutations, dédicaces, symboles, signatures, etc.) et 
d effe tue àu eà e e sio àpe ti e te,à uoi ueà o àe hausti e,àdeàleu sào u e es. 
 
âàtit eàd ape çuà thodologi ue,àjeà e ie d aisàsu à uel uesà l sàdeà lecture des différents tableaux 
qui servent à illustrer le propos : les numéros en gras entre crochets figurant dans la colonne 
« illustration » (par exemple [12]) renvoient aux numéros de paragraphe étudiés dans les parties 
précédentes (Introduction et Partie I) ; les mentions [N] [V] [A] [G] en marge des inscriptions se 
réfèrent aux cas grammaticaux (nominatif, vocatif, accusatif, génitif – voir point 1.1.7. et tabl. 2.3.2. ci-
dessous) ; selon la catégorie de thème iconographique ou épigraphique, la numérotation des 
occurrences dans les tableaux est aléatoirement en chiffres arabes (1, 2, 3,… ,àen chiffres romains (i, ii, 
iii,… ,àen lettres soit grecques (α, β, ,…), soit latines minuscules (a, b, c,… àouà ajus ulesà A, B, C,… à
selon la langue utilisée (grec, latin, translittération, caractère mixte ou bilingue – voir tabl. 1.4.2. et 
1.4.4.), l o igi eàdesàpie esàg a esà g e ues,àlati es,à t us uesà– voir tabl. 1.4.3. et 2.1.), la structure 
lexicale (nom diacritique, duo ou tria nomina,àpa tieàd appellatio s, indice de filiation – voir tabl. 1.2.7., 
1.3.1.-1.3.2., 1.5.2.) ou la configuration des inscriptions (initiales, abréviations, termes, formules – voir 
tabl. 1.6.1.).à Κaà e tio àd u àouàplusieu sàast is uesà [*] lient deux ou plusieurs inscriptions sous 
l a gleàdeàl i o og aphieà oi àta l.à . .,à os 6 et 16), de la sémantique (voir tabl. 1.3.1., n° d, et tabl. 
1.3.3., nos 6-7 ; tabl. 1.4.3.) ou de la parenté stylistique ou épigraphique (voir tabl. 1.1.1. : appellations 
en tria nomina pou a tà o siste àe àl a iatio àd u àseulàte e . 
 
 
1. APPELLATIONS 
 

Κaà ajeu eàpa tieàdesài s iptio sàe àgl pti ueàs appa e teà àu ài di eào o asti ue,à àu à o àdeà
personne : ce dernier reprend soit le nom du propriétaire. Dans le cas du nom du possesseur de la 
gemme – comme nous allons le voir – laà fo eà deà l appellatio à està e t e e tà a ia le,à
s appa e ta tà p ati ue e tà e hausti e e tà à toutà l ha tillo ageà desà asà deà l o o asti ueà
grecque et latine (tria nomina, duo nomina, nom diacritique ou ὄ ο α, indice de filiation, noms 
théophores, appellations de racine étymologique servile ou féminine). 
Mais la difficulté principale qui se présente sur les pierres gravées est avant tout – o eà ousàl a o sà
vu dans la Partie II de cette étude – la configuration problématique des inscriptions (initiales, 
abréviations, contractions, crases, nexus, monogrammes) qui obscurcit leur relecture et leur 
i te p tatio .àái si,à ha ueàt peàd appellatio àp se t à i-après sera développé selon la manière 
dont il apparaît sur les gemmes. 
Toutes les inscriptions recensées ci-dessousàso tàissuesàd i tailles,àdeà a es,àdeà oulageàdeàpie esà
gravées (notamment de la glyptothèque romaine de T. Cades conservée au Deutsches 
Archäologisches Institut àouàd e p ei tesàde sceaux issus corpus de crétules de Délos. 
 
 
1.1. TRIA NOMINA 

 
En premier lieu, on trouve sur les pierres gravées des dénominations en tria nomina qui adoptent la 
o fo atio à d u eà suiteà d i itialesà lati esà ouà t a slitt esà e à g e ,à desà te esà a g sà ouà
d appellatio sàe ti es,àa e àlaàp se eàouà o àdeàsig esàd i te po tuatio àpou ài di idualise ,àsià
nécessaire, chaque terme du nom composé ou marquer sa nature abrégée [tabl. 1.1.3.] (voir point 
. . . .àdeàlaàPa tieàI .àDa sàleà asàdeàsuitesàdeàlett esà uiàpou aie tà o siste àe àl a iatio àd u à
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seul terme (par exemple L V L pour Lulleius1655 – voir n° 154 ci-dessus [tabl. 1.1.1., n° 9] –, A D A pour 
Adatilius1656 [id., n° 15], A S I pour Asinius1657 [id., n° 25] ou L A E voire I A D, respectivement pour 
Laelius et Iadestinus – voir n° 450 ci-dessus [id., nos 28-29],à l utilisatio à i pli iteà deà l « espace 
blanc »1658 pe etàd a te à etteà ele tu eàpou àluiàp f e à elleàdeà tria nomina, de même que – 
évidemment – leà e ou sà àl i te po tuatio à C•A•R ci-dessous [tabl. 1.1.2., n° 15]) ou à la transition 
par le registre figuré (N / E | I – type C5 [tabl. 1.1.1., n° 40] .àΚ usageàduànexus sert également à lier – 
et singulariser – l i itialeàduàp o àdeà elleàduàge tili eà[id., n° 34 ; 1.2.4., nos 1-3] ou à abréger un 
des éléments de la séquence épigraphique par gain de place [id., n° 35 ; 1.1.2., n° 20], ce qui est 
également vrai pour les duo nomina. 
 
 
1.1.1. TROIS INITIALES SANS SIGNE D INTERPONCTUATION (INCLUANT LES TYPES C1-5)1659 
 

CONFIGURATION REGISTRE FIGURÉ RÉFÉRENCE ILLUSTRATION DATATION 
1) FΝ ΝF Bonus Eventus WALTERS 1926, n° 1770 [10] Pl. B, fig. 8 I-IIème s. apr. J.-C. 
2) M C E Bonus Eventus WALTERS 1926, n° 1767 - - 
3) S C M Scène pastorale AGDS III, Göttingen, n° 345 - Ier s. av. J.-C. 
4) T | R | R Mercure  AGDS III, Kassel, n° 60 

[132/335] Pl. 14, fig. 88 Ier s. apr. J.-C. 
5) T E R Mercure AGDS III, Kassel, n° 66 [239] Pl. 28, fig. 185 Ier s. apr. J.-C. 
6) L N S Lupa Romana AGDS III, Kassel, n° 79 - IIIème s. apr. J.-C. 
7) C / F S Portrait VOLLENWEIDER, [..] 2003, n° 35 Pl. 105, fig. 730 v. 40 av. J.-C. 
8) L S | M1660 Lion GUIRAUD 1988, n° 652 [159] Pl. 18, fig. 118 IIème s. apr. J.-C. 
9) L V L Cheval ZWIERLEIN-DIEHL 1986, n° 478 

[154] Pl. 17, fig. 112 Ier s. apr. J.-C. 
10) Q A F Boeuf ZWIERLEIN-DIEHL 1986, n° 662 - Ier s. av. J.-C. 
11) M V H ou  
     H V M 

Jupiter ZWIERLEIN-DIEHL 1986, n° 706 
[451] Pl. 73, fig. 497 II-IIIème s. apr. J.-C. 

12) A D P Victoire GRAMATOPOL 1974, n° 105b - - 
13) T L C Bonus Eventus AGW I, n° 457 - Ier s. apr. J.-C. 
14) C / M C Éphèbe AGW II, n° 1688 - IIème s. apr. J.-C. 
15) A D A Portrait AGW III, n° 1738 - IIème s. apr. J.-C. 
16) R D V Cheval AGW III, n° 1841 [154] - II-IIIème s. apr. J.-C. 
17) T P C Armes AGW III, n° 2069 [451] Pl. 73, fig. 496 I-IIème s. apr. J.-C. 
18) M C A Apollon WEISS 2007, n° 84 - Ier av.- Ier s. apr. J.-C. 
19) L | M C Grylloi WEISS 2007, n° 540 Pl. 105, fig. 731 IIème s. apr. J.-C. 
20) T F P ou T F I Sanglier / coq AGDS I, 3, n° 2849 - IIème s. apr. J.-C. 
21) C | D / S Mars VOLLENWEIDER 1984, n° 397 - v. 222 apr. J.-C. 
22) S H F [texte] (bronze) HENKEL 1913, n° 811 - Ier s. apr. J.-C. 
23) S M F  [texte] (bronze) HENKEL 1913, n° 812 - Ier s. apr. J.-C. 
24) LΝ|ΝCΝ  Castor / cheval Nй“‹O‘OVIĆ 2005, n° 34 [429] Pl. 67, fig. 461 IIème s. apr. J.-C. 
25) A S I Mars AGDS IV, Hannover, n° 785 - Ier av.- Ier apr. J.-C. 
26) C I A Cérès AGDS V, n° 120 - IIème s. apr. J.-C. 

                                                             
1655 Voir SOLIN, SALOMIES 1994, p. 107 (gentilice). 
1656 Voir ibid., p. 6 (gentilice). 
1657 Voir ibid., p. 23 (gentilice). 
1658 Voir Partie II, n° 459. 
1659 Voir point 2.3.2.1. de la Partie I. 
1660 Même configuration épigraphique sur une intaille en verre jaune du Lincolnshire représentant une vache 
(COLLINGWOOD, WRIGHT 1991, p. 39, n° 2423.21) : inscription P / I | Q. 
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27) C I A Aigle WEISS 2007, n° 474 Pl. 105, fig. 729 IIème s. apr. J.-C. 
28) I A D1661 Fides WEISS 2007, n° 195 [450] Pl. 72, fig. 493 Ier s. apr. J.-C. 
29) L A E6 Ceres-Fides AGDS IV, Hannover, n° 1534 

[450] Pl. 72, fig. 494 IIème s. apr. J.-C. 
30) C F E Mercure WEISS 2007, n° 154 - I-IIème s. apr. J.-C. 
31) F / A / L Portrait VOLLENWEIDER 1972-1974, I, pl. 

87 [329/462] Pl. 45, fig. 402 Ier s. av. J.-C. 
32) S / P / F Apollon (buste) AGW II, n° 1274 [329/462] Pl. 45, fig. 403 IIème s. apr. J.-C. 
33) L T | N Palme AGW III, n° 2163 [171/455] Pl. 19, fig. 128 I-IIème s. apr. J.-C. 
34) A͡MP Fortuna AGW II, n° 1538 [291] Pl. 107, fig. 744 IIème s. apr. J.-C. 
35) M P͡I S [texte] HENIG, MCGREGOR 2004, n° cat.  

15.4 [286] Pl. 85, fig. 583 IIème s. apr. J.-C. 
     
36) N M / S [C6] Bon Pasteur SPIER 2007, n° 354 [352] Pl. 52, fig. 355 III-IVème s. apr. J.-C. 
37) C | I | C ou 
     G | I | C Sérapis (buste) VEYMIERS 2009, n° I.AB 14 

[328] Pl. K, fig. 75 Époque impériale 
38) P / B | S Mars Victor TOMASELLI, [..] 1987, n° 50 - IIème s. apr. J.-C. 
39) T | S / S  Mars Victor FURTWÄNGLER 1896, n° 7259  

[336] Pl. 47, fig. 317 t.p.q. Ier s. av. J.-C. 

40) N / E | I Zeus FURTWÄNGLER 1896, n° 8154  
[336] Pl. 47, fig. 317 - 

41) C | C / P Cérès ou Fides AGDS IV, Hannover, n° 1535 
[334] Pl. 46, fig. 313 IIIème s. apr. J.-C. 

42) D / C | B* ou 
     B | D / C1662 

Guerrier ZWIERLEIN-DIEHL 2002, n° cat. 
64 [334] Pl. 104, fig. 721 IIIème s. apr. J.-C.1663 

43) C / P A ou  
     C / P  [C6] Grylloi FURTWÄNGLER 1896, n° 8538 - - 
44) M | N | S Aigle KRUG 1981, n° 90 [333] Pl. 46, fig. 312 Ier s. apr. J.-C. 
45) T / T / C Aigle AGDS III, Kassel, n° 108 [330] Pl. 46, fig. 308 I-IIème s. apr. J.-C. 
46) L / C | M Genius AGDS III, Kassel, n° 75 [334] Pl. 46, fig. 314 Ier s. apr. J.-C. 
47) V / N / L Lion / Cerf AGDS IV, Hannover, n° 1628 [148] Pl. 16, fig. 104 II-IVème s. apr. J.-C. 
48) M | I / E ou  
    I / E / M* 

Guerrier AGW III, n° 1715 
[330] Pl. 46, fig. 307 IIème s. apr. J.-C. 

49) L / A | A Portrait AGW I, n° 347 [334] Pl. 47, fig. 315 Ier s. av. J.-C. 
 
Les tria nomina sousàfo eàd i itialesà o eàlesàaut esàfo esàd appellatio sàsi plesàouà o pos es à
sont également susceptibles de se présenter sous une forme translittérée en grec. 
 

CONFIGURATION REGISTRE FIGURÉ RÉFÉRENCE ILLUSTRATION DATATION 
α  PΝ Ν|ΝO Lion DEONNA 1925, n° 88 [176] - Ier av. J.-C. 
β  O1664 |ΝTΝ  Apollon AGW I, n° 409 [335] Pl. 47, fig. 316 Ier av. J.-C. 

 ΦΝ ΝΓ Lion BERRY 1968, n° 75 - III-IIème s. av. J.-C. 

                                                             
1661 Pa à o pa aiso à à l i s iptio àPRI (espacement entre les lettres) sur une cornaline du Kunsthistorisches 
Museum de Vienne (AGW II, p. 129, n° 1096, pl. 84 / Milieu du Ier s. av. J.-C. [450]), les deux cas traités dans le 
tableau 1.1.1., nos 30- ,às appa e te tàda a tageà àdesàtria nomina. 
1662 E. Zwierlein-Diehl opte pour la seconde lecture, appliquant à D le prénom Decimus (Voir ZWIERLEIN-DIEHL 2002, 
p. 30). On retrouve ce même particularisme [*] sur une autre intaille, un nicolo de Vienne [tabl. 1.1.1., n° 48]. 
1663 G. Platz-Horster date la pierre de la seconde moitié du IIIème s. apr. J.-C. (voir PLATZ-HORSTER 1984, p. 57, n° 45, 
pl. 12). 
1664 Prénoms Oppius ou Ovius (SALOMIES 1987, p. 65). 
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 H1665 Ν|Ν  Grylloi WALTERS 1926, n° 2577 - - 
 
 
1.1.2. TROIS INITIALES AVEC SIGNES D INTERPONCTUATION OU EN COMBINAISON AVEC UNE SÉPARATION PAR LE 

TRUCHEMENT DU REGISTRE FIGURÉ1666 
 
Κaàp se eàdeàsig esàd i te po tuatio àa e tueàlaàpote tialit à ueàl i s iptio àseà appo teà àu eà
appellatio .à ‹outefois,à leà s st eà deà l o o asti ueà ui itai eà o ai eà està u eà s ue eà deà i à
éléments (nomen gentile, praenomen, cognomen,àt i uàetàfiliatio àdo tàl i di eàfiliatifà– souvent sous 
laàfo eàdeàl i itialeàF terminale (voir point 1.5.1. ci-dessous) – est une composante-clé. Or, dans le 
cas de tria nomina sousàfo eàd i itiales,à uel ueàlett eàfi aleàF que ce soit renferme la potentialité 
u elleàpuisseà ep e d eàu eàs ue eàfiliati eàe àt oisàte esà M•M•F ci-dessous [tabl. 1.1.2., n° 1], 

S H F ou S M F ci-dessus [tabl. 1.1.1., nos 22-23]). 
 

CONFIGURATION REGISTRE FIGURÉ RÉFÉRENCE ILLUSTRATION DATATION 
1) M•M•F Lion WALTERS 1926, n° 2398 Pl. C, fig. 19 - 
2) Q•A•R Panthère WALTERS 1926, n° 2336 Pl. U, fig. 146 - 
3) L•V•F Achille / Penthésilée WALTERS 1926, n° 964 [239] Pl. 27, fig. 184 Ier s. av. J.-C. 
4) M•L• / B Diomède MORET 1997, n° 107 [86] Pl. 9, fig. 57 IIème s. av. J.-C. 
5) L•M•A1667 Éros FURTWÄNGLER 1896, n° 7519 - - 
6) S•I•C Éros HENIG, [..] 2004, n° cat. 3.32 - Ier s. av. J.-C. 
7) Q•C•H Diane / Cerf AGDS III, Kassel, n° 26 Pl. 104, fig. 726 IIème s. apr. J.-C. 
8) M•F•C Corbeau AGDS III, Kassel, n° 109 - Ier s. apr. J.-C. 
9) Q•L•A Prométhée MAASKANT-KLEIBRINK 1978, n° 

59 - Ier s. av. J.-C.1668 
10) M•C•V Diogène / Disciple FOSSING 1929, n° 4461669 Pl. 105, fig. 728 - 
11) A•P•E1670 Scène agonistique ZWIERLEIN-DIEHL 1986, n° 476 - Ier s. av. J.-C. 
12) L•P•P Mars GRAMATOPOL 1974, n° 195 

[453] - - 
13) C• / V•C Vache WEISS 2007, n° 442 [468] Pl. 18, fig. 117 Ier s. av. J.-C. 
14) A•F•F [texte] WEISS 2007, n° 651 [432/453] Pl. 68, fig. 468 IIème s. apr. J.-C. 
15) C•A•R Apollon AGDS IV, Hannover, n° 764 - Ier s. apr. J.-C. 
16) C•A•S [texte] TAMMA 1991, n° 81 - II-IIIème s. apr. J.-C. 
17) V•H•Q1671 Vénus Victrix Aquileia 1996, n° 43 - Ier s. apr. J.-C. 
18) C•A / D Hermès LIMC V, « Hermes », n° 644b 

[465] Pl. 76, fig. 521bis IIIème s. av. J.-C. 

                                                             
1665 Prénoms Herennus ou Herius (ibid., p. 72). 
1666 Voir point 2.3.3.4. de la Partie I, §3. 
1667 L•MA selon Th. Panofka (PANOFKA 1851, pp. 410-411, n° 29, pl. I/30). 
1668 La pierre, un scarabée italique, date du IIIème s. av. J.-C. (voir MARTINI 1971, p. 54 ; 95, n° cat. 68, pl. 14, fig. 5) ; 
l i s iptio àestàu àajoutàta difàduàIer s. apr. J.-C. 
1669 Moulage par T. Cades (CADES 1834, Centuria IV, p. 127, n° 82). Voir également LANG 2012, p. 68 ; 150, n° cat. 
G Di6, pl. 2, figg. 12a-b. 
1670 Voir HENIG 1985 : à la différence de tria nomina de la gemme de Würzburg, on retrouve les trois initiales APЄ 
sans interponctuation sur une cornaline du Ier s. av. J.-C. (contexte de fouilles : IVème s. apr. J.-C.) représentant 
йs ulapeàetàр gie.àΚ auteu àesti eà ueàlaàl ge deàestàl a iatio àdeàἀ ή etàs appa e teàauà egist eàfigu àe à
tant que vertu morale (" … à efe sàtoà o alàhealthàa dà i tue."). 
1671 C.à‹o aselliàesti eà u ilàs agitàdeàtria nomina (TOMASELLI 1993, p. 62, n° 60, pl. IV) ; et, bien que O. Salomies 
(SALOMIES 1987, p. 96) recense plusieurs prénoms commençant par la lettre V (notamment Vibius et Vettius), H. 
Carnegie (CARNEGIE 1908, p. 54, n° cat. D 5 : V•M•ANT ; 88, n° cat. F 19 : V•F•S àesti eà u u àV initial reprend votum, 
« Cadeauàdeà… »à e àl o u e eàV•M•ANT : votum Marci Antonii). 
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19) C•P / L Zeus FURTWÄNGLER 1896, n° 7133 
[465] Pl. 76, fig. 522 I-IIème s. apr. J.-C. 

20) M•N•H͡Y Faustulus TAMMA 1991, n° 10 [286] Pl. 36, fig. 240 Ier s. av. J.-C. 
 
 

1.1.3. TROIS INITIALES AVEC SIGNES D INTERPONCTUATION À FONCTION ABRÉVIATIVE 
 

CONFIGURATION REGISTRE FIGURÉ RÉFÉRENCE ILLUSTRATION DATATION 
1) C•CΝ/Ν•B• Coq / Salamandre AGDS III, Kassel, n° 101 [468] Pl. 77, fig. 526 Ier s. apr. J.-C. 
2) L.S. / C. Portrait VOLLENWEIDER 1972-1974, I, pl.  

113/6 [487] Pl. 88, fig. 603 v. 40 av. J.-C. 
3) L.C.C. Portrait AGDS II, n° 416A [488] Pl. 89, fig. 608b Ajout tardif 
4) M•S•S• Diane AGDS IV, Hannover, n° 766 

[453/458] Pl. 73, fig. 499 Ier s. apr. J.-C. 

 
 
1.1.4. TRIA NOMINA ABRÉGÉS SANS SIGNES D INTERPONCTUATION 
 
Ilàestàplusàais àdeà estitue àleà leàd appellatio àe  tria nomina deàl i s iptio àlo s ueà etteàde i eà
estàpasà u a g eàsousàfo eàdeàt oisài itialesà aisàseàp se teàe àda a tageàdeà a a t es (à part 

pou à leà p o à uià aà toujou sà laà o fo atio à d u eà lett eà u i ue,à leà ge tili eà età leà su o à
apparaissent en termes de deux à quatre caractères). Comme précédemment (points 1.1.1. à 1.1.3.), 
on décèle des dénominations avec ou sans signes séparatifs ou abréviatifs, voire des exemples où les 
deux sont utilisés séparément ou conjointement (interponctuation par le registre figuré). 
 

CONFIGURATION REGISTRE FIGURÉ RÉFÉRENCE ILLUSTRATION DATATION 
1) T FL AVG 

Méléagre / 
Oracle1672 PANOFKA 1851, n° 40, pl. I/40 - - 

2) CN / V͡AT 

   STAB1673 
Portrait VOLLENWEIDER 1972-1974, I, pl. 8/12 

[251/459/490] Pl. 75, fig. 514 IIème s. av. J.-C. 
3) M | Ǝ͡AC (ou 
   Ǝ͡AL) | METR Sanglier FURTWÄNGLER 1896, n° 6560 

[147/293] Pl. 38, fig. 251 - 
4) TI / AS / S Grylloi AGW III, n° 2122 Pl. 104, fig. 727 IIème s. apr. J.-C. 
5) T RV PO1674 

Instruments 
auguraux HENIG 1975, n° 235 - Ier s. apr. J.-C. 

6) P | VE | RVF [texte] SENA CHIESA 1966, n° 15241675 Pl. U, fig. 147 I-IIème s. apr. J.-C. 
 
 
1.1.5. TRIA NOMINA ABRÉGÉS AVEC SIGNES D INTERPONCTUATION OU EN COMBINAISON AVEC UNE SÉPARATION PAR 

LE TRUCHEMENT DU REGISTRE FIGURÉ 
 

CONFIGURATION REGISTRE FIGURÉ RÉFÉRENCE ILLUSTRATION DATATION 
1) L•S͡A͡M•M͡A͡T͡R Fortuna LIMC VIII, « Tyche/Fortuna », n° 

149 [291] - t.p.q. 20 av. J.-C. 

                                                             
1672 Voir LE BLANT 1896, p. 149, n° 427 : nom en lien avec le motif figuré oraculaire, Fl(avius) Aug(urinus). 
1673 Voir la même inscription, avec interponctuation, sur une sardonyx du British Museum [tabl. 1.1.6., n° 1]. 
1674 “ià l o à o pa eà laà dispe sio à desà lett esà a a t isti ueà duà e ou sà à l « espace blanc » avec une autre 
appellation identique sur une intaille bombée contemporaine de même facture (AGW II, pp. 120-121, n° 1061, 
pl. 77 : COBRO [tabl. 1.4.2., n° 3]), fo eàestàdeà o state à u ilàfautàli eàT RV PO en tria nomina et non TRVPO. 
1675 Voir également Aquileia 1992, p. 61, n° 130 (datation). 
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2) L•NAE / QVI Archer SENA CHIESA 1966, n° 911 [248] Pl. G, fig. 49 Ier s. av. J.-C. 
3) T•VI•HIL Victoire (buste) WALTERS 1926, n° 10271676 [461n] - - 
4) C•AM / •AN Bélier FURTWÄNGLER 1896, n° 65801677 - - 
5) A•Q•SVR Allégorie FURTWÄNGLER 1896, n° 2132 - - 
6) M•VAL /  
   AEQVAL 

Mars / Temple à 
rotonde AGDS II, n° 441 [462] Pl. 76, fig. 518 Ier s. av. J.-C. 

7) M•A͡N͡T•NYMP Cavalier (éphèbe) VOLLENWEIDER 1972-1974, pl.  
132/4 [285] - Ier s. av. J.-C. 

8) M•AL|B•HIL Faustulus NEVEROV 1976a, n° 74 [461] Pl. M, fig. 88 II-Ier av. J.-C. 
9) T•I-V͡L•FI͡ R Personnification WEISS 2007, n° 322 [283] Pl. 35, fig. 233 v. 30 av. J.-C. 
10) C•F• / HYM Scorpion WEISS 2007, n° 507 [406] Pl. 77, fig. 524 Ier s. av. J.-C. 
11) Q•NONΝ/ΝDIP 

    (sceau) 
Mercure (buste) 
Q. Nonius Diphilus1678 BOUSSAC 1988, fig. 34 [86/462] Pl. 70, fig. 480 IIème s. av. J.-C. 

12) P•GR1679•A 

    (sceau) Oreste BOUSSAC 1988, fig. 36 [86] - v. 125 av. J.-C. 
13) C•P/VBL•VIT Éros (buste) ZWIERLEIN-DIEHL 1986, n° 99 - IIème s. av. J.-C. 
14) CN•PETR• 
     BARN 

Hermès /  
Maia (?) AGDS I, 2, n° 974 Pl. 105, fig. 732 Ier s. av. J.-C. 

15) L•COR• 
    CVME1680 Lion / Cerf AGDS III, Kassel, n° 102 - IIème s. apr. J.-C. 

16) P•SE / •SIL Guerriers MORET 1997, fig. 1081681 Pl. 105, fig. 733 III-IIème s. av.  
J.-C. 

17) L•MV / SAL1682 Patricien /  
Tropaion WALTERS 1926, n° 2073 Pl. 105, fig. 

7341683 - 
18) CN•PO•SED Corbeau CADES 1836, IV, pl. H/91684 - - 
19) P•AR•P Faustulus FOSSING 1929, n° 425 - - 
20) C•S•CL Athlète FOSSING 1929, n° 977 - - 
21) M•PAR•SA [texte] DEMBSKI 2005, n° cat. 1122 - II-IVème s. apr. J.-C. 
22) CN. / M͡A͡E.     
    SYN͡E-G 

Légionnaire  
Cn. Mae(nius /-vius) 
Syneg(demus /-oris) 

GRAMATOPOL 1974, n° 474 
[293/452] - - 

23) P• / N HOSP Tyché/Fortuna  
P. N(–) Hosp(italis) 

HENIG, MCGREGOR 2004, n° cat. 
4.61. [473] Pl. 120, fig. 836 Fin du Ier s. apr.  

J.-C. 

                                                             
1676 Voir PANOFKA 1851, p. 505, pl. IV/39. 
1677 Voir ibid., pp. 387-388, pl. I/1 : Th. Pa ofkaà estitueàl i s iptio àen duo nomina par C. Aman(ius), faisant fi de 
la restitution de ses prédécesseurs (dont J.J. Winckelmann), "C. Am. An.". 
1678 Voir BOUSSAC 1988, p. 325, n. 64. 
1679 Voir BOUSSAC 1988, p. 325, n. 67 :àilàs agità aise la le e tàduàge tili eàGranius.àΚ auteu àseà f eà àl a ti leà
de J. Hatzfeld (HATZFELD 1912, p. 41, n° 10) dans lequel ce dernier référence un certain P. Granius A. dans une 
appellatio àd aff a hià P. Granius A. P. l. Alexander). 
1680 On retrouve un cognomen apparenté sous forme abrégé sur une intaille hellénistique du Cabinet des 
Médailles – VOLLENWEIDER 1995, p. 179, n° 189, pl. 90 : C|Y|M|(E) / Fin IIème s. - début Ier s. av. J.-C. – représentant 
Sélénè et Hélios. Cyme est un cognomen attesté (OPEL II, p. 90) ; mais dans le cas de la cornaline de Kassel, il 
peutàtoutàauta tàs agi àdeàl a iatio àdeàCumelius, Cumelus ou Cumenius (ibid., p. 87). 
1681 Voir MORET 1997, p. 65, n. 3 : référence à FURTWÄNGLER 1900, II, p. 116, n° 50, pl. XXIII). 
1682 Duàfaitàdeàl a se eàd i te po tuatio àt pog aphi ueà seulàl i te po tuatio à« registre figuré » sépare le 
ge tili eà duà pote tielà su o ,à l i s iptio à peutà gale e t être restituée par des duo nomina : la seule 
possibilité de gentilice est Musalenius (CIL IV, n° 4986). 
1683 Voir CADES 1836, cl. 6, I, pl. J/18. 
1684 âàpa tàleà oulageàdeà‹.àCades,à ilàe isteàu eà opieàe à e eàdeàl i tailleào igi elleàauàsei àdeà laà olle tio à
Paoletti à Rome (STEFANELLI 2007, p. 167, n° 766, pl. « Tomo II, cassetto 10 », ill. 766). 
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1.1.6. TRIA NOMINA ABRÉGÉS AVEC SIGNES D INTERPONCTUATION À FONCTION ABRÉVIATIVE 
 

CONFIGURATION REGISTRE FIGURÉ RÉFÉRENCE ILLUSTRATION DATATION 
1) CN•V͡AT•Ν| STAB• Grylloi WALTERS 1926, n° 2572 [251/459] Pl. C, fig. 17 - 
2) TΝ/Ν•CVR• / IV• Amphore CADES 1836, IV, pl. H/91685 Pl. 99, fig. 688 - 
3) P•VA͡L•M• Persée HENIG 1975, n° 180 - I-IIème s. apr. J.-C. 

 
 

1.1.7. TRIA NOMINA ENTIERS (AU MOINS UNE DES PARTIES D APPELLATION [tabl. 1.1.7., nos 1-10])  
 
Du fait de la « contrainte de cadre », il est relativement rare de trouver des appellations composées 
en tria nomina qui soient formulées et incisées en entier sur la bordure de la gemme. La plupart du 
temps, seul un des éléments de la séquence – souvent le surnom – est complet, avec la terminaison 
du cas au nominatif [N] ouàauàg itifàd appa te a eà[G],à oi eà a gi ale e tà àl a usatifà[A]. 
 

CONFIGURATION REGISTRE FIGURÉ RÉFÉRENCE ILLUSTRATION DATATION 
1) P•VAL• 
   LADAE1686 [G] Caducée FURTWÄNGLER 1896, n° 6664 - - 

2) L•LIC•EROS [N] Chèvre AGW I, n° 3841687 Pl. 101, fig. 702 Ier s. av. J.-C. 
3) M•DVIDI•M [G] Victoire FURTWÄNGLER 1896, n° 1468 - - 
4) M•SAVFEI•RV [G] Herme (buste) ZWIERLEIN-DIEHL 1986, n° 165  

[212] Pl. 25, fig. 164 Ier s. av. J.-C. 
5) T•ANTIS|TI• 
    MAR [G] Lion WALTERS 1926, n° 2311 [461] Pl. 76, fig. 517 - 
6) Q•C•LATRO [N] Cratère FURTWÄNGLER 1896, n° 66981688 - - 
7) Q•L• /               [N] 
   FORTVNATVS  Masque tragique FURTWÄNGLER 1900, pl. XXV/47 - Ier s. av. J.-C. 
8) M L1689 /  

   CAP-ITONIS [G] 
Aequitas ou 
Cérès AGDS III, Kassel, n° 50 Pl. 106, fig. 737 II-IIIème s. av. J.-C. 

9) CN•CAT || 

   TERTI [G] [texte] [face A/B] LE BLANT 1896, n° 383 - - 
10) A C / 

    LOCV-PL/E/S [N] 
Diogène / 
Disciple SENA CHIESA 1966, n° 948 [141] Pl. D, fig. 25 Ier s. av. J.-C. 

     
11) CN•LVCILI• 
     CAST[–] [G] Coq WALTERS 1926, n° 2470 [149] Pl. E, fig. 29 - 
12) L•VOLCEIV/M• 
     PAVLVM [A] 

Dionysos WALTERS 1926, n° 15491690 Pl. 13, fig. 81 - 
13) C•IVLIVS• 
     GE/MI-NVS [N]

 
Maschalismos ZAZOFF 1983, pl. 68/4 [105] Pl. 11, fig. 68 III-IIème s. av. J.-C. 

14) C•IVLI / CRE- 

     SC[EN]TIS [G]
 

Vénus Victrix AGW III, n° 1460 [463] Pl. 76, fig. 520 IIème s. apr. J.-C. 

                                                             
1685 Voir point 1.5.4.1. de la Partie I, §1. 
1686 Pour Th. Panofka (PANOFKA 1851, pp. 424-425, n° 46, pl. I/ ,àilàs agitàduàg itifàdeàP. Valerius Ladas, ce qui 
explique laàp se eàduà adu eàsu àlaàge eà pa àa alogieà àu à l eà ou eu àdeàl po ueàd ále a d e . 
1687 Voir point 1.5.4.3. de la Partie I, §2. 
1688 Voir PANOFKA 1851, pp. 462-463, n° 92, pl. II/43. 
1689 Mau aiseà estitutio àdeàl auteu àduà atalogueà MICAP ITONIS). ‹outefois,à lo s ueàl o à o pa eàlaàpseudo-
lettre « I » de M I avec les deux autres « I »àdeàl i s iptio à CAPITONIS), on remarque une légère haste à la base 
du premier I :àilàs agitàdo àd u àL. 
1690 Voir point 2.1.2. de la Partie I, §2. 
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15) C PR|EC/IL|I  

     FV/SC|I [G] [N]
 

Instruments de 
dessin1691 AGW III, n° 2156 [389] Pl. 57, fig. 389 I-IIème s. apr. J.-C. 

16) P CORN|ELIVS  

     FR|ONTO [N]
 

[texte] WEISS 2007, n° 656 [187] Pl. 22, fig. 145 IIème s. apr. J.-C. 
17) M•M͡VSI• 
     PRISCI [G]

 
Éros CADES 1836, II, pl. B/308 [284] Pl. 36, fig. 238 III-IIème s. av. J.-C. 

18) L OC/TAVI / 

     LAETI [G]
 

Mercure PANOFKA 1851, n° 32, pl. 
IV/321692 - - 

19) L•TITI ATTI1693 [G] Mercure AGDS III, Kassel, n° 63 Pl. 106, fig. 735 IIIème s. apr. J.-C. 
20) Q•ACVTI•        [G] 

     ASTRAGA/LI1694
 

Lupa Romana WALTERS 1926, n° 9831695 Pl. 106, fig. 736 - 
21) L | DOMITIVS | 

     OPTATVS [N]
 

[texte] LE BLANT 1896, n° 460 - - 
22) T•POSTV|MIVS• 
     FAV|STVS [N]

 
[texte] LE BLANT 1896, n° 566 - - 

23) L•VOLVSIVS•   [N] 

    SECVNDIO1696  
Amor / Coq LE BLANT 1896, n° 471 [187] - - 

24) T•TETIVS | 

     HILARVS1697 [N]
 

Masque de 
 Silène NEVEROV 1988, n° 426 - Ier s. apr. J.-C. 

25) M•M͡ RCI(us) [N] 

     HE-RACLEO1698
 

ыαι ὸς / Hercule MASTROCINQUE 2008, n° cat.  
Fi 85 [279/292] Pl. H, fig. 56 Ier s. av. J.-C. 

 
 
1.1.8. TRIA NOMINA À QUATRE TERMES 

 
Dans de rares cas, les tria nomina peu e tàadopte àlaàfo eàd u eàs ue eàdeà uat eà l e ts : ils 
sont alors joints à un second cognomen ouàd u àsupernomen1699. De même que dans les exemples 
cités auparavant (tableaux ci-dessus), les signes séparatifs peuvent autant souligner 
l i te po tuatio à ueàleà a a t eàa g àdesài itialesàouàdesàte es. 
 

CONFIGURATION REGISTRE FIGURÉ RÉFÉRENCE ILLUSTRATION DATATION 
1) L•V•A•I Grylloi CADES 1836, IV, pl. K/58 Pl. 106, fig. 739 - 
2) L•M•N•C Lion CADES 1836, Centuria III, n° 90 - - 
3) D•C•C•C• Scène de chasse AGDS IV, Hannover, n° 410 [458] Pl. 75, fig. 513 Ier s. av. J.-C. 
     
4) M OG | MARCEL| 

   LINI DE|C1700 [G] 

[texte] M. Og(ulni) 
Marcellini Dec(imi) SENA CHIESA 1966, n° 1528 Pl. U, fig. 148 II-IVème s. apr. 

J.-C. 

                                                             
1691 "Zeichenutensilien" pour l auteu e,àE. Zwierlein-Diehl. 
1692 PANOFKA 1851, p. 500, n° 32, pl. IV/32. 
1693 Pour L. Titius Attus (voir SOLIN, SALOMIES 1994, p. 187 ; 297). Le gentilice et le surnom étant incisés dans leur 
fo eà o pl teàduàg itifàd appa te a e,à ilà taitàpasà essai eàpou àleàg a eu àdeàlesà s pa e àd u àsig eà
d i te po tuatio à eà uiàluiàaàse l àpe ti e tàpou àsi gula ise àl i itialeàduàp o à epe da t . 
1694 Voir OPEL I, p. 20, « Acutius » (nomen) ; 82, « Astragalus » (cognomen). 
1695 Voir CADES 1836, cl. 35, IV, pl. C/20. 
1696 Voir SOLIN, SALOMIES 1994, p. 399. 
1697 “elo àO.àΠe e o ,àilàs agitàpeut- t eàduà o àd u à aît e-graveur romain. 
1698 Voir OPEL II, p. 177, « Heracleo » (cognomen). 
1699 Voir LASSÈRE 2005, pp. 106-108. 
1700 Voir point 2.2.7. de la Partie I, §1 : dans le cas de ce type de surnom formé sur un nombre – e àl o u e eà
DE/C –, la césure « calligraphique »à pa àsou iàd uili eàdeàlaà o positio àouàpa à au aiseàa ti ipatio àpa àleà
g a eu à deà laà lo gueu à deà l i s ription) se retrouve sur une autre intaille « à texte » contemporaine, une 
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Certains exemples de type C « en carré » (type C7)1701 peuvent être potentiellement assimilés à des 
appellations composées (voir n° 366 ci-dessus). 
 

CONFIGURATION REGISTRE FIGURÉ RÉFÉRENCE ILLUSTRATION DATATION 
5) C / M | D / A Oiseau fantastique WEISS 2007, n° 553 Pl. 55, fig. 372 Ier s. av. J.-C. 
6) P / F | F / A Fortuna AGW III, n° 1554. Pl. 55, fig. 373 IIème s. apr. J.-C. 
7) L / C | B / P Feuille de lierre LE BLANT 1896, n° 457 - - 

 
 

1.1.9. TRIA NOMINA ROMAINS TRANSLITTÉRÉS EN GREC  
 

CONFIGURATION REGISTRE FIGURÉ RÉFÉRENCE ILLUSTRATION DATATION 
1) T | OKTABIOC | 

   CЄKOIN| OC [N] 

[texte] T. Octavius 
Secundus LE BLANT 1896, n° 683 [372] - - 

2) ΓAIOCΝCЄIOCΝ| 
   KA ITƱN [N] 

[texte] [face B] 
C. Ceius Capito LE BLANT 1896, n° 197 - - 

3) T•A /OCΝ 
   POYΦ-OC [N] 

Sérapis / Isis 
T. Al(i)us1702 Rufus VEYMIERS 2011, n° cat. V.ABC 20 - IIème s. apr. J.-C. 

 
 

***** 
 

1.2. DUO NOMINA 
 
Κeàdeu i eàt peàd appellatio à o pos eàleàplusà u e tàsu àlesàpie esàg a esàestà eluiàdesàduo 
nomina.àâà l i sta àdesà tria nomina, leur configuration épigraphique est relativement complexe et 
pa ti ipeà desà esà sp ifi it sà auà i eauà deà l usageà desà i itiales,à desà a iatio s,à desà te esà
e tie sàetàdesàsig esàd i te po tuatio à poi tsàouà«àespa eà la  »). On trouve une nouvelle fois 
l usageàduànexus pou àlie ,àe àl a se eàdeàsig esàs pa atifs,àleàp o àauàge tili eà[tabl. 1.2.1., nos 
4-5 ; 1.2.4., nos 3-4]1703. De plus, le fait que, pour les initiales, appa aisse tà ueàdeu à a a t es, cela 
aug e teàlaàpote tialit à ueàl i s iption soit ambilisible, autant sur le tampon que sur le moulage 
[id., nos 2 et 8] – o eà taità ota e tàleà asàpou àu eàl ge deàe àtria nomina [tabl. 1.1.1., n° 
11].àΚ i di eàdeàfiliatio à lett eàF terminale – voir Point 1.5.1. ci-dessous) est susceptible,à àl i sta àdesà
tria nomina, de se greffer sur une initiale qui reprend un prénom (C•F pour Q(uinti) f(ilius) [tabl. 1.2.2, 
nos 3-4]). 
 
1.2.1. DEUX INITIALES (GRECQUES OU LATINES) SANS SIGNES D INTERPONCTUATION (A L EXCLUSION DES INSCRIPTIONS 

DE TYPE C6)1704 
 

CONFIGURATION REGISTRE FIGURÉ RÉFÉRENCE ILLUSTRATION DATATION 
1) I P Dauphin DEMBSKI 2005, n° cat. 942 - IIIème s. apr. J.-C. 
2) H C Grylloi Aquileia 1996, n° cat. 161 [162] Pl. 18, fig. 121 Ier av.- Ier s. apr. J.-C. 

                                                             
cornaline de Carnuntum sur la surface de laquelle se lit, en deux lignes, les tria nomina , M͡A͡V͡R SE|C pour M. 
Aur(elius) Sec(undus). Ce parallèle rend improbable la potentialité ueàl a iatio àDE/C reprenne une fonction 
militaire (décurion). 
1701 Voir point 2.3.2.3. de la Partie I. 
1702 Voir OPEL I, p. 43, « Allius » : la forme Alius est attestée (AE, 1965, n° 106). 
1703 Voir Partie II, n° 284. 
1704 Voir point 2.3.2.2. de la Partie I. 
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3) A L Amor / Priape AGW II, n° 13411705 Pl. 106, fig. 738 IIème s. apr. J.-C. 
4) CN͡L Chaussure FURTWÄNGLER 1896, n° 2288 [284] - - 
5) A͡P Éros (buste) ZWIERLEIN-DIEHL 1986, n° 100 Pl. 106, fig. 740 II-Ier s. av. J.-C. 
6) B M Aurige / Palme ZWIERLEIN-DIEHL 1986, n° 4731706 Pl. 106, fig. 741 Ier av.- Ier s. apr. J.-C. 
7) S M Nikè / Char GUIRAUD 1988, n° 167 - II-IIIème s. apr. J.-C. 
8) A I Helios / Char AGDS III, Kassel, n° 158 Pl. 107, fig. 742 IIème s. apr. J.-C. 
9) HΝ 1707 Grylloi WALTERS 1926, n° 2584 - - 
10) Ν  [texte] GRAMATOPOL 1974, n° 643 - - 
11) P / O1708 Caducée PANOFKA 1851, pl. I/47 - - 
12) F / R Venatio AGW III, n° 1682 Pl. 129, fig. 899 IIème s. apr. J.-C. 

 
 
1.2.2. DEUX INITIALES (GRECQUES OU LATINES) AVEC SIGNES D INTERPONCTUATION OU EN COMBINAISON AVEC UNE 

SÉPARATION PAR LE TRUCHEMENT DU REGISTRE FIGURÉ [tabl. 1.2.2., n° 7] 
 

CONFIGURATION REGISTRE FIGURÉ RÉFÉRENCE ILLUSTRATION DATATION 
1) N•L Éros WALTERS 1926, n° 1019 Pl. U, fig. 149 IIème s. av. J.-C. 
2) L•S Éros / Psychè WALTERS 1926, n° 1466 Pl. V, fig. 150 Ier s. av. J.-C. 
3) C•F Gouvernail SENA CHIESA 1966, n° 1448 [486] Pl. O, fig. 106 Ier s. av. J.-C. 
4) C•F Taureau FURTWÄNGLER 1896, n° 19791709 

[486] Pl. 94, fig. 649 Ier s. av. J.-C. 

5) P•S Athéna (buste) FURTWÄNGLER 1896, n° 6944 - - 
6) Q•C Satyre FURTWÄNGLER 1896, n° 1716 - - 
7) C / T͡E Ménade AGDS III, Braunschweig, n° 79 Pl. 107, fig. 743 Ier s. apr. J.-C. 
8) L / V͡A Artisan AGW I, n° 131 [286] Pl. 36, fig. 239 II-Ier s. av. J.-C. 
9) C•V͡A Autel à guirlandes VITELLOZZI 2010b, n° 195 [286] - Ier s. av. J.-C. 
10) L• / T G ai àd o ge WALTERS 1926, n° 2683 [340] Pl. 123, fig. 857 Ier-IIIème s. apr. J.-C. 

 
 
1.2.3. DEUX INITIALES AVEC SIGNES D INTERPONCTUATION À FONCTION ABRÉVIATIVE 
 

CONFIGURATION REGISTRE FIGURÉ RÉFÉRENCE ILLUSTRATION DATATION 
1) S•P• Course de chars FURTWÄNGLER 1896, n° 1716 [453] Pl. 73, fig. 500 I-IIème s. apr. J.-C. 
2) P•M• Portrait (Octavien) WALTERS 1926, n° 1972 - 40-30 av. J.-C. 

 
 
1.2.4. DUO NOMINA ABRÉGÉS SANS SIGNES D INTERPONCTUATION 
 
áuàstadeàdesàa iatio sàd auà oi sàdeu à a a t esàpa àte e,ào àpeutàdisti gue àlesàduo nomina 
« première manière »(123), qui combinent le prénom et le nom, de ceux dits « seconde manière »(abc) 
                                                             
1705 Voir également FELLMANN BROGLI 1996, p. 60 ; 176, n° G122, pl. 24 (entre le début du Ier s. apr. J.-C. et le milieu 
du IIème s. apr. J.-C.). 
1706 Voir AUBRY 2011a, p. 665, fig. 6 ; 668, n. 149. 
1707 On retrouve ces deux lettres sous forme de nexus sur un scarabéoïde grec du Vème s. av. J.-C. (RICHTER 1968, 
p. 87, n° 269, ill. 269). Voir Partie I, n° 78 [Pl. 8, fig. 50].à Ilà eà s agit,àda sà eà as,à ueàdeà a ueàdeàs ieà eà
reprenant pas une appellation. 
1708 Ces deux initiales (type B2C) reprennent vraisemblablement des duo nomina par comparaison à la 
o positio ài o og aphi ueàetàauàt peàd i s iptio àsi ilai eà t peàá CH : S-EX•Ν/ΝC-A͡T) d une sardoine de Berlin 

[tabl. 1.2.4., n° 7] (FURTWÄNGLER 1896, p. 244, n° 6638, pl. 47). Initiales de même configuration (type B2C) : voir 
également C / T͡E [tabl. 1.2.2., n° 7]. 
1709 Voir PANOFKA 1851, p. 403, n° 20, pl. I/20. 
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qui, eux, rassemblent le gentilice et le surnom1710. Les seconds sont reconnaissables par le fait que le 
p e ie àte eà estàja aisà duità àl i itialeà– eà uiàestàleà asàduàp o à àl e eptio àdeàAp(pius), 
Cn(aeus), Ser(gius), Sex(tus) [tabl. 1.2.4., n° 7], Sp(urius) ou Ti(berius)1711. 
En outre, certaines compositions épigraphiques de type C à trois caractères (voir n° 173 ci-dessus), 
dont le registre figuré agit comme signe séparatif entre le prénom et le nom, peuvent potentiellement 
reprendre des duo nomina « première manière » [tabl. 1.2.4., nos 3-4]. On peut en outre souligner un 
asà a gi alàd appellatio à o t a t eà HD pour H(a)d(rianus) [id., n° b]). 

 
CONFIGURATION REGISTRE FIGURÉ RÉFÉRENCE ILLUSTRATION DATATION 
1) T͡ARI [texte] WALTERS 1926, n° 2716 [285] Pl. I, fig. 59 - 
2) M͡ARIV(S) Scène allégorique WALTERS 1926, n° 3373 [285] Pl. I, fig. 58 - 
3) T͡AL Allégorie AGDS I, 3, n° 3381 - - 
4) P / AP Éphèbe nu / Glaive MAFFEI 1707-1709, IV, pl. 

XLVIII [173] - - 

5) C / AI Éphèbe / Armes FURTWÄNGLER 1896, n° 8481 
[173] Pl. 20, fig. 131 - 

6) T | AT͡ER Quadrige RICHTER 1956, n° 3621712 - I-IIème s. apr. J.-C. 
7) SEX S/ER Diomède MORET 1997, n° 197 [151] Pl. 17, fig. 107 Ier s. av. J.-C. 
8) C / R-OSC Penthée FURTWÄNGLER 1896, n° 8681713 Pl. 108, fig. 750 IIème s. av. J.-C.1714 
9) MAR HERE Ajax / Teucer CADES 1836, III, pl. E/106 [109] Pl. 108, fig. 752 Ième s. av. J.-C. 
10) Q / APPV͡L Sphinx AGDS I, 2, n° 1009 [248/470] Pl. 29, fig. 196 Ième s. av. J.-C. 
     
a) FL AVG Truie1715 WALTERS 1926, n° 2393 - - 
b) CL HD Venatio WEISS 2007, n° 4071716 Pl. 107, fig. 745 IIème s. apr. J.-C. 
c) FL / RVS Silvanus MAASKANT-KLEIBRINK 1978, n° 

743 - IIème s. apr. J.-C. 

d) AEL / ASC [texte] WEISS 2007, n° 407 - IIème s. apr. J.-C. 
e) HI / MA Palme WEISS 2007, n° 654 [171/455] Pl. 20, fig. 129 Ier s. apr. J.-C. 
f) BAE / LIC 

Proue de navire 
aviforme FURTWÄNGLER 1896, n° 21791717 Pl. 107, fig. 748 - 

g) SA / OC-T Satyre / Bouc WALTERS 1926, n° 15831718 
[469] Pl. 77, fig. 527 - 

h) H͡E-R / P͡H͡IL-O-D Victoire / Némésis WALTERS 1926, n° 73351719 - - 
i) [..]T [carquois] SEX Griffon WALTERS 1926, n° 7087 [464] Pl. 77, fig. 523 - 

 

                                                             
1710 Voir AUBRY 2009, pp. 313-314. 
1711 Voir LASSÈRE 2005, p. 84. 
1712 Voir CADES 1836, Impronte gemmarie Museo Nott, 2, n° 104. Voir également AUBRY 2011a, p. 668, n. 148. 
1713 Voir PANOFKA 1851, pp. 457-458, n° 84, pl. II/35, et CADES 1836, cl. 9, II, pl. A/83. 
1714 Κaàpie eà a e àl orlo e à o du e ,àai sià ueàl i s iptio ,às i s i e tàda sàu eàt aditio à pig aphi ueàdeàla fin 
du IIème s. av. J.-C. ; on peut notamment citer en parallèle un prase de Hanovre (MORET 1997, pp. 84-85, n° 123, 
pl. 27) pour lequel la taille et la forme des caractères sont similaire, et sont inclus dans une inscription de 
structure palindromique extrêmement voisine (CSOSC) [Pl. 108, fig. 751]. 
1715 Il ne faut pas voir, dans la représentation de la truie, une référence à la gemme publié par Th. Panofka [tabl. 
1.1.4., n° 1] sur laquelle Méléagre toise la tête du sanglier de Calydon posé sur une colonne (scène oraculaire). Il 
doitàs agi àd u àFl(avius) Aug(ustus) uel o ueàetàpasà essai e e tàd u àFl(avius) Aug(urinus). 
1716 Voir point 2.2.5. de la Partie I, §1. 
1717 Voir PANOFKA 1851, p. 410, n° 28, pl. I/28 :à l auteu à estitueà l i s iptio à pa à l appellation Baelicia (non-
attest .àIlàs agitàplut tàdeàduo nomina comme Baebius Licinianus par exemple. 
1718 Voir PANOFKA 1851, pp. 493-494, n° 21, pl. IV/21. 
1719 Voir ibid., pp. 433-434, n° 60, pl. II/11. 
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1.2.5. DUO NOMINA ABRÉGÉS AVEC SIGNES D INTERPONCTUATION 
 

CONFIGURATION REGISTRE FIGURÉ RÉFÉRENCE ILLUSTRATION DATATION 
1) A• / FOL 

Cadran solaire / 
Colonne [face B] WALTERS 1926, n° 2018 [467] Pl. 77, fig. 525 - 

2) L•T/IT Vendangeur1720 WALTERS 1926, n° 2173 - - 
3) C•AVFI Portrait AGW I, n° 349 [248/487] Pl. 29, fig. 197 Ier s. av. J.-C. 
4) C•INΝ(+ VICI) Othryadês RICHTER 1956, n° 219 [339] Pl. 29, fig. 197 III-IIème s. av. J.-C. 
5) C•ИIG Maschalismos AGDS III, Kassel, n° 28 [140] Pl. 15, fig. 95 IIème s. av. J.-C. 
6) N•CLAV Portrait FURTWÄNGLER 1896, n° 1874 [8/248] Pl. 2, fig. 13 

Pl. 30, fig. 198 IIème s. av. J.-C. 
7) L•CRVS Allégorie FURTWÄNGLER 1896, n° 2141 - - 
8) L•FVND Chaussure (caliga) FURTWÄNGLER 1896, n° 22871721 - - 
9) M•VOL Ulysse FURTWÄNGLER 1896, n° 13761722 - - 
10) S-EX•Ν/ΝC-A͡T Caducée FURTWÄNGLER 1896, n° 66381723 - - 
11) L•CED (au lieu 
    de L•CEDC)1724 Portrait AGDS I, 2, n° 826 Pl. 108, fig. 749 II-Ier s. av. J.-C. 
12) CN. / N-V Bouc GRAMATOPOL 1974, n° 517 [452] Pl. 73, fig. 498 - 
13) L•L/A͡E Éphèbe FURTWÄNGLER 1900, pl. XX/28 [109] - Ier s. av. J.-C. 
14) M•H͡E-R 

Gouvernail / 
Dauphin FURTWÄNGLER 1900, pl. XXIX/10 - - 

15) P•AREL Éros attaché STAMPOLIDIS 1992, n° cat. M7 
(430) [442] - Ier s. av. J.-C.  

(t.a.q. 69 av. J.-C.) 
16) P•OCRA͡T1725 

    (sceau) Masque de théâtre BOUSSAC 1988, fig. 37 [85/442] - IIème s. av. J.-C. 
     
a) POS•AVI [texte] GIOVANNINI 2008, n° 39 - Ier s. av. J.-C. 
b) DAR•E͡TI [texte] WEISS 2007, n° 653 - Ier s. av. J.-C. 
b) NVM•GRAT [texte] DEMBSKI 2005, n° 1123 - I-IIème s. apr. J.-C. 

 
 
1.2.6. DUO NOMINA ABRÉGÉS AVEC SIGNES D INTERPONCTUATION À FONCTION ABRÉVIATIVE 
 

CONFIGURATION REGISTRE FIGURÉ RÉFÉRENCE ILLUSTRATION DATATION 
1) Q•V͡A͡R• Portrait NEVEROV 1976a, n° 971726 Pl. 107, fig. 747 Ier s. av. J.-C. 

                                                             
1720 Voir LE BLANT 1896, p. 155, n° 469. 
1721 Voir PANOFKA 1851, p. 461, n° 89, pl. II/40. 
1722 Voir ibid., p. 445, n° 67, pl. II/18. 
1723 La similarité dans la composition épigraphique (type B2C), combinée à un registre figuré identique, incite à 
pe se à ueàl i s iptio àP / O sur une sardoine publiée par Th. Panofka (PANOFKA 1851, p. 425, n° 47, pl. I/47 [tabl. 
1.2.1., n° 11]) reprend également les initiales de duo nomina. 
1724 C estàai sià ueàl auteu àdeàlaàdes iptio àdeàl i tailleàa aità estitu àl appellatio  : il a confondu la lettre C en 
exposant avec une boucle de l ha ità– vraisemblablement un des fermoirs du chitôn o pa e à a e à l aut eà
épaule). Et la taille de la lettre D, plus petite que les caractères précédents, est justement due à la « contrainte 
de cadre »ài pli ua tà ueàl a tisa -graveur a essayé « d iter »à ueàl i s iptio à e do ageàleà egist eàfigu à
laà ou leàdeàl ha itàe àl o u e e .àM.-L. Vollenweider (VOLLENWEIDER 1972-1974, I, p. 25, pl. 30/6), elle, restitue 
l i s iptio àpa àP•CED. 
1725 Sans doute P(ublius) Ocrat(ius), gentilice attesté à l po ueà pu li ai eà à‘o eàetà àCapoueà BOUSSAC 1988, 
p. 325, n. 69). 
1726 Copie de cette intaille au Martin-von-Wagner-Museum de Würzburg (ZWIERLEIN-DIEHL 1986, p. 203, n° 540, pl. 
96). O. Neverov assimile le portrait à celui de Marc-Antoine. 



351 
 

2) AF• / ATRE•1727 Éros WALTERS 1926, n° 1519 - - 
3) L•V/EC• ou 

    L•V/EG• Amphore FURTWÄNGLER 1896, n° 71031728 Pl. 99, fig. 687 - 

4) C•FI• Lion / Nikè HENIG 1975, n° 93 - II-IIIème s. apr. J.-C. 
5) P• S• Bige SENA CHIESA 1978, n° 441729 - Ier av.-Ier s. apr. J.-C. 
6) T•PET• Éros / Patère STAMPOLIDIS 1992, n° cat. M1 

(868) - II-Ier s. av. J.-C. 

 
 
1.2.7. DUO NOMINA ENTIERS (« PREMIÈRE MANIÈRE »(123) ET « SECONDE MANIÈRE »(abc)) 
 
Les exemples proposés ci-dessousàso tàsus epti lesàd t eà o plets,à aisàlaàpote tialit à ueà e tai sà
ne soient que des abréviations de gentilices ou de surnoms plus développés est envisageable (voir n° 
211 ci-dessus : M. Marci(us), P. Cassi(us) ou L. Mari(us) par exemple [tabl. 1.2.7., nos 2-5]). 
Dans le cas de surnoms de racine étymologique grecque [id., n° a],à ilàs agitàpote tielle e tàdeàduo 
nomina – ou de tria nomina [tabl. 1.1.5, n° 22] – toutàauta tà ueàd appellatio sàd o igi eàse ile.àйstà
gale e tà e e s à i ià l appellatio à e à duo nomina d u à p g i à do tà leà ge tili eà s appa e teà

davantage à un ethnique (Xantus, probablement originaire de la cité lycienne de Xanthe) [tabl. 1.2.7., 
n° 6]. 
 

CONFIGURATION REGISTRE FIGURÉ RÉFÉRENCE ILLUSTRATION DATATION 
1) L•CATTIVS [N] Cérès SENA CHIESA 1978, n° 31 - Ier s. av. J.-C. 
2) M• / M͡ARCI [G] Portrait FURTWÄNGLER 1896, n° 

 18741730 [211/292/475] Pl. 37, fig. 248 v. 40 av. J.-C. 
3) P•CASSI [G]

 Scène champêtre WALTERS 1926, n° 2239 [211] - - 
4) L•M͡ARI [G]

 Massue (clava) WALTERS 1926, n° 2608 - - 
5) S•PEDI [G]

 Masque RICHTER 1956, n° 241 [104] - III-IIème s. av. J.-C. 
6) P•XANTI [G]

 Casque allégorique FURTWÄNGLER 1896, n° 
66861731 - - 

7) P•SALLVSTI [G]
 Taureau ou boeuf FURTWÄNGLER 1896, n°  

3240 - - 
8) C•C/A͡NI|N|I ou 
   C•C/A͡VI|N|I [G]

 
Scène dionysiaque FURTWÄNGLER 1896, n°  

6559 [131] Pl. 13, fig. 87 - 
9) C•HERIVS [N]

 Main / Épi, pavot AGDS III, Kassel, n° 93 Pl. 108, fig. 755 IIème s. apr. J.-C. 
10) M•VIBI [G]

 Éros / Papillon, autel STAMPOLIDIS 1992, n° cat. 
M42 (377) - Ier s. av. J.-C.  

(t.a.q. 69 av. J.-C.) 
11) M•Ν/ΝLVCRETI [G]

 Sphinx HENIG, MCGREGOR 2004, n° 
cat. 10.87 [470] Pl. 83, fig. 572 Ier s. av. J.-C. 

12) M•VIRRIΝ[G]
 

Scène allégorique /  
á eauàd adoptio  

ZWIERLEIN-DIEHL 1986, n°  
7031732 Pl. 108, fig. 754 Ier s. av. J.-C. 

13) M / VI-BR͡I [G] 
Scène allégorique / 
á eauàd adoptio  WALTERS 1926, n° 2653 Pl. V, fig. 151 - 

                                                             
1727 Voir OPEL I, p. 8, « Atrectinus / Atrectus / Atressus / Atreus / Atrextus » (cognomina). 
1728 Voir point 1.5.4.1. de la Partie I, §1. 
1729 G.à“e aàChiesaà estitueàl i s iptio àpa àPAS,àsa sàallusio à àl i te po tuatio à sig esàa iatifs . 
1730 Voir VOLLENWEIDER 1972-1974, I, p. 84, pl. 143/5 ; II, p. 200. 
1731 Voir PANOFKA 1851, pp. 405-406, n° 23, pl. I/23. 
1732 Voir ibid., pp. 412-413, n° 34, pl. I/34 :àl auteu à oitàda sàVirrius, eu égard au registre figuré, un lien avec le 
nomen théophore Virbius, divinité romaine secondaire assimilée à Hippolyte. Il est conséquemment troublant 
de trouver une cornaline du British Museum, ornée de la même composition iconographique, sur laquelle 
apparaissent les duo nomina M. Vibrius (pour M. Virbius ?) [tabl. 1.2.7., n° 13]. 



352 
 

14) V MAQRINVS [N]
 Taureau WALTERS 1926, 2348 [376] - Ier s. av. J.-C. 

15) CN | PHILETI [G]
 Âne AGDS I, 3, n° 2414 

[150/211] Pl. E, fig. 30 I-IIème s. apr.  
J.-C. 

16) C EGNAT/I [G]
 Portrait AGDS IV, Hannover, n° 1610 - IIème s. apr. J.-C. 

     
a) M͡A͡EN / 

   P(H)ILEMO [N]
 

Satyre 
Maenius P(h)ilemo 

ZWIERLEIN-DIEHL 2007, n°  
400 [293] Pl. 37, fig. 249 II-Ier s. av. J.-C. 

b) FLA | STATI|CVS ou 
   STATI | FLA|CVS [N] 

[texte]  
Fla(vus) Stati(cus) 
ou Stati(us) Flac(c)us 

WEISS 2007, n° 657 [306] Pl. 40, fig. 269 Ier s. av. J.-C. 

c) CART|ORIVS |  

   NEPOS [N] 
[texte]  FURTWÄNGLER 1896, n° 8380 - - 

 
 

1.2.8. DUO NOMINA ROMAINS TRANSLITTÉRÉS EN GREC (ABRÉGÉS [tabl. 1.2.8., n° 1] ET ENTIERS) 
 

CONFIGURATION REGISTRE FIGURÉ RÉFÉRENCE ILLUSTRATION DATATION 
1) O I ΝA BAN 

Octavien-Neptune  
Popil(l)ius Albanus 

ZWIERLEIN-DIEHL 2007, n° 
5051733 Pl. 108, fig. 753 3ème quart du Ier s. 

av. J.-C. 
     
2) KA OYPNIOY | 

   CЄOYHPOY1734 [G]  

Illioupersis 
Calpurnius Severus 

ZWIERLEIN-DIEHL 2007, n° 482  
[143/403] Pl. A, fig. 3 4ème quart du Ier s. 

av. J.-C. 
3) K AY IOY | 

   POK OY [G] 

Motif allégorique 
Claudius Proclus 

WALTERS 1926, n° 2161 
[210/454] Pl. 74, fig. 502 - 

4) IOY I(O)C |       [N] 
   TЄPЄNT|IANOC  

[texte] 
Iulius Terentianus LE BLANT 1896, n° 654 - - 

5) ΓAIOYΝ 
   AYΦI[ IO]YΝ[G] 

Portrait (sceau) 
C. Aufidius BOUSSAC 1988, fig. 31 - II-Ier s. av. J.-C.1735 

6) KACCIOC /            [N] 
   PЄIMIΓЄNЄIOC 

Zeus-Jupiter 
Cassius Primigenius HOEY MIDDLETON 1991, n° 29 Pl. 108, fig. 756 II-IIIème s. apr. J.-C. 

 
 

***** 
 
 

1.3. APPELLATIONS DE FEMMES1736 
 
“u à lesàpie esàg a es,à à l i sta àdesàappellatio sàe à tria nomina et en duo nomina, on trouve un 
certain nombre de dénomination de femmes, au nominatif ou au génitif [tabl. 1.3.1., n° 3 ; 6] : ces 
dernières se présentent sous quatre formes diverses que l o àpeutà lasse àe àauta tàdeà at go ie : les 
appellations latines simples(123) ou en duo nomina(abc) (forme féminisée des gentilices et des surnoms 
– usuelle e t,àlesàfe esà o tàpasàdeàp o ,àho isàda sàleà e leàp i àfa ilial1737), les ὀ ό α αà
grecs et les translittérations respectives de chacune de ses deux formes distinctes. Certains duo 
nomina féminins consistent en une association de deux surnoms ou de deux gentilices (parfois celui 
                                                             
1733 Voir VOLLENWEIDER 1966, p. 51, n. 23 ; 140 ; pl. 49/2. 
1734 Sur une cornaline du IIIème s. apr. J.-C. provenant de Kassel (AGDS III, Kassel, p. 243, n° 179, pl. 110 = 
MASTROCINQUE 2003, p. 180, n° 47) et figurant Sérapis, la translittération en grec de Severus est CЄY/HPOY (voir 
Partie II, n° 406). 
1735 Voir BOUSSAC 1988, p. 322, n. 60. 
1736 Voir KAJANTO 1977. 
1737 Voir KAJAVA 1994, et LASSÈRE 2005, p. 85. 
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deàlaà e àdo tàleàse o d,às ilà estàpasàsui iàd u àcognomen, est assimilable à un surnom [tabl. 1.3.1., 
nos a-d] ;à o àd oteà toutefoisàda sà uel uesà a esà asàu eà i e sio àdeà l o d eàduàge tili eà etàduà
surnom qui est une survivance "deàlaà o e latu eàdeàl es la eà àl po ueà pu li ai e" [tabl. 1.3.1., 
n° c]1738. Ceux apparaissant en grec combinent quelquefois un gentilice romain translittéré et un 
surnom de racine étymologique g e ue,àsig eàdeàl o igi eàp o i ialeàsuppos eàdeàleu àpo teu à[tabl. 
1.3.2., no a-d]. 
 
1.3.1. APPELLATIONS LATINES (ABRÉGÉES OU ENTIÈRES) 
 

CONFIGURATION REGISTRE FIGURÉ RÉFÉRENCE ILLUSTRATION DATATION 
1) GADIA [N] 

   (sémitique) Bouc FURTWÄNGLER 1900, pl.  
XXIX/64 - - 

2) POSTVMA [N] 

   (surnom) Foudre AGW III, n° 2013 [253] Pl. 31, fig. 209 I-IIème s. apr. J.-C. 
3) PRIMIGENIAE [G] 

   (surnom) Palme / Lièvre AGW III, n° 2168 Pl. 109, fig. 760 I-IIème s. apr. J.-C. 
4) BAS/ILIA [N] 

   (surnom) Portrait SPIER 2007, n° 21 [490] Pl. 91, fig. 628 IVème s. apr. J.-C. 
5) F-AVS|TA [N] 

   (surnom) Maschalismos MARTINI 1971, n° cat. 911739 
[99] Pl. 109, fig. 765 IIIème s. av. J.-C. 

6) EVSEBIAE [G] 

   (surnom) 
[texte] [contour] 
(bronze) 

HENKEL 1913, n° 1844  
[56/213] - - 

7) IVLIA [N] 

   (gentilice) [texte] DEMBSKI 2005, n° cat. 1118  
[185] - IIIème s. apr. J.-C. 

8) IVLI Ν[N] 

   (gentilice) Portrait ZWIERLEIN-DIEHL 1986, n° 
584 [426] Pl. 67, fig. 459 Ier s. av. J.-C. 

9) IANVARIA1740 [N] 
   (gentilice ou surnom) [texte] Aquileia 1992, n° 128 - II-IIIème s. apr. J.-C. 
10) CROCAL[E] [N] 
   (surnom1741) [texte] SENA CHIESA 1966, n° 1531 Pl. V, fig. 154 - 
     
a) PROCLA1742 |  

   VRBICA [N] 
[texte] [camée] WALTERS 1926, n° 2713 - - 

b) SALACIA1743 |  

    DOMINA [N] 
Bateau WALTERS 1926, n° 2142 - - 

c) FO-RTVN/ATA1744   

   BAEBIA [N] 

Fortuna 
Surnom (emblème)  

CADES 1836, Kestner, n° 80  
[254] Pl. 31, fig. 210 - 

d) IRENE* |  

   HAE(RENNIA)1745 [N] 

[texte] 
Irene Herennia AGDS V, n° 413 - I-IIème s. apr. J.-C. 

e) ASINIA |  

   PAVLINA [N] 
[texte] Aquileia 1996, n° cat. 203 - I-IIème s. apr. J.-C. 

                                                             
1738 Voir KAJANTO 1977, p. 147. 
1739 Voir WALTERS 1926, p. 113, n° 969, et FURTWÄNGLER 1900, II, p. 104, n° 37, pl. XXI ; III, pp. 222-223. 
1740 “ ilàs agitàd u àsu o ,àlaà f e eàauàp e ie à oisàdeàl a eàpeutàa oi àu eàfo tio àaugu aleà àl i sta à
des cognomina Felix ou Faustus (voir Aquileia 1992, p. 61, n° 128, note). 
1741 Voir CIL V, n° 571 :à … àAgate Cheravinia Crocale. 
1742 Pour Procula.àΚ o thog apheàProcla est attestée (voir OPEL III, p. 166, « Proculus »). 
1743 Salacia est dérivé du surnom Salacius (voir SOLIN, SALOMIES, p. 395). 
1744 Surnom sémantiquement lié au registre figuré (« didascalie »). 
1745 Le surnom Herennia est attesté sous la forme Haerennia (CIL V,à °à .àQua tà àl aut eàsu o ,àIrene, il se 
retrouve souvent sur les pierres gravées sous sa forme grecque [*]. 
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1.3.2. APPELLATIONS LATINES TRANSLITTÉRÉES EN GREC 
 

CONFIGURATION REGISTRE FIGURÉ RÉFÉRENCE ILLUSTRATION DATATION 
1) POYΦINAΝ[N] 

Sanglier / Taureau 
Rufina (surnom) 

MASTROCINQUE 2008, n° cat.  
Ro 28 Pl. 109, fig. 757 - 

2) ONΓЄ|INA [N] 
Fortuna 
Longina (surnom) AGDS III, Kassel, n° 45 [404] Pl. 60, fig. 412 Ier s. apr. J.-C. 

                                             [N] 

3) NEMЄ|CI AΝ(sic)   
Souris – Nemesilla1746 
(surnom) AGDS IV, Hannover, n° 45 Pl. 109, fig. 762 I-IIème s. apr. J.-C. 

4) KARI/ANH1747 [N] 
Portrait 
Cariana1748 (surnom) SPIER 2007, n° 74 Pl. 109, fig. 763 Vème s. apr. J.-C. 

5) AMMIAC1749 [N] [G] 

Édicule à fronton 
Ammia (génitif) ou 
Ammias (surnom) 

LE BLANT 1896, n° 589 - - 

6) (..) BIKTOPINA [N]  
[texte magique] 
Victorina (surnom) KING 1887, p. 300, note1750 - - 

7) AYƱPIKA1751 ou  

   MƱPIKA [N] 

Sauterelle - Avorica 
ou Morica (surnom) 

Gorny & Mosch 2005, n° cat. 
1961752 Pl. Y, fig. 173 Ier s. av. J.-C. 

     
a) Φ A|YIA / 

   XPH|CTH [N] 

‹ h àd á tio he 
Flavia Chreste1753 

FURTWÄNGLER 1896, n° 8434 
[372] Pl. 104, fig. 719 IIème s. apr. J.-C. 

                                              [N] 

b) ANNIA•CЄBACTH 

Prêtre ou augure 
Annia Augusta1754 ou 
référence à Lucilla 

ZWIERLEIN-DIEHL 2007, n° 373 
[103/185/253/401] Pl. 11, fig. 67 

IIIème s. av. J.-C. 
(inscription : IIème  
s. apr. J.-C. ?) 

c) (..) CABINIA  

   KOYN|TA [N] 

[texte magique] 
Sabinia Quinta MICHEL 2001, n° 523 - IVème s. apr. J.-C. 

d) IOY IA  

   ΘЄO OTH [N] 

“a glie à/à œuf 
Iulia Theodote1755 LE BLANT 1896, n° 653 - - 

 
 
 
 

                                                             
1746 Voir SCHUBERT 2007, p. 83, et ROWLANDSON 1998, pp. 260-261, n° 194 : une certaine Longinia Nemesilla est 
attestée épigraphiquement en 189-190 apr. J.-C.à àPhiladelphie,àai sià u u eàAurelia Nemesilla, dans la même 
cité, en 348 apr. J.-C. 
1747 Les deux lettres finales NH disparaissent en grande partie derrière la coiffure du buste ; on décèle toutefois 
une grande partie du N et la pointe des hastes du H. 
1748 Voir SPIER 2007, p. 26. 
1749 La légende AMMIAC peut consister soit en la forme nominative du surnom Ammias (OPEL I, p. 49, « Ammias »), 
soitàe àlaàfo eàg iti e,àsoulig a tàl appa te a e,àdeàAmmia (ibidem, « Ammius »). 
1750 Voir également MICHEL 2001, pp. 315-316, n° 523. 
1751 Κ agateà u a eàpo teàu eài s iptio à estitu eàAY PIKA pa àl auteu àdu catalogue ;àl a al seàde la graphie 
de la partie inférieure de la pierre gravée tend davantage à estimer que la lettre initiale précédant l omega est 
un mu (pour Morica, forme féminine du surnom Morico ou Moricus – voir OPEL III, p. 87, « Morico / Moricus »). 
Conséquemment, il s agitàdo àsoitàdeàlaàt a slitt atio àd u àsu o à o ai àf i i à o -attesté (Avorica), soit 
du cognomen Morica. 
1752 Voir catalogue de vente : Kunst der Antike, Auktion 140,  Gorny & Mosch – Giessener Münzhandlung GmbH, 
Munich, 21 juin 2005, pp. 80-81, n° cat. 196. 
1753 Surnom latin de racine étymologique grecque : ήσ  (voir OPEL II, p. 54, « Chrestus » ,à ueàl o àpou aità
faire équivaloir au surnom romain Utila ou Commoda (voire Laeta). 
1754 Voir FURTWÄNGLER 1900, II, p. 101, n° 63, pl. XX ; III, p. 222. 
1755 Surnom latin de racine étymologique grecque : ό ο  (voir OPEL IV, p. 119, « Theodotus »). 
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1.3.3. APPELLATIONS GRECQUES ( ὈNOMATA) 
 

CONFIGURATION REGISTRE FIGURÉ RÉFÉRENCE ILLUSTRATION DATATION 
1) Є AΦPAΝ[N] Herme FURTWÄNGLER 1896, n° 

31751756 - - 

2) MYCCTIKH [N] Portrait AGW III, n° 1751 Pl. 109, fig. 761 3ème quart du IIème 
s. apr. J.-C. 

3) A E AN -PA [N] Portrait AGW III, n° 1750 [185] Pl. 22, fig. 144 3ème quart du IIème 
s. apr. J.-C. 

4) KAP |IMHΝ[N] 
[texte]  
ыα ί  AGW III, n° 2141 - IIème s. apr. J.-C. 

4) ΘEO |ƱPA [N] [texte]  AGDS I, 3, n° 2883 [253/407] Pl. 61, fig. 421 II-Vème s. apr. J.-C. 
5) ANΘƱ [N] Esculape ZWIERLEIN-DIEHL 2002, n° cat. 

83 [416] Pl. 64, fig. 439 I-IIème s. apr. J.-C. 
6) ЄIPHNH* [N] [texte] WEISS 2007, n° 640 [405] Pl. 60, fig. 414 IIème s. apr. J.-C. 
7) EIPHNH* [N] Prêtre1757 ou éphèbe PANOFKA 1851, n° 86, pl. II/37 - - 
8) XPYCO|ΦOPAΝ[N] [texte] WEISS 2007, n° 649 - IIème s. apr. J.-C. 
9) AΦPO ICЄIAΝ[N] [texte] Ἀφ ο ισία LE BLANT 1896, n° 606 - - 
10) YXHΝ[N] (sceau) Portrait  BOUSSAC 1988, fig. 261758 - II-Ier s. av. J.-C.1759 
11) ΘEPMIAΝ[N] Sphinx HENIG 2007, n° 655 - - 
                                             [N] 

12) OΘOYM|ЄNH  

Portrait - (racine 
étymologique servile) 

VOLLENWEIDER, [..] 2003, n° 
179 [405] Pl. 61, fig. 416 v. 160 apr. J.-C. 

13) MAPIAMMH [N] 

    (sémitique) 
Portrait 
α ιά  

VOLLENWEIDER, [..] 2003, n° 
2411760 Pl. 111, fig. 777 202-205 apr. J.-C. 

 
 
1.3.4. APPELLATIONS GRECQUES TRANSLITTÉRÉES EN LATIN 
 

CONFIGURATION REGISTRE FIGURÉ RÉFÉRENCE ILLUSTRATION DATATION 
1) EVTICIA1761 | 

   ELEGAS [N] 

Masque de silène   
Eὐ ία Ἔ ας1762 CADES 1836, IV, pl. K/16 Pl. 109, fig. 764 - 

2) MNEME1763 [N] 
Main / épi, pavot,  
Laurier LE BLANT 1896, n° 487 - - 

                                                             
1756 Ilàs agitàd u à o àp op e.àVoi  RANGABE (A.R.), Antiquités hellénistiques II, Typographie et lithographie royales, 
Athènes, 1855, p. 929, n° 2179 : й á Páà/àXAIPE. SEG 30 (1980), p. 378, n° 1356 (graffito). 
1757 ‹h.àPa ofkaàpa leàd u àpullarius dévêtu (appariteur au sacrifice des poulets). 
1758 Le nom en exergue ne reprend pas forcément le propriétaire du cachet, mais il ne constitue pas non plus un 
qualificatif comme on en trouve dans les devises amoureuses ( YXHΝ|ΝKA H – voir n° 231 et 455 ci-dessus) ; il 
s agitàpote tielle e tàdeàl appellation de la personne représentée, "un nom de femme" comme le précise M.-F. 
Boussac (BOUSSAC 1988, p. 322, n. 55-56). 
1759 Seconde domination athénienne sur Délos (167-69 av. J.-C.). 
1760 Voir LE BLANT 1896, p. 192, n° 672. 
1761 Voir OPEL II, p. 129, « Eutychius » :àl o thog apheàEuticia est attestée. 
1762 Dérivé de ἔ ος, « l gie,à ha tà deà deuilà a o pag à d u eà fl te  » ; dans la tragi- o dieà d O ideà
(Amours, III, 1, 7- ,àlaàpe so ifi atio àdeàl Él gieàpo teàu à as ueà o i ueà oi àDEREMETZ (A.), Les miroirs des 
muses : poétiques de la réflexivité à Rome,àP essesàU i e sitai esàduà“epte t io ,àVille eu eàd ás ,à , p. 68). 
O àpou aitàai sià o e i à u ilà àaàu à lie à– indirect certes – entre le surnom de la propriétaire (Elegas) et le 
egist eàfigu à uoi u u eàfl teàouàu eàl eàau aità t àd u eàs oli ueàplusàpa la te .à‹outefois,àleà as ueàdeà
“il eàs appa e teàda a tage àl l gieà oti ueàdeàΚu eà oi àibid., pp. 276-280). 
1763 ή  est un nom propre, celui de la Muse de la mémoire, et non une forme verbale translittérée du grec 
(MNESTE – voir n° 251 ci-dessus [Pl. 30, fig. 201]). Le registre figuré (main, épi de blé, pavot, couronne de laurier) 
est un signe de chance et de fécondité dans le mariage. 
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3) HO/ME/RO/PA [N] Caducée / Épi PANOFKA 1851, n°28, pl.  
IV/281764 Pl. 100, fig. 689 - 

 
 

***** 
 
 

1.4. Pá‘TIE“àD áPPEΚΚáTION“ 
 
Après les dénominations composées (duo et tria nomina), une partie majoritaire des appellations de 
possesseur sur les pierres gravées romaines et italiques se résument à un seul terme : dans le cadre 
deàl o o asti ueà ui itai e,àilàpeutàs agi àal atoi e e tàduàp o à a e ,àduàge tili eà peuà ou a t à
ou du surnom, simplification formelle et juridique sur laquelle viendra se greffer, au Bas-Empire, 
l utilisatio àdesàsigna ou des noms diacritiques. Ces derniers font écho à la tradition, sur les pierres 
grecques, hellénistiques et étrusques, des ὄ ο α α. 
Comme précédemment, ces « pa tiesà d appellatio s » peuvent se présenter dans leur forme 
o pl teà auà o i atifàouàauàg itifàd appa te a e àouà t eàa g es,àvoire translittérées du fait de 
l i te p t atio àli guisti ueàetà ultu elleàe t eàlesàp lesàg e àetàlatin. 
  
1.4.1. PRÉNOM (LATIN OU TRANSLITTÉRÉ DU GREC) 

 
Su àlesàpie esàg a es,àlaà e tio àduàp o à appa aîtà u àdeu à ep ises,àsig eà ueà età l e tà
deàlaàs ue eào o asti ueà auto isaitàpas,àe àdeho sàdeàlaàsph eàp i eàdeàlaà aiso ,à oi eàdeàlaà
gens, à singulariser son porteur. Les deux exemples cités ci-dessous sont en lien avec le prénom 
Cnaeus.à‹outàd a o dàda sàsaàfo eàa g àusuelleàdeàl pig aphieàlati eàCN – ces deux caractères ne 
pouvant quasiment se référer à aucun autre terme1765 ; ensuite dans une forme translittérée en grec 
sur un moulage de T. Cades à la Bibliotheca Stoschiana (Berlin). Dans la seconde acception, si 
l a iatio àΓN pou à αῖος àestàattest eà pig aphi ue e t1766,à etteàde i eà appa aîtàpas,à àlaà
différence de la cornaline de la gens Annia orné du prénom abrégé CN (voir n° 249 ci-dessus), en lien 
avec une composition iconographique à fonction d « armoiries » (à savoir un masque de théâtre 
fla u àd u àpedum). En conséquence, il peutàauta tàs agi àd u àp o àa égé que des initiales de 
duo nomina o ai sà t a slitt sàouàduàd utàd u eàappellatio  quelconque, grecque (ὄ ο α àouà
lati eà pa tieàd appellatio . 

 
CONFIGURATION REGISTRE FIGURÉ REFERENCE ILLUSTRATION DATATION 
1) CN 

Chèvre / Palmier 
Cn(aeus) 

AGDS IV, Hannover, n° 1198 
[249] Pl. 30, fig. 199 Ier s. av. J.-C. 

     
α) ΓN 

Masque de théâtre 
(αῖος) CADES 1836, IV, pl. K/37 Pl. 110, fig. 766 - 

 
 
 
 
 

                                                             
1764 Voir point 1.5.4.1. de la Partie I, §1. 
1765 Voir MILLER 1998, p. xxviii ; .àMa gi ale e t,àl a iatio àCn. Pourrait reprendre le gentilice Cnorius (voir 
SOLIN, SALOMIES 1994, p. 58) ou les surnoms Cnismus, Cnodavus ou Cnusticus (voir OPEL II, p. 67). 
1766 Voir CIG II, XIV, p. 835, n° 3500: (l. 2) ǁ . ΓσχIKIσPτYΦ . Iστ . (…), [M.]à αῖο à[ ]ι ί ιο àῬο φ[ ]ῖ ο[ ],àCn. 
Licinius Rufinus (les tria nomina translittérésàso tà estitu sàpa à o pa aiso à àl i s iptio àp de teàduà o pus,à
CIG II, XIV, p. 835, n° 3499, l. 2). Voir également OIKONOMIDES 1974, p. 56. 
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1.4.2. GENTILICE ROMAIN (LATIN OU TRANSLITTÉRÉ DU GREC) 
 

Du fait de la chute terminale fréquente du seconde « I » de la déclinaison génitive (voir n° 211 ci-
dessus), il est parfois aléatoire de définir si une appellation reprend un gentilice entier. Il faut donc se 
f e àau à pe toi esàd o o asti ueàlati eà SOLIN, SALOMIES 1994, OPEL àpou às assu e à u ilà e isteà

pasàdeàsu o sàda a tageàd elopp sà uiài pli ue aità ueàl appellatio àestàa g eà pa àe e ple,à
pour Fufidius [tabl. 1.4.2., n° 4],àilà estàattest àau u àsu o àe àFufidianus ueàl i s iptio àFVF|IDI 
pourrait reprendre ; au contraire, la mention IVLI apparaissant sur un nicolo de la Gemmensammlung 
de Kassel [id., n° 5], siàelleà estàpasài luseàda sàu eàappellatio à o pos eà o pl teà– C•IVLIΝ/ΝCRE-

SCE[NT]IS (voir n° 463 ci-dessus) – est susceptible de se référer autant aux gentilices Iulius, Iulian(i)us 
ou Iulinius u au àsu o sàIulinus, Iulicus ou Iulus1767). Pour cette raison, les inscriptions au nominatif 
(avec la terminaison en -VS) sont moins sujettes à caution [id., nos 6-7]. 

 
CONFIGURATION REGISTRE FIGURÉ RÉFÉRENCE ILLUSTRATION DATATION 
1) ATTI [G] 

Athéna 
Attius 

SENA CHIESA 1966, n° 149 
[1] Pl. B, fig. 7 I-IIème s. apr. J.-C. 

2) LINI [G] 

   (simplex nomen) 
[texte] 
Linus AGW III, n° 2161 [2] - Ier s. av. J.-C. (v. Ier 

apr. J.-C. ?) 
3) COBRO (celtique) Satyre / Amor 

Cobro(vius) AGW II, n° 10611768  Pl. 110, fig. 767 Ier s. av. J.-C.  

4) FVF|IDI [G] 
Empreinte (pied) 
Fufidius1769 AGDS I, 2, n° 2167 [302]  Pl. 40, fig. 266 -  

5) IVLI [G] 
Hercule / Antée 
Iulius AGDS III, Kassel, n° 77 Pl. 110, fig. 768 IIIème s. apr. J.-C. 

6) ER-EN-NIVS [N] 
 

Portrait 
(H)erennius 

AGDS IV, Hannover, n° 
1611 [384] Pl. 56, fig. 382 IIème s. apr. J.-C. 

7) MARIVS [N] 
[texte] (ivoire) 
Marius HENKEL 1913, n° 1682 [59] - - 

8) HEI [G] 

   (sceau indigène) 
Portrait 
Heius1770 BOUSSAC 1988, fig. 32 [8] Pl. 2, fig. 12 IIème s. av. J.-C. 

9) FIDI [G] 
Scène de chasse 
Fidius1771 

AGDS III, Kassel, n° 99 
[164] Pl. 19, fig. 123 Ier s. apr. J.-C. 

10) PHAENI [G] 

    (gentilice) 
[monogramme] 
Phaenius AGDS I, 3, n° 2890 [299] Pl. 38, fig. 256 IV-VIème s. apr.  

J.-C. 
     
α) AY|PENTIΝ[G] 

  (gentilice ou surnom) 
[texte] 
Laurentius 

SENA CHIESA 1966, n° 149 
[210] Pl. A, fig. 5 - 

 
 
 
 
 

                                                             
1767 Voir SOLIN, SALOMIES 1994, p. 98 ; 346. 
1768 Voir PANOFKA 1851, p. 493, n° 20, p. IV/20. Une copie en verre de cette intaille est conservée au sein de la 
collection Paoletti à Rome (STEFANELLI 2007, p. 296, n° 148, pl. « Tomo IV, cassetto 2 », ill. 148 :àl auteu à estitueà
l i s iptio àdeà a i eàe o eàCORBO). 
1769 Voir SOLIN, SALOMIES 1994, p. 83, et OPEL II, p. 154 : à une exception près (CIL XIII, n° 7300 :à su o àd u à
negotiator cretarius originaire de Grande-Bretagne ,àilàs agitàd u àge tili e. 
1770 Voir BOUSSAC 1998, p. 325, n. 62. 
1771 Voir BOUSSAC 1998, p. 325, n. 62. 
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1.4.3. SURNOM ROMAIN, ITALIQUE OU ÉTRUSQUE(abc), NOM DIACRITIQUE (SIGNUM) ET TRANSLITTÉRATIONS EN 
GREC(αβ ) 

 
CONFIGURATION REGISTRE FIGURÉ RÉFÉRENCE ILLUSTRATION DATATION 
1) HERC1772 

   (surnom théophore) 
[texte] 
Herc(ul-i-anus) 

DEMBSKI 2005, n° cat.  
1116 - II-IVème s. apr. J.-C. 

2) PLA/C 

   (gentilice ou surnom) 
Portrait 
Plac(idius) ? 

VOLLENWEIDER 1972- 
1974, I, pl. 33/4 [475] Pl. 78, fig. 534 Ier s. av. J.-C. 

3) QVA/D 

   (gentilice ou surnom) 
Énée / Anchise 
Quadrat(i)us ?1773 

WALTERS 1926, n° 
19481774 Pl. 111, fig. 778 50-40 av. J.-C.1775 

4) DIOD 

   (surnom) 
Mouche 
Diodorus ?1776 

WALTERS 1926, n° 
25661777 - - 

5) ASCAN 

   (surnom) 
[texte] 
Ascanius1778 

AGDS IV, Hannover, n° 
1685 - I-IIème s. apr. J.-C. 

6) BEN/IG 

   (gentilice ou surnom) 
Tyché 
Benign(i)us 

AGDS IV, Hannover, n° 
1532 [301n] Pl. 40, fig. 264bis II-IIIème s. apr. J.-C. 

7) B|A|S|S|I [G] 

   (gentilice ou surnom) 
Rat / Papillon 
Bassus ? HENIG 1975, n° 234 [363] Pl. 55, fig. 369bis Ier av.-Ier s. apr. J.-C. 

8) P/R/IMV/S [N] 

    (surnom) Sanglier BERRY 1968, p. 96, n° 
174 [184] Pl. 22, fig. 143 I-IVème s. apr. J.-C. 

9) [S] TVR|[NI]NVS [N] 

   (surnom théophore) [texte] DEMBSKI 2005, n° cat. 
1125 [430] Pl. 68, fig. 464 IIIème s. apr. J.-C. 

10) MA|XIMV|S [N] 

   (surnom) 
[texte] CILIBERTO, GIOVANNINI  

2008, n° 40 - Ier s. av. J.-C.  
11) ONES|IMVS* [N] 

   (surnom) 
[texte] (camée) TONDO, VANNI 1990, n°  

150  - II-IIIème s. apr. J.-C.  
12) CER/DO1779 [N]  

   (surnom) 
Scorpion  
(signe zodiacal) 

MASTROCINQUE 2008, n°  
cat. Vr 29 - -  

13) MVR|R/EN|TI1780 [G] 

   (gentilice ou surnom) 
Sanglier  
Murrentius 

MAASKANT-KLEIBRINK  
1978, n° 720 [147] Pl. 100, fig. 694 I-IIème s. apr. J.-C. 

14) STRATO [N] 

    (surnom) 
Portrait 
Strato 

FURTWÄNGLER 1896, n° 
1890 [187/208/487] - IIème s. av. J.-C. 

15) ZETHVS [N] 

    (surnom) 
Amor WEISS 2007, n° 66  - Ier s. apr. J.-C. 

16) CAR/PVS [N] 

    (surnom) 
Hercule / 
Cerbère WEISS 2007, n° 134 [443] Pl. 71, fig. 481 3ème quart du Ier s.  

av. J.-C. 
17) SECVNDI [G] 

    (surnom) 
Divinité (buste 
archaïsant) WEISS 2007, n° 167  - Milieu du Ier s. av.  

J.-C. 
18) FES/TI** [G] 

   (gentilice ou surnom) 
Éros 
Fest(i)us 

ZWIERLEIN-DIEHL 1986, n° 
199 [460]  Pl. 75, fig. 516 Fin du Ier s. av. J.-C. 

                                                             
1772 Voir OPEL II, pp. 177-178 : les surnoms romains commençant par Herc- se rapportent tous à Hercule. 
1773 Les possibilités sont nombreuses, tant au point de vue du gentilice (Quadratius, Quadronius) que du surnom 
(Quadratus, Quadratinus, Quadratianus, Quadrigarius, Quadrius). Voir OPEL IV, p. 15, et SOLIN, SALOMIES 1994, p. 
152 ; 387-388. 
1774 Voir MORET 1997, pl. 100, fig. 193. 
1775 Voir ibid., p. 127, n° 193, n. 4. 
1776 Voir OPEL II, p. 101, « Diodalus / Diodorus / Diodotus » (surnoms). 
1777 Voir PANOFKA 1851, p. 479, n° 3, pl. IV/3 :àl auteu àopteàpou àDiodorus. 
1778 Voir OPEL I, p. 79, et SOLIN, SALOMIES 1994, p. 296. 
1779 Voir OPEL II, p. 50, « Cerdo » (surnom). 
1780 Un certain Murrentius Mauricius futàp fetàd Ég pteàe à àap .àΘ.-C. (voir PIR V2, 1, p. 231, n° 380). 
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19) FESTI** [G] 

   (gentilice ou surnom) 
Thème 
allégorique AGW I, n° 395 [157] Pl. 18, fig. 116 2ème moitié du Ier s.  

av. J.-C. 
20) LVPERCI [G] 

   (surnom) 
Chasse au lièvre 
Lupercus1781 

WALTERS 1926, n° 2417 
[164]1782 - - 

21) LIBANI [G] 

    (surnom) 
Berger / Chien 
Liban(i)us1783 

CADES 1836, Nott, 3, n° 
1491784 Pl. 111, fig. 781 - 

22) DIOMII/DIIS [N] 

    (nom diacritique) 
Chien 
Diomedes 

WALTERS 1926, n° 2420 
[378] - II-IIIème s. apr. J.-C. 

23) CHA-R-IT-O [N] Grylloi WALTERS 1926, n°  
24841785 Pl. 99, fig. 686 - 

24) FVSCVS* [N] 

    (surnom) Aulète AGDS IV, Hannover, n° 
4521786 Pl. 93, fig. 644 Ier s. av. J.-C. 

25) FVSCI* [G] 

   (gentilice ou surnom) 
Discobole / Étoile 
Fusc(i)us1787 AGDS I, 2, n° 998 Pl. 112, fig. 790 Ier s. av. J.-C. 

26) FELIX1788**** [N] 

    (surnom) 
Portrait /  
Caducée1789 

AGDS IV, Hannover, n° 
1590 Pl. 112, fig. 787 IIème s. apr. J.-C. 

27) O-PT/ATVS [N] 

    (surnom) 
Octavien (buste) / 
Caducée WEISS 2007, n° 389 Pl. 112, fig. 788 v. 30 av. J.-C. 

28) OLY|BRI [G] 

    (surnom) 
Palme 
Olybrius1790 

MANDRIOLI BIZZARRI 
1987, n° 248 - IIIème s. av. J.-C. 

29) AM/ARAN͡TVS* [N] 

    (surnom) Satyre / Lyre AGDS I, 2, n° 1014 
[98]1791 Pl. 113, fig. 791 Ier s. av. J.-C. 

30) HILARI** [G] 

   (gentilice ou surnom) 

Cornucopia, 
oiseau, gouvernail 
Hilar(i)us1792 

AGDS I, 3, n° 22671793 - Ier s. av. J.-C. 

                                                             
1781 Voir SOLIN, SALOMIES, p. 355. 
1782 Voir HENIG 1997, p. 49 : "LUPERCI [sic] … àtheàsealàofàΚupe us", et PANOFKA 1851, pp. 477-478, n° 1, pl. IV/1. 
1783 Voir OPEL III, p. 25, « Libanius / Libanus » (surnoms). 
1784 On retrouve le même surnom sur une sardoine du British Museum mettant en scène Chiron apprenant au 
petit Achille à jouer de la lyre (WALTERS 1926, p. 203, n° 1923, pl. XXIV). 
1785 Voir point 1.5.4.1. de la Partie I, §1. 
1786 Voir point 2.3.4.5. de la Partie I, §2. 
1787 Voir SOLIN, SALOMIES 1994, p. 84 (gentilices Fuscius, Fuscianus, Fuscinus) ; 336 (surnom Fuscus). 
1788 Le surnom Felix se retrouve à de nombreuses reprises sur les pierres gravées, soit sous sa forme latine (voir 
notamment LE BLANT 1896, p. 148, nos 422-425 [FELIX], Aquileia 1992, p. 57, n° 118 [A•QΝFEL]), soit dans une 
configuration translittérée du grec [tabl. 1. . ., n° ]. Dans la plupart des cas toutefois – su toutàlo s u ilàs agità
d i taillesàouàdeà a eà« à texte » (voir HENIG 1975, p. 145, n° 425) –, la mention felix se rapporte au domaine 
des formules augurales et reprend un adjectif qualificatif (vivas felix, utere felix). 
1789 Le thème du portrait joint au caducée (personnage portraituré sous les traits de Mercure) se retrouve à 
diverses reprises sur les gemmes : on peut citer notamment une cornaline conservée à la Staatliche 
Münzsammlung de Munich (Ier s. apr. J.-C. / voir n° 344 ci-dessus [Pl. 50, fig. 339]) portant deux initiales 
transversales dans le champ, HΝ/Ν  ; également sur une autre cornaline de la collection Dressel à Berlin (vers 30 
av. J.-C.) portant le surnom O-PT/ATVS [tabl. 1.4.3., n° 26] ainsi que sur un jaspe vert du Royal Coin Cabinet de La 
Haye (IIème s. apr. J.-C. / voir n° 446 ci-dessus [Pl. 71, fig. 486]) joint aux lettres C | P. 
1790 Surnom romain tardif (IVème-Vème s. apr. J.-C.) porté notamment par deux consuls, en 379 et en 395 apr. J.-C., 
etàl e pe eu àFlavius Anicius Olybrius (23 octobre – 2 novembre 472 apr. J.-C.). Il existe sous forme translittérée 
e à g e à e à ta tà u pith teà deà Θupite à Ὀ β ιοςà su à u eà i s iptio à deà ‘o e, cippe exposé aux Palais des 
Conservateurs (IG XIV, n° 991 = CIL VI, n° 32591). Voir PLRE II, pp. 794-798, et PIETRI, PIETRI 1999-2000, 2, p. 1551. 
1791 Voir également OVERBECK, OVERBECK 2005, p. 104, fig. 100 [pl. coul.]. 
1792 Voir OPEL II, p. 182. 
1793 On retrouve la même inscription sur une cornaline de Berlin figu a tàlaàt teàd u àphilosopheà “o ateàselo à
J.J. Winckelmann, philosopheà i ueàselo à‹h.àPa ofka àouàd u àsil eà selo àá.àнu t ä gle  : HIL-ARI (type 
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31) HILARVS** [N] 

    (surnom) Stylet (stilus) WALTERS 1926, n° 2710 - - 
32) IUL|IA͡NI (sic) [G] 

   (gentilice ou surnom) 
Fortuna 
Iulian(i)us1794 

SENA CHIESA 1966, n° 579 
[439] Pl. A, fig. 2 IIème s. apr. J.-C. 

33) P/O/L/I/O [N] 

    (surnom) 
Squelette 
Pol(l)io1795 

RICHTER 1971, n° 352 
[183] Pl. 22, fig. 142 - 

34) DOLABEL 

   (surnom) 
Cavalier 
Dolabella 

BOUSSAC 1988, figg.  
17a-b [32] - 80-69 av. J.-C. 

35) O-C/E-LLI [G] 

   (gentilice ou surnom) 
Satyre / Chèvre 
Ocellius1796 

AGDS III, Braunschweig,  
n° 98 Pl. 113, fig. 796 Ier s. apr. J.-C. 

36) MARTI|AL/IS [N] 

   (surnom théophore) 
Scène allégorique 
Martialis 

CADES 1836, IV, pl.  
S/199 [141/300] Pl. 113, fig. 798 - 

37) A|NTONI|N|VS [N] 

   (surnom) 
Scène allégorique 
Antoninus 

GUIRAUD 1988, n° 909 
[141] Pl. 114, fig. 800 I-IIème s. apr. J.-C. 

     
a) PRIMIGENI [G] 

   (italique) 
Grylloi RICHTER 1956, n° 239 

[106]  - IIIème s. av. J.-C. 
b) ONE-SI* 

   (italique) 
Diomède 
Onesi(mus) MORET 1997, n° 125  Pl. 110, fig. 771 Ier s. av. J.-C. 

c) PERIG 

   (italique) 
Diomède 
Perig(enes) 

MORET 1997, n° 31 
[100]1797 Pl. 10, fig. 64 IIIème s. av. J.-C. 

d) TR/V͡P 

   (italique) 
Mercure (buste) 
Trup(o /-picus) ? 

ZAZOFF 1968, n° 19 
[107/462/475] Pl. 11, fig. 69 IIème s. av. J.-C. 

e) PR/INC 

   (italique) 
Maschalismos 
Princ(ipi-an-us) ? WEISS 2007, n° 307 [107] - III-IIème s. av. J.-C. 

f) AMAR-ANTHV|S* [N] 

   (italique) Hercule archer ZWIERLEIN-DIEHL 1986, n° 
112 [98] Pl. 110, fig. 772 IIIème s. av. J.-C. 

g) BЄICITA OC [N] 

   (nom italique)1798 
Éros / Lance 

ισί α ος1799 
ZWIERLEIN-DIEHL 1986, n° 
194 Pl. 110, fig. 773 Ier s. av. J.-C. 

h) ЄYTYKI [G] 

   (italique) 
Guerrier 
Eutycus (sic) 

AGDS IV, Hannover, n° 
111 [377] Pl. 56, fig. 377 IIème s. av. J.-C. 

i) E-R-OS [N] 

   (italique) 
Prométhée / Éros 
(emblème) 

MARTINI 1971, n° cat. 
1161800 Pl. 112, fig. 786 IIème s. av. J.-C. 

j) PROPITIVS [N] 

   (italique)1801 Neptune / Proue ZAZOFF 1968, n° 11291802 - III-IIème s. av. J.-C.1803 
k) NЄIKHФOPOYΝ[G] 

   (italique) 
Artisan ou Vulcain 

ι φό ος1804 
UBALDELLI 2001, n° 208 
[401] Pl. 60, fig. 411 IIème s. av. J.-C. 

     

                                                             
B4C). Voir FURTWÄNGLER 1896, p. 287, n° 7769, pl. 57 = PANOFKA 1851, p. 454, n° 79, pl. II/30 (avec références à J.J. 
Winckelmann). Voir également [tabl. 1.1.7., n° 24]. 
1794 Voir SOLIN, SALOMIES 1994, p. 98 ; 346. 
1795 Voir ibid., p. 380. 
1796 Voir ibid., p. 130 (gentilice), et OPEL III, p. 109 (surnom). 
1797 Voir MARTINI 1971, p. XXX, n° cat. 42, pl. 11, fig. 1. 
1798 Voir FURTWÄNGLER 1900, III, p. 275, fig. 141. Voir également RE, III, 1, p. 196. 
1799 Voir EAA II, p. 40. 
1800 Voir http://www.beazley.ox.ac.uk/Gems/styles/etruscan/ringstones.htm. 
1801 Surnom romain (voir OPEL III, p. 168, « Propitius » = AE, 1945, n° 72). 
1802 Voir STEFANELLI 2007, p. 234, n° 401, pl. « Tomo III, cassetto 7 », fig. 401. 
1803 Voir ZAZOFF 1968, p. 109. 
1804 Voir IG II2, nos 1765, 2059, 2083 : ι φό οςà sic). 

http://www.beazley.ox.ac.uk/Gems/styles/etruscan/ringstones.htm
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α) KO-IN/TOY [G] 

   (prénom ou surnom) 
Junon 
Quintus1805 

WÜNSCHE, STEINHART  
2010, n° 48 Pl. V, fig. 152 I-IIème s. apr. J.-C. 

) ANTONIOY [G] 

   (surnom) 
[monogramme] 
Antonius 

WÜNSCHE, STEINHART 
2010, n° 94 [298] Pl. I, fig. 61 IIIème s. apr. J.-C. 

) OMNI-WN1806 [N] 

   (surnom) 
Portrait 
Domnio 

MAASKANT-KLEIBRINK  
1978,n° 304 [415] - 

Ier s. av. J.-C. (pierre) 
I-IIème s. apr. J.-C. 
(inscription) 

) POYΦIƱN*** [N] 

   (surnom) 
Allégorie 
Rufio 

WALTERS 1926, n° 
24141807 - - 

) POY/ΦOY*** [G] 

   (surnom)1808 
Portrait (Agis Ier) 
Rufus 

STEFANELLI 2007, n° 
II/486 Pl. 111, fig. 782 - 

) ΦH I **** [N] 

   (surnom) 
Jupiter / Astres 
Felix 

AGDS IV, Hannover, n° 
1578 Pl. 112, fig. 789 II-IIIème s. apr. J.-C. 

) I- A|PO-Y** [G] 

   (surnom) 
Capita opposita 
Hilarus 

AGDS IV, Hannover, n° 
575 [300] Pl. 39, fig. 262 40-30 av. J.-C. 

) ΘA * 

   (surnom indigène) 
Virtus Augusti 
Thales / Thallus 

SENA CHIESA 1966, n° 
654 [248] Pl. G, fig. 48 Ier s. apr. J.-C. 

) KA I|CCTOC** [N] 

   (surnom) 

[texte] 
ά ισ{σ} οςà 

= Callistus1809 

PANOFKA 1851, n° 25, pl. 
IV/25 [381] Pl. 56, fig. 380 - 

) KA I|CTOY** [G] 

   (surnom)1810 
[texte] ά ισ οςà
= Callistus AGDS III, Kassel, n° 115 Pl. 113, fig. 797 IIème s. apr. J.-C. 

) ΦOPT-OYNAT-OY [G] 

   (surnom) 
Capita opposita 
Fortunatus1811 

AGW III, n° 17341812 
[255/436] Pl. 32, fig. 212 3ème quart du IIème s. 

apr. J.-C. 
) OMETIC [N] 

  (gentilice ou surnom) 

Assemblée divine 
ο έ ις1813 = 

Domitius1814 

FURTWÄNGLER 1896, n°  
2545 [350, note] Pl. 51, fig. 349 IIIème s. apr. J.-C. 

) CICIN/NOY1815 [G] 

   (surnom) 
Portrait 
Sisinnus1816 SPIER 2007, n° 201817 - IVème s. apr. J.-C. 

) METI|OY [G] 

   (surnom) 
Vache 
Met(t)ius 

BOARDMAN, WAGNER 
2003, n° 475 [255] Pl. 103, fig. 717 - 

 

                                                             
1805 Ilàpeutàs agi àd u àp o àouàd u àsu o .à‹outefois,àe àg e ,à laà t a slitt atio àdeàQuintus en tant que 
prénom, comme en latin, est abrégée : K ou KO (voir MCLEAN 2002, p. 133). De plus, B. Loerincz (OPEL IV, p. 20, 
« Quintus ») répertorie diverses translittérations du surnom Quintus ( οί ος,à ο ί ος , dont une correspond à 
l o thog apheàappa aissa tàsu àlaàpie eàg a eàdeàlaàfo datio àрa s a .àVoi à gale e tà[tabl. 1.3.2., n° c]. 
1806 E.F. Le Blant recense un camée figurant une scène de gigantomachie sur lequel apparaît le nom – potentiel – 
du graveur, ONNIƱN (voir LE BLANT 1896, p. 182, n° 617). 
1807 Voir PANOFKA 1851, pp. 426-427, n° 49, pl. I/49. 
1808 Voir également n° 251 ci-dessus (translittération de Rufus). 
1809 Voir IG II2, nos 2199 (ὀ ό αàg e ào igi el àetà à t a slitt atio àe àg e àduàsu o àlati àCallistus, lui-même, 
conséquemment, de racine étymologique grecque – voir OPEL II, pp. 24-25). 
1810 Voi à gale e tàta l.à . . .,à °à . 
1811 Voir OPEL II, pp. 150-151, « Fortunatus ». 
1812 Voir point 1.5.4.1. de la Partie I, §2. 
1813 Voir IGBulg III, 2, n° 1603 :à αύ ιος à ο έ ιςà Cl. Domitius) ; V, n° 5776 : ού ιος à ο έ ις Ἀβάσ α οςà L. 
Domitius Abascantus). 
1814 Voir OPEL II, pp. 105-106, « Domitius ». 
1815 Surnom (chrétien notamment) attesté sous forme translittérée au Bas-Empire. Voir MAMA VII, n° 537 ; 578 : 
Αὐ .à ίσι οςà Aurelius Sisinnus). 
1816 Voir SOLIN, SALOMIES 1994, p. 404. 
1817 Voir AUBRY 2011b, p. 239, n. 3, fig. 2. 
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1.4.4.  ὈNOMA GREC ET TRANSLITTÉRATION EN LATIN 
 

CONFIGURATION REGISTRE FIGURÉ RÉFÉRENCE ILLUSTRATION DATATION 
α) A O| O / POC [N] Zeus / Fortuna RICHTER 1956, n° 251 

[186/435] Pl. 69, fig. 471 II-IIIème s. apr. J.-C. 
) TH IKPATH  [N] Cheval RICHTER 1956, n° 105 [67] - Vème s. av. J.-C.  
) A|NΘIMO|Y [G] 

Esculape / Hygie 
Ἄ θι ος 

RICHTER 1956, n° 341 
[98]1818 Pl. 111, fig. 774 II-IVème s. apr. J.-C.  

) OPB/IOC [N] 
‹ h àd á tio heà/à
Oronte (fleuve) 

HENIG, MCGREGOR 2004, n° 
cat. 4.41 - IIème s. apr. J.-C.  

) ΦI OMO/YCOY [G] Esculape BERRY 1968, n° 132 Pl. 110, fig. 769 I-IVème s. apr. J.-C.  
) TP-O/ΦIMO-Y [G] Sol (buste) DEMBSKI 2005, n° cat. 688 - II-IIIème s. apr. J.-C.  
) ΘA HC* [N] Souris DEMBSKI 2005, n° cat. 840 - II-IIIème s. apr. J.-C.  
) HΓEM/ONIOYΝ[G] 

   (sceau byzantin) Portrait Road to Byzantium, n° cat.  
1471819 Pl. 110, fig. 770 IVème s. apr. J.-C.  

) ZƱCIMHC [N] Griffon / Roue HENIG 1975, n° 172 [416] - I-IIème s. apr. J.-C.  
) ΘЄOΓЄNHC [N] [G] Hercule (buste) HENIG 1975, n° 165 - I-IIème s. apr. J.-C.  
) A E- AN -PƱC [N] 

Esculape / Hygie 
Ἀ έ α ος1820 HENIG 1975, n° 821821 Pl. 100, fig. 692 I-IIème s. apr. J.-C.  

) KA ICT|OY** [G] Victoire / Tropaion HENIG 1975, n° 196 
[255/305] Pl. 32, fig. 211 Ier s. av. J.-C.  

) EICIWN [N] 

   (théophore) 
Motif allégorique 
ἰσί  (Ἰσί  

MAASKANT-KLEIBRINK 1978, 
n° 696 [416/420] Pl. 64, fig. 440 I-IIème s. apr. J.-C.  

) AN-OYBIWN [N] 

     (théophore) 
Capita opposita 
Ἀ ο βί  SPIER 2007, n° 451 [416] Pl. 64, fig. 441 Fin du IVème s.  

apr. J.-C. 
) Є IKOYPOYΝ[G] Portrait MAASKANT-KLEIBRINK 1978, 

n° 310 [403] - Ier s. av. J.-C.  
π) ЄYK H|TOC [N] [texte] WEISS 2007, n° 641 [405] - I-IIème s. apr. J.-C.  

) KA I/MOPΦOCΝ[N] 
Muse (Thalie) 
α ί ο φος 

ZWIERLEIN-DIEHL 1986, n°  
305 Pl. 111, fig. 775 Ier s. apr. J.-C.  

) A I N1822 [N] 

   (hellénistique) 
Séléné (portrait) 
Cléopâtre VI ? VOLLENWEIDER 1995, n° 117 Pl. 111, fig. 776 II-Ier s. av. J.-C.  

) Є AΓA-ΘOY [G]    Portrait 
Ἐ ά αθος 

VOLLENWEIDER, [..] 2003, n° 
217 [406/475] Pl. 61, fig. 417 v. 205 apr. J.-C.  

υ) ATTA I-A-NOY [G]    Persée 
Ἀ α ια ὸς1823 WALTERS 1926, n° 19111824 Pl. 111, fig. 779 2ème moitié du 

IIème s. av. J.-C.1825  
φ) |A|M|O|K|PATHC [N]    Diane / Mercure AGDS IV, Hannover, n°  

1395 [300] Pl. 39, fig. 261 II-IIIème s. apr. J.-C. 

                                                             
1818 Voir point 1.5.4.3. de la Partie I, §1-2 
1819 Voir AUBRY 2011b, p. 239, n. 6. 
1820 Voir IScM II, n° 467 : [— — — — — —] | [ἀ έ]θ àἈ έ- | α ως {Ἀ έ α ος} ο ό ο à|à … . 
1821 Voir point 1.5.4.1. de la Partie I, §2. 
1822 Κaàtailleàdesàlett esàe lueà u ilàs agisseàduà o àduàg a eu .àVoi àpoi tà . . . .àdeàlaàPa tieàI,à§ . 
1823 Voir SEG 32 (1982), n° 1220. 
1824 Voir MORET 1997, pl. 88, fig. 138. 
1825 Voir ibid., p. 85, n° 84, n. 4. 
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) ΦAPN/AKOY [G]   Persée 
α ά ς1826 WALTERS 1926, n° 17321827 Pl. 111, fig. 780 Ier s. apr. J.-C. ?1828  

) ΘЄO| O|C-IC [N] 
Portrait 

ο όσις 
AGDS IV, Hannover, n°  
2799 [175] Pl. 113, fig. 792 v. 200 apr. J.-C. 

) NЄKTA|PIOYΝ[G] 
[texte] 

ά ιος1829 AGDS I, 3, n° 2884 [407] Pl. 61, fig. 422 III-IVème s. apr.  
J.-C. 

A) AΓAΘO OYC [N] 
Dioscures / Hélios 
Ἀ αθό ο ς AGDS I, 3, n° 2330 Pl. 113, fig. 793 Ier s. apr. J.-C. 

B) EY /OY [G] ? 

    ὔ ος ?1830 

Grylloi 
ὔ ο ος 1831 AGDS III, Kassel, n° 87 Pl. 113, fig. 794 Ier s. apr. J.-C. 

Γ) / / /[O] [G] Hérons / Silphium 
ῶ ος 

BOARDMAN 1970, n° 492 
[68] Pl. 7, fig. 42 Vème s. av. J.-C. 

Δ) BPYH-ϟIϟ [N] Bélier 
ύ σιςà ύα ις à 

BOARDMAN 1970, n° 395 
[69] Pl. 21, fig. 139 v. 500 av. J.-C. 

E) MAN P N|A  [N] Bélier BOARDMAN 1970, n° 315 
[61] Pl. 6, fig. 37 2ème moitié du  

VIème s. av. J.-C. 
Z) AZOY [G] 

  (sceau hellénistique) 
Apollon / Proue 
ᾶ οςà ill ie 1832 

BOUSSAC 1992, n° cat.  
á  148 [11/152] Pl. 17, fig. 109 t.a.q. 168 av. J.-C. 

Θ) IΦI O  [N] 

   (crétule) 
[tranche] 
ίφι ος BOUSSAC 1988, fig. 27 [53] - - 

I) IЄPƱ|NOC [G] [texte] 
Ἱέ  AGW III, n° 2140 [418] Pl. 65, fig. 444 IIème s. apr. J.-C. 

K) O EMWNOC [G] Portrait 
ο έ  SPIER 2007, n° 18 [421] Pl. 66, fig. 449 IVème s. apr. J.-C. 

Λ) ΘEOTE|KNOY [G] Portrait 
ό ος SPIER 2007, n° 19 [421] Pl. 13, fig. 84 IVème s. apr. J.-C. 

M) ΓЄPO-NTI-OY [G] 

    (or) 
Déesse Roma 

ό ιος 
MARSHALL 1907, n° 188 
[255] Pl. 126, fig. 881 IIIème s. apr. J.-C. 

M) ENO| OKA  [G] 

    (argent) 
[texte] 

ο ό α (dor.) 
BOARDMAN, [..] 1978, n° 153 
[56] Pl. 80, fig. 549a Vème s. av. J.-C. 

O) I A|ΓOP [N] [G] 

    (scarabéoïde) 
[texte] 
Ἰσα ό (ας/ο ) RICHTER 1968, n° 484 [67] Pl. 126, fig. 879 Vème s. av. J.-C. 

     
a) O-N-E-SIMO* [G] 

Esculape / Spes 
Ὀ σί ο( ) RICHTER 1956, n° 342 [435] - IIIème s. apr. J.-C. 

b) MOS/CHIO [N] 
Palme 
Mοσ ί  

WALTERS 1926, n° 26841833 
[208] Pl. 102, fig. 709 - 

                                                             
1826 Voir SEG 37 (1987), n° 1220 ; 46 (1996), n° 1128 (combinaison nominatif-génitif), et IG II2, n° 1776 ; 2119 ; 
2191 ; 8958 (nominatif). Voir également LGPN V, A, p. 444 (Asie Mineure). 
1827 On retrouve ce nom sur deux autres pierres du British Museum : ΦAPN da sàleà egist eài f ieu àd oitàd u eà
ep se tatio àd É osà he au ha tàu àhippo a peà WALTERS 1926, p. 165, n° 1495, pl. XX) et ΦAPNAKOY, en 

exergue, sousàlaà ep se tatio àd u eàpa th e (ibid., p. 237, n° 2327, pl. XXVII). Il apparaît également sur une 
cornaline de la collection Le Blant (LE BLANT 1896, p. 203, n° 738, pl. II : ΦAPNA-KOY e à a geà d u eà
représentation de Minerve, marchant à droite, la la eàsu àl paule . 
1828 Voir LIMC VIII, « Tyche », 1, p. 119, n° 31 ; 2, p. 87. 
1829 Voir IG II², n° 2175. 
1830 Ὀ ό α non-attest àd i àd u eàvertu ( ὐ ο ία ouà ὐ ο ία) ? 
1831 Voir IG II2, n° 2776, 124. 
1832 Voir BOUSSAC 1992, p. 45. 
1833 Voir PANOFKA 1851, p. 508, n° 44, pl. IV/44. 

http://epigraphy.packhum.org/inscriptions/oi?ikey=4410&region=1&subregion=71&bookid=5&caller=search&start=282&end=293
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c) APOLLONIDES [N] Silène (buste) WALTERS 1926, n° 15761834 - - 
d) EPIGEN͡ES [N] 

Dionysos (buste) 
Ἐ ι έ ς1835 

FURTWÄNGLER 1900, pl.  
XXVI/3 - - 

e) E-V͡PH|E-MI [G] 
Triskèle / Épi 
ὔφ (ι)ος1836 CADES 1836, II, pl. M/131837 Pl. 114, fig. 799 II-Ier s. av. J.-C. 

 
 

***** 
 

 
1.5. COMPLÉMENTS AUX APPELLATIONS 
 
й à a geà desà diff e tsà t pesà d appellatio sà pou à les uelsà seulsà lesà o sà p op esà appa aisse tà
(dénominations simple – signum, ὀ ό α,àpa tieàd appellatio ,à o àdia iti ueà– ou composées – duo 
nomina et tria nomina), on trouve sur les gemmes un large échantillonnage de suffixes, particules, 
adje tifs,à ualifi atifsà uiàp ise tàlaàpa e t ,àlaàfiliatio ,àl eth i ueàouàlaà it àd o igi e,àlaàgens ou la 
tribu, le rang social (esclave ou affranchi), la magistrature ou un statut public, politique voire judiciaire. 
 
1.5.1. INDICES DE FILIATION OU DE PARENTÉ 
 
Κesài di esàdeàfiliatio àpeu e tà e ti àdeu àfo esàp i ipalesàselo à u ilàs agitàduà a o àg e àouàduà
canon romain : dans le premie à as,àilàs agitàdeàl appositio àd u à o àp op eàauà o i atifàa e àu eà
autre appellation au génitif [Pl. W, fig. 157]1838, cette dernière sous-entendant « fils / fille de » [tabl. 
1. .1., n° α] a e à pa foisà adjo tio à deà l eth i ue1839 – cela apparaît surtout dans le cas de 
translittérations de latin en grec [tabl. 1.5.1, nos A-C]) ; dans le second cas, une filiation de deux1840 à 
cinq termes [id. nos 1-14]). Dans le cas des appellations filiatives quiritaires, la particule filius/filia est 
presque exclusivement précédée des duo nomina de la personne, puis du prénom de son père – par 
exemple Q(uintus) Sem(pronius) Q(uinti) f(ilius) [id. nos 5-7 ; 10-11] ;àtoutefois,àilàa i eà ueàl i di eàdeà
filiation se rapporte à des tria nomina, auquel cas le cognomen est placé à la fin de la formule [id. nos 
12-14]. C estàu àpa ti ula is eà ueà l o à et ou eàaussiàpou à lesàduo nomina féminins [id. n° b]. Et 
comme pour les appellations précédentes, les inscriptions sont susceptibles de se présenter tant sous 
fo eà d i itialesà ueà d a iatio sà oi eà deà te esà e tie s.à Pou à e tai esà appellatio sà filiati esà
lati esà à uat eàte es,àleà ha ge e tàdeàl i itialeàduàp o àpeutài di ue àu à appo tàd adoptio à
(ce que souligne parfois le registre figuré [id., n° 9] .à й àout e,à s ilà estàd usageà ueà laàpa e t à soità
soulig eà pa à leà si pleà p o à duà p eà auà g itifà sousà fo eà d u eà i itiale ,à ilà peutà aussi,à
marginalement, se présenter en une appellation en duo nomina [id., n° 15]. De façon marginale, la 
filiatio àdi e teà iseà àpa t,àd aut esàlie sàdeàpa e t àpeu e tàseàp se te àsu àlesàge esà[id., n° 16]. 
Il est toutefois nécessaire de concéder que les appellations filiatives à trois termes [id., nos 1-2] – dont 
                                                             
1834 Surnom romain de racine étymologique grecque (voir OPEL I, p. 66, « Apollonides »). 
1835 Ὀ ό α grec (voir IG II2, nos 354, 678, 967, 1005-1006), mais aussi surnom romain de racine étymologique 
grecque, mais attesté épigraphiquement à une seule reprise et uniquement en grec (voir OPEL II, p. 120, 
« Epigenes » = AE, 1973, n° 409). 
1836 Ὀ ό αàg e à oi àIG I3, nos 86, 326 ; XII, 9, 922 [ ὔφ ος] ; 9, 56, l. 129 [ ὐφ  ́ ιος] ,àmais aussi surnom romain 
de racine étymologique grecque (voir OPEL II, p. 126, « Euphemius » [nomen] ; « Euphemus » [cognomen]). 
1837 Voir également FURTWÄNGLER 1896, p. 243, n° 6616, pl. 47 = PANOFKA 1851, pp. 397-398, n° 13, pl. I/13. 
1838 Voir Cité sous terre 2010, p. 291 ; 312-313, n° cat. 351, fig. 351 : stèle funéraire du sculpteur Megistoklès, fils 
de Philomousos (fin du Ier s. av. J.-C. – début du Ier s. apr. J.-C.) ; au-dessus de la représentation en bas-relief du 
d fu tàda sàl e e i eàdeàso àa tà s ulpteu àsu à a e àestài s itàe àdeu àlig es εEΓIωTτKΛHω | ΦIΛτετYωτY. 
1839 Voir par exemple IG II2, n° 2018, l. 4 :à … àἈ έ α ος ιο σίο à ο ι ύς,à« Alexandre, (fils de) Dionysios, 
de Sounion ». 
1840 Dans deux cas précis [tabl. 1.2.2., nos 3-4], la mention C•F peut être interprétée soit comme des duo nomina, 
soit comme une filiation combinant un prénom au génitif au mot filius – en l o u e eàC(aii) f(ilius). 
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laàst u tu eàg a ati aleàestài spi eàdeà e tai esàl ge desà o tai esà ota e tà ellesàd O ta ie à
Auguste, AVGVSTVS DIVI F, CAESAR DIVI F ou IMP DIVI F)1841 – sont toujours introduites par un élément 
fort de la séquence onomastique (gentilice ou surnom). Raison pour laquelle on peut douter de la 
restitution, par M. Maaskant-ыlei i k,àdeàl i s iptio àSEX M F par Sex(tus) M(arci) f(ilius) – Sextus 
étant un prénom [id., n° 1].àIlàs agitàda a tageàduàge tili eàSextius ou de simples tria nomina, à savoir 
Sex. M(–) F(–). La même logique préside à la légende VA•T•F [id., n° 2] : appellation jointe à une 
particule filiative introduite par le gentilice Va(lerius) – quià pig aphi ue e tàs a geàdeàlaàso te1842 
– ou tria nomina (auquel cas, la particule VA reprendrait le prénom Valens ou Valus)1843. 
 

CONFIGURATION REGISTRE FIGURÉ RÉFÉRENCE ILLUSTRATION DATATION 
α) ΦI A | CIMMI|A 

  (sic) 

[texte]   
ί αà ι ία, « Phila,  

(fille de) Simmias » 

BOARDMAN, VOLLENWEIDER 
1978, n° 154 [56/76] Pl. 80, fig. 154 IV-IIIème s. av. J.-C. 

     
1) S-EX M F 

   (3 termes) 
Ajax – Sex(tius) 
M(arci) f(ilius) 

MAASKANT-KLEIBRINK 1978,  
n° 219 Pl. 114, fig. 801 II-Ier s. av. J.-C. 

2) VA•T•F 

   (3 termes) 
[texte] – Va(lerius) 
 T(iti) f. HENKEL 1913, n° 2206 - - 

     
3) M•N•L•F (3x) 
   (4 termes) 

Victoire / Palme 
M(arcus) N. L(uci) f. WEISS 2007, nos 229-2311844 Pl. 114, fig. 802 3ème quart du Ier 

s. av. J.-C. 
4) M•M•S•F 

   (4 termes) 
Achille / Hector 
M(arcus) M. S(exti) f. FURTWÄNGLER 1896, n° 6493 - - 

5) Q•SEM•Q•F 

   (4 termes) 
Osselets – Q(uintus) 
Sem(pronius) Q. f.1845 

FICORONI, GALEOTTI 1757, pl. 
VIII, fig. 1 - - 

6) C•VOLC/ACI•C•F 

   (4 termes) 
Acteur de théâtre 
C(aius) Volcacius C. f. 

AGDS IV, Hannover, n° 175 
[460] Pl. 75, fig. 515 1ère moitié du Ier 

s. av. J.-C. 
7) C•VOLC/ACI•C•F 

   (4 termes) 
Génie du théâtre 
C(aius) Volcacius C. f. 

WALTERS 1926, n° 1819 
[460] Pl. M, fig. 87 Ier s. av. J.-C. 

8) C•DIDIVS•D•F 

   (4 termes) 
Paon – C(aius) Didius 
D(ecimi). f. 

WALTERS 1926, n° 1819 
[460] - - 

9) M•V RRI•Q•F1846 

   (4 termes) 

Allégorie (adoption) 
– M(arcus) Varrius 
Q(uinti). f. 

SENA CHIESA 1966, n° 1503 
[135] Pl. D, fig. 24 Ier s. apr. J.-C. 

10) L CORNELIVS 

    L F (4 termes) 
Portrait – L(ucius) 
Cornelius L. f. 1847 WEISS 2007, n° 377 Pl. 114, fig. 803 Début du Ier s. 

av. J.-C. 
11) C•POBLICI•Q•F 

    (4 termes) 
Hercule – C(aius) 
Poblicius Q(uinti) f.  LE BLANT 1896, n° 392 - - 

     

                                                             
1841 Voir MILLER 1998, p. 58 ; 60, SCHMITT, PRIEUR 2004, pp. 181-182, nos 2292-2294 ; 189-190, nos 2315-2316, 
BMC/RR, II, Rome, pp. 8-12, nos 4321-4342, pls. LIX/1-16, et BMC/RE, I, pp. 97-101, nos 590-616, pls. 14/10-15/6. 
1842 Voir MILLER 1998, p. cxvi. 
1843 Voir SALOMIES 1987, p. 131. 
1844 Ilàe isteàd aut esàe e plai esàdeà etteài taille : voir GRAMATOPOL 1974, p. 64, n° 321, pl. 15 l auteu à estitueà
deà a i eàe o eàl i s iptio àpa àM•N•U), FURTWÄNGLER 1896, p. 86, nos 1477-1478, pl. 16, et SENA CHIESA 2009b, 
p. 24 ; 26, n° 338. 
1845 Voir FICORONI, GALEOTTI 1757, p. 59, n° 1. 
1846 Κaà eài s iptio àestà e e s eàpa àй.н.àΚeàBla t,à ie à u elleàsoità alà estitu eà M VARRI Q F). Voir LE BLANT 
1896, p. 159, n° 490. 
1847 Le nominatif appuie le caractère descriptif de la légende (complément au registre figuré représentant le 
portrait du possesseur) : « (Je suis) L. Cornelius L. f. ». 
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12) M•M | I•F•E 

     (5 termes) 
Laurier – M(arcus) 
M. I(ustus) f. E. FURTWÄNGLER 1896, n° 8090 - - 

13) C•SINTILI•C•F• 
     POL (5 termes) 

Victoire – C(aius) 
Sintil(l)ius1848 C. f. 
Pol(lio) 

LE BLANT 1896, n° 3961849 - - 

14) M•CAS•M / F• 
     LONGINI 
     (5 termes) 

Auguste (portrait) 
M(arcus) Cas(sius) 
M. f. Longinus 

CADES 1836, IV, pl. C/2751850 Pl. 114, fig. 804 Début du Ier s.  
apr. J.-C. 

     
15) SAB•M•I•F 

Victoria – Sab(inus)  
M(arci) I(ulii) f. GUIRAUD 2008, n° 1137 Pl. 115, fig. 806 I-IIème s. apr. J.-C. 

     
16) M•CA͡T•M•N 

Portrait – M(arcus) 
Cat(ius) M. n(epos) 

VOLLENWEIDER 1972-1974, I, 
pl. 7/14 [240] Pl. 115, fig. 809 IIème s. av. J.-C. 

 
Il a aussi le cas particulier des dénominations de femme : en plus des deux particules filiatives (prénom 
du père et filia), la légende est susceptible de révéler une appellation latine simple ou en duo nomina 
(gentilice et surnom) ; ces derniers sont parfois, comme dans les indications filiatives à cinq termes 
(voir ci-dessus), organisés avec le surnom en guise de terme final [id., n° b],àpa ti ula is eà ueàl o à
retrouve aussi en grec avec la désinence ad hoc [id., n° α]. 
 

CONFIGURATION REGISTRE FIGURÉ RÉFÉRENCE ILLUSTRATION DATATION 
a) VI-BI ΝCΝF 

Hoplite / Bouclier 
Vibia C(aii) f(ilia) 

AGDS III, Braunschweig, 
n° 3 [102] Pl. 11, fig. 66 IIIème s. av. J.-C. 

b) AGRIL | C F | 
   QVART 

[texte] – Agril(ia)1851 
C(ai) f. Quart(a)1852 AGW III, n° 2149 Pl. 114, fig. 805 Ier s. av. J.-C. 

     
α) MЄ ITINH 
   ATTA OYΝ 
   TPYΦЄINA 

[texte] – ι ί àἈ ά ο à
ύφ ι αà=àMelitene 

Attali f(ilia) Tryphaena 

LE BLANT 1896, n° 726 
[215] - Période impériale 

 
O àt ou eà gale e t,àda sàleà asàdesàfiliatio s,à uel uesà a esàe e plesàd appellatio sàt a slitt esà
duàlati àe àg e ,àles uelsàga de tàsoitàlaàsp ifi it àg a ati aleàlati eà da sàleà ad eàd u à adeau,àauà
datif) [tabl. 1.5.1., n° A], soit sont transposés du latin en grec de façon purement littérale selon le 
a o àg e àusuelà appositio àd u àὀ ό αàauà o i atifàetàd u àaut e,àleàpat o e,àauàg itif,à aisà

avec la désinence latine ! – voir nos 203 et 210 ci-dessus) [id., nos B-C]. La translittération peut être 
aussi quelque peu fantaisiste [id., n° D]. 
 
 
 
 
 

                                                             
1848 Voir OPEL IV, p. 84, « Sintillius », et SOLIN, SALOMIES 1994, p. 172. 
1849 Κ auteu à estitueàl i s iptio ,àauàg itif,àpa àCaii Syntilii Caii filii Pollionis. 
1850 Voir également FURTWÄNGLER 1900, II, p. 228, n° 59, pl. XLVII (restitué M•CAS•M•F•LONGINI). 
1851 Voir SCHULZE 1991, p. 115 : Agrilius (= CIL XI, n° 3205 ; 3326 ; IV, n° 975 ; 7671 ; 7943 ; 21121 ; VIII, n° 1942 ; 
3026 ; X, n° 7301). 
1852 Statistiquement, le surnom commençant par Quart- est davantage susceptible de reprendre une appellation 
de femme (Quarta). Voir OPEL IV, p. 16, « Quartus », et KAJANTO 1977, pp. 149-150 (utilisation par le père 
d adje tifsào di au à– Tertia, Quarta, Quinta – pour qualifier ses filles au cas où il en aurait plus de deux – usage 
des adjectifs Maior ou Minor dans cette éventualité). 
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CONFIGURATION REGISTRE FIGURÉ RÉFÉRENCE ILLUSTRATION DATATION 
A) MAYP|IANOYΝ|ΝYIƱIΝ 
   (anneau en fer) 

[texte]  
α ιά ο  ἱῷ = 

Mauriani filio1853 

COLLINGWOOD, WRIGHT 
1991, n° 2422.76 - III-Vème s. apr. J.-C. 

B) ΓAIOCΝ|ΝI I IΦ 

   (boustrophédon) 

Poissons  
άϊοςà ί ι ιà sic) = 

Gaius Philippi (f.) 

CADES 1836, Nott, 6, n° 
325 [210] Pl. 115, fig. 807 - 

C) TPAIA NAΝЄ INЄI 
Portrait / Gouge – 
Traiana Epini1854 (uxor) 

CADES 1836, Nott, 2, n° 
123 Pl. 115, fig. 808 - 

D) TЄKOY|CAΝMOYΝ| 
   CЄPOYЄ|I IA 

[texte] – οῦσα1855 
οῦ ο ι ία = 

Mater mea Servilia1856 
LE BLANT 1896, n° 726 - - 

 
й fi ,àlo s u u à o àdeàfe eàauà o i atifàappa aîtàadjoi tàà une appellation masculine au génitif, 
cela sous-entend le terme uxor, « femme, épouse » :à l i s iptio à ai sià o pos eà soulig eà leà lie à
marital.  
Dans un cas marginal – un camée du IVème s. apr. J.-C. – non seulement le nom du mari est cité, mais 
aussià eu àdesàpa e tsàdeàl pouseà[id., n° iii],à f e eàau àaî sà ueàl on retrouve également, dans 
une formulation au datif soulignant la fonction de don, sur et un anneau en or du IIIème s. apr. J.-C. [id., 
n° iv]. 
 

CONFIGURATION REGISTRE FIGURÉ RÉFÉRENCE ILLUSTRATION DATATION 
i) MESSAL | 

   CLAVDI  

Thème aphrodisiaque 
Messal(ina) Claudi(i)  
(uxor) 

AGDS II, n° 408 [163] Pl. 19, fig. 122 2ème quart du Ier s. 
apr. J.-C. 

ii) IVSTINA SEVERI  Buste de femme 
Iustina Severi (uxor) 

LE BLANT 1896, n° 176 
[216] - Époque 

hadrienne 
     

iii) MARIA | H|O|N|O|R|I  
   | STELI-CHO |  
   S|E|R|H|N|A 

[texte cruciforme] 
Maria Honori (uxor) 
Stelicho (et) Serena 
(parentes) 

SPIER 2007, n° 752 
[269] Pl. 33, fig. 222 398-407 apr. J.-C. 

iv) EMERITA / 
   IANVARIO /  
   PARENTI 

[texte sur chaton et 
épaules] – Emerita 
Ianuario parenti 

HENKEL 1913, n° 72 
[201] - 1ère moitié du 

IIIème s. apr. J.-C. 

 
 
1.5.2. INDICES GÉOGRAPHIQUES (VILLE, ETHNIQUE) OU D APPARTENANCE À UNE ENTITÉ (TRIBU, GENS, COLLÈGE 

SACERDOTAL) 
 
Les appellations peuvent être également adjointes à laà e tio àdeàl o igi eàduàpo teu àdeàlaàge eà
(ethnique grec ou latin) ou de son appartenance à une communauté du cercle privé (tribu, gens), voire 
pu li à oll ge,àad i ist atio àdeàlaà it àda sàleà asàdeàs eau àoffi iels .àDa sà e tai sà as,àl appellation 
elle-même (nom diacritique, signum ou, dans le cas de tria nomina, supernomen àfo tio àd eth i ueà
[tabl. 1.5.2., n° 4]) est sémantique e tài spi eàd u ài di eàg og aphi ueà oi à gale e tàta l.à . . .à
ci-dessous, n° 13). 
                                                             
1853 « Pour le fils de Maurianus ». Ce surno ,àd ap sàI.àыaja to,àd i eàdeàMaurus (voir KAJANTO 1982, p. 206). 
1854 Gentilice Epinius (voir SOLIN, SALOMIES 1994, p. 73). 
1855 Pa ti ipeàao isteàdeà ί ,à« enfanter ». Par extension, ἡ οῦσα,à« la mère ». Voir LEITAO 2012, pp. 281-284, 
n. 2 (Appendix II : Women and Men as Grammatical Subjects of ί ω). 
1856 Restitution latine par E.F. Le Blant (voir LE BLANT 1896, p. 201, n° 726). 
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й àp e ie àlieu,ào àt ou eàlaà e tio àdeàl eth i ueàg e àouàlati ,à est-à-di eàlaà e tio àd u eà illeà
dont le porteur est originaire. Pour souligner cette allégeance civile, une inscription latine met en 
exergue une véritable « filiation » à la cité (Carthageàe àl o u e e àsousàlaàfo eàd u eàd di a eàauà
datifàplut tà ueàd u àlo atifà[id., n° a]1857. Comme les appellations sémantique e tàli esàauà o àd u eà
ville [id., nos 1-4],à e tai esài s iptio sà ep e e tàl e se leàdesàha ita tsàdeàlaà it àe àta tà ue 
communauté [id., nos 7-8], ce qui se rapproche des ethniques apparaissant sur les monnaies et les 
sceaux [id., nos i-iv]. 
 

CONFIGURATION REGISTRE FIGURÉ RÉFÉRENCE ILLUSTRATION DATATION 
α) IONYCIOYΝ| 
   MYP 

Némésis (divinité poliade) 
ιο ύσιοςà αῖος  ?1858 

= Dionysios de Smyrne 

RICHTER 1956, n° 
371 [167/400] - II-IIIème s. apr. J.-C. 

) ЄPMH / CIPN 

Sérapis  
Ἑ ῆ ς  ι (ί ς ῆσοι) ? 
= Hermès des Îles Sirnides 

RICHTER 1956, n° 
254 [397] Pl. 114, fig. 805 Ier s. av. J.-C. 

     
a) C•C•I• |  
    KARTAGI|NI•F 
   (dédicace) 

[texte] – C(oloniae) 
C(oncordiae) I(uliae) 
Kart(h)agini f(ilio) (Carthage) 

FURTWÄNGLER 1896, 
n° 8106 - t.p.q. 44 av.  

J.-C.1859 
     
1) KOPIN|ΘOY* 

Aphrodite de Cnide1860 
 ό ι θοςà Co i the 1861 

HOEY MIDDLETON 
1991, n° 68 - I-IIème s. apr. J.-C. 

2) CORINTHVS* 
   (3x)  

[texte] / Palme, (couronne) 
 Corinthus (Corinthe)1862 

LE BLANT 1896, nos 

387-389 - - 

3) CAPVA  [texte] 
Capua (Capoue) 

LE BLANT 1896, n° 
374 - - 

4) CYHNH  Aphrodite / Gouvernail 
ή à=à“ eà ássoua  

FURTWÄNGLER 1896, 
n° 2386 - - 

5) RVBRIVS 
   C RINVSΝ  
   ORIENT L|IS  

Victoire / Palme, laurier* 
Rubrius Carinus Orientalis 

HENIG 2007, p. 128, 
n° 297 [432] Pl. 68, fig. 467 III-IVème s. apr.  

J.-C. 
     
6) KRHTE  
    

Héron / Coquillage 
 ῆ ς, « Les Crétois » AGW II, n° 144 Pl. 115, fig. 810 IIème s. av. J.-C. 

7) AMMA|I/E|NSES 

Victoire / Palme, laurier* 
(municipes) Ammaienses 
(Ammaia, Lusitanie) 

FURTWÄNGLER 1896, 
n° 7281 [389/432] Pl. 57, fig. 388 - 

8) VALERIENSES 

‹ teàd áuguste 
(municipes) Valerienses 
(Valeria, Tarraconaise) 

FURTWÄNGLER 1900, 
pl. XLVII/60 - Époque 

augustéenne 

 
 

                                                             
1857 Voir LASSÈRE 2005, I, p. 129. 
1858 La particule MYP est davantage une « didascalie » complétant le registre figuré (emblème de la cité). 
1859 Fondation de la colonie romaine de Carthage. 
1860 Κ i ageàd áph odite/V usàestàsa sàdouteàe àlie àa e àleàte pleàdeàlaàd esseà àCo i theà f ue t àpa àlesà
prostitués) :à laà ge eà està o s ue e tà soità laà p op i t à d u à e tai à ό ι θος,à soità u à sou e i à « de 
Corinthe » (ce qui expliquerait également le génitif du mot). 
1861 Voir SEG 30 (1980), n° 579. 
1862 Voir OPEL II, p. 75, « Corinthus » (surnom). 
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Κaàfo eàdeàl eth i ue,àsu àlesàpie esàg a esàetàlesà a hets,àpeutàaussiàp e d eàu eà o figu atio à
dérivée directement des légendes monétaires :àilàs agitàe àpa ti ulie àdesàs eau àpu li sà[tabl. 1.5.2., 
nos i-ii], de gemmes copiées à partir de monnaies [id., nos iii-vi] ouà d i p essio sà di e tesà deà esà
dernières sur des pâtes de verre (voir n° 13 ci-dessus) [id., n° vii].àDa sà esàdi e sà as,àl eth i ueàseà
présente sousàlaàfo eàdeàl adje tifà ualifi atifàdesàha ita tsàdeàlaà it àauàg itifàplu ielàda sàle cas de 
légendes en grec1863,àouàsi ple e tàduà o àdeàlaà ille,à uià ep e dàlaà a ueàdeàl atelie à o tai e,à
lo s ueàleàsujetàdeàl i tailleàestài spi àdeàfla sàdeàd oitàouàdeà e e sà o ai s.àDa sàleà asàdesàa oi iesà
de cités- tats,à l eth i ueà peutà t eà abrégé [id., nos iv-vi], o eà d ailleu sà lesà a uesà d atelie à
romain. 
 

CONFIGURATION REGISTRE FIGURÉ RÉFÉRENCE ILLUSTRATION DATATION 
i) KO OΦ- -NI N 

   (sceau) 
Cithare – ο οφ ί  
(Colophon, Ionie) 

BOUSSAC 1992, pl. 
2/SP 6 [219] Pl. 25, fig. 168 - 

ii) TPA IAN N 

    (sceau) 
Cithare – α ια ῶ  
(Tralles, Lydie) 

BOUSSAC 1992, pl. 
2/SP 7 [219] - - 

iii) ЄAP TPA Є- 
    ZOYNTI N  

Buste à bonnet phrygien – Є P 
α ο ί 1864, « 135ème 

(année) des Trapézontins »1865 

LE BLANT 1896, n° 
281 [220] 

Pl. 116, figg. 
812-813 

t.p.q. 198-199 
apr. J.-C. 

iv) EΝ/ΝΦ 

   (sceau) 
Abeille – Ἐφ σί 1866 
(Éphèse, Ionie) 

BOUSSAC 1992, pl.  
2/SP 15 [13/247] Pl. 29, fig. 194 - 

v) N / A |  / I 

   (sceau) 
Cratère – α ί  
(Naxos, Cyclades) 

BOUSSAC 1992, pl.  
2/SP 4 [357] Pl. 53, fig. 363 - 

vi) M / Y | K / O 

   (sceau) 
Raisin / Orge – ο( ί ) 
(Mykonos, Cyclades) 

BOUSSAC 1992, pl.  
2/SP 3 [247] Pl. 29, fig. 195 - 

     
vii) B | ALE 

    (pâte de verre) 
Génie / Patère, cornucopia, aigle 
B (officine)1867 ALE(xandria) 

Collection privée 
[13] Pl. V, fig. 155 t.p.q. 296-297  

apr. J.-C. 
 
 
Sur les pierres gravées et les anneaux métalliques, on trouve également, en concomitance avec une 
appellation (duo nomina et tria nomina) ouà o eàsi pleài di eàd appa te a eàduàpo teu àduà ijouà
à une quelconque communauté de personnes, la mention de la famille (gens) [tabl. 1.5.2., n° A] ou de 
la tribu [id., nos B-C]1868 – l e tsàa essoi esàdeàl o o asti ueà ui itai eà–,à oi eàdeàl asso iatio à
professionnelle (corporation, collegium àauàt a e sàd un signe de reconnaissance de portée générale 
pasàdeàd o i atio àp i e àouàd u eàfo uleàdeàdo à[id., nos E-F]1869. Un rare exemple de renvoi à 

une tribu celte (hypothèse avancée par M. Henig) apparaît également sur pierre gravée [id., n° D]. La 
présence de lettres chevauchant certains détails du registre figuré sur une cornaline du 
Kunsthistorisches Museum de Vienne [id., n° B] i iteà à esti e à ueà l i isio à deà laà l ge deà està
postérieure à la gravure du registre figuré (voir n° 163 ci-dessus) ; la légende de cette dernière, 
d ailleu s,à o i eà di e sà l e tsà d j à tudi sà p de e tà duo nomina, filiation, tribu et 

                                                             
1863 Voir LESCHHORN 2009, p. 142 [KτΛτΦΩσIΩσ] ; 262 [TPχΛΛIχσΩσ et TPχΠEZτYσTIΩσ]. 
1864 Génitif pluriel dérivé de α οῦς (Trapezus = Trapézonte),à telà u o à leà et ou eà su à lesà l ge desà
monétaires : TPχΠEZτYσTIΩσ, « (monnaie) des Trapézontins ». Voir WOJAN 2006, p. 182. 
1865 Voir ROBERT 1937, pp. 299-300, et WOJAN 2006, pp. 201-202, IX, b (Caracalla), nos cat. 41-42, pl. XX, figg. 41a-
42b. 
1866 Voir BOUSSAC 1988, p. 316, n. 30. 
1867 Voir SEAR 2000-2014, IV, p. 128, n° 12980. 
1868 Voir par exemple GAGGADIS-ROBIN, HEIJMANS 2015, pp. 138-139, figg. 21-22 : "A(uli) BABBI M(arci) F(ilii) 
TERE(tina tribu) … ". 
1869 Voir LASSÈRE 2005, I,  pp. 114-117 ; 471-473. 



370 
 

ethnique – eàsià eàde ie àappa aîtàdeà a i eà alad oiteàauà o i atifàauàlieuàdeàl a latifàdeàlieu,à
du génitif ou du locatif1870). 
 

CONFIGURATION REGISTRE FIGURÉ REFERENCE ILLUSTRATION DATATION 
A) NNI|ORVM 

[texte] 
gens Annia (génitif pluriel) 

KRUG 1981, n° 244 
[428] - Début du IIème s.  

apr. J.-C. 
     
B) M• / ME|TE/LLI• 
   M | F• / POLLIA• 
   FORVM | IVLI1871 

Coqs / Palme – M. Metellus M. 
f(ilius) Pollia (tribu) Forum Iulii 
(= Fréjus, Narbonnaise)1872 

AGW II, n° 1153 
[163] 

Pls. 115-116, 
figg. 811a-c 

2ème-3ème quart du 
Ier s. av. J.-C. 

C) Q FOLNIVS |  
    A•F•ROM |  
    FVSCVS 

[texte] – Q(uintus) Folnius1873 
A(uli) f(ilius) Rom(ilia tribu)1874 
Fuscus (cognomen) 

LE BLANT 1896, n° 
525 - - 

     
D) [I?]-C-E|И 

Grylloi – Tribu celte des Iceni ou 
des Cenomagni 

HENIG 2009, fig. 1 
[132] Pl. 13, fig. 85 I-IIème s. apr. J.-C. 

     
E) COL | DEI | SIL 

   (bronze) 

[texte] – Col(legium) Dei 
Sil(vani), « Le collège (religieux) 
du dieu Sylvain (genius loci) » 

COLLINGWOOD, 
WRIGHT 1991, n°  
2422.52 

Pl. 116, fig. 814 - 

F) PERVIN | 
   STABILIS | COL 
   FABR|ORVM |  
   D D  

[texte] – Pervin(cius) Stabilis 
col(legio) Fabrorum d(ono) 
d(edit) 

HENKEL 1913, n° 
1017 [52] Pl. 6, fig. 34 - 

 
 
1.5.3. INDICES DU CURSUS HONORUM OU DU RANG MILITAIRE 
 
Les appellations diverses (simples ou composées) peuvent être également adjointes à une 
magistrature – en particulier sur les gemmes et les anneaux romains (consul, préteur, etc.) – 
soulig a tàl a a eàdeàso àpo teu àda sàlaà a i eàpoliti ueàouàso à a gà– voire sa fonction (par 
exemple eques – cavalier) – dans la hiérarchie militaire [tabl. 1.5.3., nos 1-4].àD aut esàe e ples,à
pa foisàa o es,àseàp se te tàsousàlaàfo eàd a la atio sàouàdeàsalutatio sà[id., nos 5-6], surtout 
da sà leà asà deà ge esà e à s ieà otifà all go i ueà si ilai e à o fe tio esà à l o asio à d u à
événement marquant du cursus honorum d u àpat i ie à uel o ueà[id., nos 7-9] – ou en particulier, 
en relation avec les copies rinascimentali ou néo-classiques des gemmes antiques, comme 
« didascalie » à certains portraits de tribuns de la République1875 [id., nos 10-11]. 
 

CONFIGURATION REGISTRE FIGURÉ RÉFÉRENCE ILLUSTRATION DATATION 
1) Q F C | M F A | 
   COS 

[texte] – Q(uintus) F(abius) 
C(atullinus), M(arcus) F(abius) 
A(per) co(n)s(ules) 

LE BLANT 1896, p. 12, 
n. 1 [36] - 130 apr. J.-C. 

2) L•Q•C | COS II 
[texte] – T. Q. C. co(n)s(ul) 
secundum 

AGW III, n° 2162 
[36] Pl. 4, fig. 24 Fin Ier s. av. J.-C. 

                                                             
1870 Voir ibid., I,  p. 129, et AGW II, p. 139. 
1871 La partie M•METELLIΝMΝF•POLLIA•FORVMΝest tout autour de la composition iconographique (type B1CGH), alors 
que IVLI està i o s ità àl i t ieu àduàregistre figuré (coqs et ligne de sol – type J). 
1872 Voir HENIG 1997, p. 48. 
1873 Voir OPEL II, p. 149, « Folnius » (gentilice). 
1874 Voir LASSÈRE 2005, I,  p. 121 :àl a iatio àROM reprend la tribu rurale Romilia. 
1875 Voir AUBRY 2014a, pp. 93-96. 
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3) PROC•A-VG•IIII  
Thème dionysiaque 
Proc(urator) Aug(usti) quartum 

AGDS III, Kassel, n° 
38 [301] Pl. 40, fig. 264 Ier s. av. J.-C. 

4) ATTO | EQ  
Palme – Atto eq(ues ala 
Picentiana ?)1876 AGW III, n° 2151 Pl. 116, fig. 815 I-IIème s. apr. J.-C. 

     
5) •Q•Ν|Ν•SCIPIO•Ν|Ν 
   •IMP• 

[texte] – Q. (Caecilius Metellus 
Pius) Scipio (Nasica) imp(erator) 

CADES 1836, Nott, 5, 
n° 266 [37] Pl. 4, fig. 25 49 av. J.-C. 

6) V͡A | L•CESTVS  
   | PR 

[texte] – Va(le), L. Cest(i)us 
pr(aetor) 

WALTERS 1926, n° 
2708 [250] Pl. D, fig. 22 - 

7) V͡A | M / CʘI  

   (pour COS) 

Motif allégorique / Anneau 
d adoptio à– Va(le), M(arcius) 
co(n)sul 

IMHOOF-BLUMER, 
KELLER 1889, pl.  
XXIII/31 [472] 

Pl. 78, fig. 531 - 

8) COS / V͡  
Motif allégorique / Anneau 
d adoptio à– Co(n)s(ul), va(le) 

WALTERS 1926, n°  
2654 [156] - - 

9) CO / V͡  
Motif allégorique / Anneau 
d adoptio à– Co(nsul), va(le) 

AGDS II, n° 596 
[156] Pl. 18, fig. 114 Ier s. apr. J.-C. 

     
10) COS / VII Portrait – Co(n)s(ul) septimum BOARDMAN, [..] 

2009, n° 224 [489] Pl. 89, fig. 613 Renaissance 

11) C : M : C : VII : 
Portrait – C(aius) M(arius) 
co(n)s(ul) septimum 

AGW III, n° 2617 
[156] Pl. 89, fig. 612 XVIIIème siècle 

 
 
1.5.4. INDICES DU STATUT SOCIAL (ESCLAVE, AFFRANCHI)1877 
 
Les esclaves et les affranchis sont mentionnés directement et indirectement dans les sources 
a us itesàa ti uesàe àta tà ueàpo teu sàdeàge es.àâà elaàs ajoute tàlesài s iptio sàsu àlesàpie esà

gravées elles-mêmes ainsi que sur leurs empreintes sigillaires. Un important exemple de ces dernières 
nous est fourni par la tablette mise au jour dans la maison du banquier L. Caecilius Iucundus à 
Pompéi  (voir point 1.1.3. deàl I t odu tio  [Pl. 1, fig. 1]), sur laquelle a notamment signé un esclave 
public du nom de Privatus.  
‹outefois,àduàpoi tàdeà ueà pig aphi ue,àlesàappellatio sàd o igi eàse ileàouàlesà e tio sàduàstatutà
so ialàsu àlesàge esà o tàpasàlaà eà o ple it à ueàsu àlesài s iptio sà o u e tales1878 : si on 
y trouve la mention servus, respectivement libertus (esclave, affranchi), celle du maître (dominus, 
respectivement patronus à à figu eà pas ;à o à plusà ueà l o atio à deà l a ti it à deà l i di iduà pa à
exemple lanius, medicus, actor, argentarius, vilicus1879) ou la présence – rare – d u àagnomen introduit 
par sine ou qui et. 
Duàte psàdeàPli eàl á ie ,àilà àa aità a ifeste e tàau u eà est i tio àl galeà àl utilisatio àdeàs eau à
pa à lesà es la esà da sà l e e i eà deà fo tio sà offi iellesà ouà da sà leà asà deà a datsà età d a tesà deà
représentation de leur maître.  Mais si seuls les citoyens romains étaient autorisés à porter des bagues 
à fo tio à sph agisti ue,à lesàdo u e tsàoffi ielsà a ti uesà ousà o t e tà u auà uotidie à e tai sà

esclaves, à titre de partenaires dans une affaire ou en tant que co-contractant, ont utilisés des sceaux. 
Κesàli itatio sà àl e ploiàdesàs eau à o e e tà a ifeste e tàda a tageàleà at ielàutilis àda sàlesà
montures annulaires :àl utilisatio àdesà aguesàe ào às estàfo te e tàd elopp eà àpa tir de la fin de la 

                                                             
1876 Voir ILS, I, n° 2497 : “iliusàátto isàf.à|àe .àalaeàPi e t.|à … , « Silius,àfilsàd Atto,à a alie àdeàl ala [aile] Picentiana, 
…  ». Κeàfilsàd u à e tai àAtto (cognomen) fut cavalier. Peut- t eàs agit-ilàd u eàt aditio àfa iliale,àetà ueàAtto fut 

cavalier lui aussi. On retrouve la même abréviation EQ sur un anneau en argent (CIL XIII, 3/2, n° 10024, 31) : EQ | 

LEGΝXXIΝ|ΝSEX•T (type G). 
1877 Voir WEISS, AUBRY 2014. 
1878 Voir AMIRI 2016, pp. 17-43. 
1879 Voir ANDREAU, DESCAT 2006, p. 117. 
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‘ pu li ue,àetàlaà odeàfutà ep iseàpa àlesàaff a hisà alg àleàfaità ueàlesàa eau àd o à taie tàe à
principe le signe distinctif des citoyens romains de rang uest e.à à Κesà aguesà d es laves étaient 
normalement en fer (Pli eàl á ie ,àHistoire Naturelle, XXXIII, 11). Mais Pline s i dig eà o t eàleàfaità
ue,àdepuisàl po ueàdeàl e pe eu àClaude,àlesàes la esàdo aie tàces derniers (ibid., XXXIII, 23).  

Ilà de eu eà toutefoisà plusà u i e tai à ueà lesà es la esà aie tà t à auto is s,à d j à auà te psà deà laà
République, à porter des anneaux sigillaires ou que Pline ait déduit de la pratique de son temps une 
tradition applicable à l'époque antérieure. Le juriste de l po ueàaugust e eàC. Ateius Capito (consul 
en 5 apr. J.-C., mort en 22), qui informe que les Anciens signaient déjà leurs documents avec des 
cachets (Macrobe, Saturnales, VII, 13, l. 12 : Veteres, inquit, non ornatus, sed signandi causa anulum 
secum circumferebant)1880,àp iseà u ilàs agissaitàsp ifi ue e tàd ho esàli esàetà o àd es la es.à
Κesà aguesàd es la esà taie tàappel esàcondalium (Plaute, Trinummus, 1014 ; 1022) et étaient plutôt 
de petite dimension ;àpou à ellesàpo ta tàdesàappellatio sàd es laves – marque de possession –, elles 
étaient sans doute incluses dans leur propre peculium1881.àPou àlesàaff a his,àleàpo tàd a eau àe ào ,à
tape-à-l œilà età se tisà d u eà pie eà fi e,à e à jouaità a ifeste e tà u u à leà ide tà d o e e tà
(Martial, Épigrammes, II, 29).  
Il est également possible de tisser un lien entre les trouvailles de pierres gravées ayant appartenu à 
desàpo teu sàdeà a gàse ileàet,àpa àe e ple,àleà eusetàa h ologi ueàd u eà illaàouàd u eàe ploitatio à
dans laquelle des esclaves ont certainement travaillés ; mais cette assertion ne peut être validée 
u a e à desà asà d esp e.à Κesà ge esà peu e t par exemple avoir appartenu au vilicus (fermier-

es la e ,à ui,à e à l a se eàduà aît eàduàdo ai eàouàduà procurator désigné (intendant, régisseur), 
dirigeait les affaires de la villa et était à la tête de la familia rustica1882. Les inscriptions figurant sur 
e tai esà ge esà laisse tà suppose à ue,à jadis,à di e sà a eau à o sà d u eà i tailleà taie tà laà
possessio àd es la esàouàd aff a hi.à 
 
1.5.4.1. Esclaves 
Da sà leà asà desà appellatio sà d es la es,à laà t pologieà pig aphi ueà deà esà l ge desà sp ifi uesà seà
d li eàe à i à a ia tes.àй àp e ie àlieu,ào àt ou eàl asso iatio àduà o àdeàl es la eàa e à eluiàduà
maître – ce dernier au génitif – adjoint à la lettre S pour servus. Deàplus,à o eàlesà o sàd es la esà
ouà d aff a his à so tà sou e tà de racine étymologique grecque ou gréco-orientale, on trouve des 

légendes mixtes1883 la tà l ὀ ό α servile, inscrit en grec, à la mention du dominus en latin [tabl. 
1.5.4.1., nos 2 et 8].àDa sàleà asàd i s iptio sàsousàfo eàd i itialesà[id., n° 4], le registre figuré permet 
deà d fi i à laà te eu à deà l ajoutà pig aphi ue :à e à l o u e e,à su à u eà o ali eà publiée par A. 
нu t ä gle ,àlaà ep se tatio àd e se leà– pédagogue lisant un rouleau avec, devant lui, un cadran 
solaire sur une colonnette – laisseà pe se à u ilà s agità d u à es la e-précepteur1884 qui enseigne les 
s ie esà ouà l ast o o ie ;à l i s iptio à e à uat eà i itialesà fi issa tà pa à « S » confirme cette 
interprétation, de mêmeà u u àpa all leàsu àu à i oloàdesàStaatliche Kunstsammlungen de Dresde (Ier 
s. apr. J.-C.) mettant en scène un précepteur en plein lecture [id., n° 5]. 
 
 
 
 
                                                             
1880 « Les anciens, dit-il, portaient l'anneau autour de leur doigt, comme sceau et non comme ornement; c'est 
pourquoi il n'était permis d'en porter qu'un seul; et encore ce droit n'appartenait qu'aux hommes libres, à qui 
seuls pouvait être accordée cette confiance qu'on attache à un sceau. Ainsi, les esclaves ne jouissaient point du 
droit de porter l'anneau ». 
1881 Voir DUMONT 1987, p. 122 : "Κaàju isp ude eàdeàlaàfi àdeàlaà‘ pu li ueà … àfaitàduàp uleàu eà uasi-propriété 
deàl es la e,àe àdeho sà eàdesàli itesàdeàlaà aiso ". 
1882 Voir CARANDINI, RICCI 1985, III, p. 241, fig. 146-147. 
1883 Voir nos 111 et 271 ci-dessus (bilingue grec/latin). 
1884 Voir KNOCH 2005, p. 165 : "Haushalteà … à esasse à … àei e àga ze àáppa atàU f eie àode àF eigelasse e àzu à
Aufzucht und Ausbildung der vernae, der aus Ammen und paedagogi puerorum, also Lehrern und Betreuern, 
bestand". 



373 
 

CONFIGURATION REGISTRE FIGURÉ RÉFÉRENCE ILLUSTRATION DATATION 
1) STEFA͡N-O |  
   T͡•HATILI•TI•S 

Main / Palme – Stefano, T. 
Hatili Ti( ) s(ervo), « À Stefanus, 
esclave de T. Hatilius Ti( ) » 

WALTERS 1926, n° 
2666 
[208/241/284] 

Pl. C, fig. 20 I-IIIème s. apr. J.-C. 

2) HM│C│S 
Scène de chasse1885 
Ἡ α ά ος 1886 C(ai) s(ervus) 

AGW III, n° 1799 
[142] Pl. 15, fig. 96 IIème s. apr. J.-C. 

3) •A-NICE-T•P•S1887  Grylloi 
Anicet(us) P(ublii) s(ervus)1888 

BOARDMAN, [..] 
2009, n° 345b Pl. 117, fig. 817 Ier s. av. J.-C. 

4) M•P / F•S 

Paedagogus puerorum 
(précepteur) / Cadran solaire 
M. P(–) F(–) s(ervus) 

FURTWÄNGLER 1900, 
pl. XXX/431889 Pl. 124, fig. 866 Fin IIème – début Ier 

s. av. J.-C. 

5) PRIΝ/ΝPΝS 

Paedagogus puerorum 
(précepteur) lisant un volumen 
Apri(lis)1890 P(ublii) s(ervus) 

LANG 2012, n° cat. G 
TypA87 Pl. 124, fig. 867 Ier s. apr. J.-C. 

 
En second lieu, une dénomination servile peut adopter la configuration de deux noms propres 
ju tapos s,àl u àauà o i atifà– nomen deàl es la eà– sui iàd u àaut eàauàg itifà– celui du maître, qui 
peutàseàp se te àsousàlaàfo eàd u eàappellatio àsi pleàouàde duo nomina [id., n° 6],à aisàsa sà u ilà
soit fait mention de la particule S pour servus (sous-entendue). Si la racine étymologique des noms 
d es la esàestàusuelle e tàe àg e à d o àl e iste eàd i s iptio sà ili gues,à ota e tàsu àu eàagateà
rubanée du British Museum [id., n° 7]), il existe certains cas dont la racine est latine [id., n° 8]. Aussi il 
estàpa foisàd li atàd i te p te àl i s iptio àe àta tà u appellatio àse ileàplut tà ueà o eàu ài di eà
de filiation [tabl. 1.5.1., n° B] (voir également n° 217 ci-dessus : SIPVRA / SATVGENI) : en cas de doute 
leà egist eàfigu àestà lai a t,à àl i sta àd u à i oloàduàIIème s. apr. J.-C., provenant du Kunsthistorisches 
Museum de Vienne, est sur lequel le possesseur de la gemme, Aulus, esclave de Sirius (AV│LV│SΝ /Ν
SI│RI), a fait graver laà ep se tatio àd u eàs eàdeà hasseàauàli e,àth eài o og aphi ueàse a tà
deà tapho eà àu eàa ti it àag a leàe e eàpa àl es la eàdu a tàsesàloisi sà oi à °à à i-dessus). 
 

CONFIGURATION REGISTRE FIGURÉ RÉFÉRENCE ILLUSTRATION DATATION 
5) AGATO ACRI-NI 

Hippocampe – Agat(h)o1891, 
Acrini1892 (servo ou servus) 

FURTWÄNGLER 1896,  
n° 2163 Pl. W, fig. 158 Ier s. av. J.-C. 

                                                             
1885 Κaà s eà deà hasseà appa tie tà auà pe toi eà i o og aphi ueà appela tà lesà t hesà usuellesà deà l es la e,à
notamment en tant que famulus (serviteur) pour différentes prestations comme la conduite des chiens ou le 
transport du gibier au cours de la chasse avec son maître. 
1886 Ἡ α ά οςàestàlaàfo eàg e ueàduànomen Amarant(h)us,àappellatio àd es la eà pa due.àVoi àSOLIN 2003, 
pp. 1152-1154 (notamment p. 1154 : "Ἡ α ά ῳ JIWE II 83"). 
1887 Κ aspe tài t essant dans la représentation de ce gryllos de la collection Marlborough réside dans le fait que 
l o àt ou eàlaà eà o positio ài o og aphi ueàsu àu eàsa do àduàBritish Museum datant du Ier s. apr. J.-C. 
(voir n° 459 ci-dessus [Pl. C, fig. 17] ,àetàdo tàl i s iptio àestàsuspe t eàd t eàu eàappellatio àd es la eà CN•V͡AT•Ν
|ΝSTAB•). Compte tenu du type de ponctuation en boucle, le sens de lecture peut être aléatoire, voire de bas en 
haut comme la cornaline Marlborough. 
1888 CIL I2, n° 2404. C estàai sià ueàр.à “oli à t a s ità l i s iptio àdeà laàge eà Anicetus étant un nom servile 
répandu). Voir SOLIN 1996, pp. 441-442. 
1889 Voir également LANG 2012, p. 83 ; 170, n° cat. G TypA67, pl. 21, fig. 166. 
1890 Voir SOLIN 1996, p. 140 (Ier s. apr. J.-C.). 
1891 Voir SOLIN 2003, p. 773, « Agatho » (CIL I2, n° 2403). Ilàs agitàsoitàd u eàd di a eàauàdatif,àsoitàsi ple e tàd u à
o i atif.àй àta tà ueà o àd es la eàouàd aff a hi,àilàestà elati e e tà ie àattest à(voir SOLIN 1996, pp. 408-

409). Mais il est également susceptibleàdeà ep e d eàl a iatio àd Agat[h]o(pus) (voir ibid., p. 189). 
1892 Acrini de aitàs e te d eà o eàleàcognomen du propriétaire. Toutefois, selon Th. Panofka, Acrini reprend 
la ville d ák ai en Sicile; dans ce cas, Agatho serait un esclave public (voir PANOFKA 1851, pp. 451-452, n° 76, pl. 
II/27). Toutefois, compte tenu que la lecture de la lettre C dans ACRINI estàpasàassu e,à ilà faud aitàplut tà à
comprendre AGRINI ;àau uelà as,à laà o i aiso àseà fe aitàa e àu àge tili e.àC estàd ailleu sàsousà etteà forme 
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6) AESC•A•EQVITI 
Portrait de femme 
Aesc(hines /-inus)1893, A(uli)  
Equiti (servus) 

WALTERS 1926, n°  
2292 [218] Pl. F, fig. 42 I-IIème s. apr. J.-C. 

7) CIMAX|OC• 
   L•EPHORI  

[texte] / Couronne de chêne 
σί α ος1894, L(ucreti) Ephori  

(servus)1895 

WALTERS 1926, n°  
2689 - Fin du Ier s. av.  

J.-C. 

8) AV|LV|S / SI|RI 
Scène de chasse 
Aulus Siri (servus) 

AGW II, n° 1344 
[184] Pl. 103, fig. 718 IIème s. apr. J.-C. 

     
9) QVIN͡TIPOR• 
   COCIDEI 

‹ teàd u à o die àdeàth t e 
Quintipor1896, Cocidei (servus)1897 

WALTERS 1926, n°  
22901898 Pl. 117, fig. 818 Ier s. apr. J.-C. 

 
Out eà laà o jo tio à deà deu à appellatio s,à l u eà auà o i atif,à l aut eà auà g itifà – la première 
usuellement de racine étymologique grecque –,à o à e o t eà plusieu sà d o i atio sà d es la eà
constituées de la composition contractée spécifiquement servile des noms romains standards avec le 
morphème ο /po  pour puer – c.-à-d. « esclave » selon C. Cheesman1899. Ces nomina se présentent 
soit en conjonction avec le nom de leur propriétaire [tabl. 1.5.4.1., n° 9], soit seuls [id., nos 10-11], et 
pouvaient reprend eàl idio e1900 d u àes la eàouàleàsu o àd u àaff a hi1901. 
 

CONFIGURATION REGISTRE FIGURÉ RÉFÉRENCE ILLUSTRATION DATATION 
10) EVPOR 

Panthère / thyrse1902 
Eupor1903, Eupor(us / -os / -as)1904 

WALTERS 1926,  
n° 2333 - Ier s. apr. J.-C. 

11) ЄY  
Crevette / Escargot marin1905 
Eupora / Eupora(s)1906 

AGDS IV, Hannover,  
n° 1302 Pl. 118, fig. 824 2ème moitié du  

Ier s. av. J.-C. 

                                                             
u està e tio eàl i s iptio àda sàlesà e ueilsà pigraphiques et onomastiques (voir SOLIN 2003, p. 773, et CIL 

II2, 5, nos 736-737 : Osquensis). 
1893 Voir SOLIN 1996, p. 255. 
1894 Voir ibid., p. 214. 
1895 Voir CIL V, n° 4438. Selon H.B. Walters (p. 263), il s agitàdeàl i s iptio àd u àaff a hi, σί αχοςààl i e tus à
Ephori ;à aisàda sà etteàle tu e,àlaàpositio àdeàl appellatio àd aff a hiàd ogeà àlaà gleà pig aphi ueà uiàla place 
en dernière place [tabl. 1.5.4.2., n° A] : L•NVNIVS•L•L / ME-N͡ES – voir n° 241 ci-dessus). 
1896 Voir SOLIN 1996, p. 131, « Quintipor ». Κ auteu àmentionne un certain Quintipor Clodius, poète de la fabula 
palliata du temps de Varron (Ier s. av. J.-C.). 
1897 D ap sàC.àChees a à CHEESMAN ,àp.à ,à .à ,àilàs agitàsoitàduàcognomen d u àaff a hiàsui iàdeàlaàfo eà
abrégée du gentilice Cocideius (voir SOLIN, SALOMIES 1994, p. 58),àsoitàd u eàappellatio àd es la eàjoi teà àlaàfo eà
génitive du même gentilice, en tant que référence au maître, Quintipor, Cocidei (servus). 
1898 Voir également FURTWÄNGLER 1900, II, p. 131, n° 39, pl. XXVI. 
1899 Voir CHEESMAN 2009. 
1900 Voir AMIRI 2016, p. 32 ; 101-114. 
1901 Voir FABRE 1981, p. 105. 
1902 Sur la thématique dionysiaque, on peut citer des bas- eliefsàa e àP iapeàsu àu àautelàpo ta tàl i s iption de 
l aff a hiàEupor (fin Ier – début IIème s. apr. J.-C.). Voir INSCRAQ, n° 331 = LETTICH 2003, pp. 19-20, n° 14. 
1903 Voir HACKWORTH PETERSEN 2006, p. 250 ; 270 : on peut citer notamment un affranchi du nom de M. Fabius 
Eupor, qui fut princeps libertinorum e sàlaàfi àduà g eàdeàl e pe eu àΠ o àouà àl po ueàfla ie e. 
1904 Voir SOLIN 2003, pp. 765-767, « Eupor(us) / Euporas ». 
1905 Les animaux marins figurés appartiennent au domaine des représentations des luxueux élevages de poissons 
dans les richesà o ple esàdeà illasàdeàlaà o lesseà àlaàfi àdeà laà‘ pu li ueàetàauàd utàdeàl й pi e ;àilà taità
d ailleu sàpasàpe sa leà ueà eàt peàd e ploitatio àfo tio eàsa sà ueàsoie tàe gag sàdesàes la esàsp ialis sà
(voir WEEBER 2003, pp. 37-42). Notre intaille provient sans doute de ce milieu particulier. 
1906 O àpeutàpe se à u ilàs agitàdeàlaàfo eàf i i eàduà o àlati àEuporus écrit en grec (voir n° 305 ci-dessus). 
Maisà o eàilàestàf ue tà ueàlaàde i eàlett eàd u eài s iptio àsoitàa se teàsu àlesàge esà o ai esà oi à
LE BLANT 1896, p. 9, note 8, et point 2.3.3.2. de la Partie I, §2 ,ào àpeutàl giti e e tàs i te oge àafi àdeàsa oi à
s ilàpeutà t eà uestio àdu nom masculin EY AC (voire au datif, en tant que dédicace). 
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Ce tai sà o sàd es la eàpeu e tà gale e tà t eàd i sàd u àeth i ue1907, mais ils ne permettent pas 
nécessairement, en tant que tel, de supposer le rang social de ceux qui portent ces appellations1908, à 
oi sà ueàleà egist eàfigu à eàsoitàd u eàaideà ie e ue.à‹elàestàleà asàdeàl idio eàSVRA, « Sura = 

Syra » – d i àdeà l îleàdeà“ osà– selon F. Henkel1909, qui appartient aux noms serviles courant en 
Attique et qui apparaît à deux reprises :àtoutàd a o d,àe à itu eàpoi till e,àsu àleà hato àplatàd u à
anneau en or provenant vraisemblablement de Mayence et datant entre la fin du Ier s. av. J.-C. et le 
début Ier s. apr. J.-C (texte uniquement) ; ensuite sur un nicolo de la même époque provenant de Saint-
Satur (Cher), conservé au Musée du Berry à Bourges, mais dont la composition iconographique est 
éclairante [id., n° 13].àIlàs agitàd u àcoitus a tergo entre un homme et une femme, devant laquelle, à 
l e d oitàsu àleà oulage,àapparaît la même légende nominative : dans ce second asàs ajouteà àu à o à
d es la e,àattest àetàe àusage,àlaà ep se tatio àsu àleà egist eàfigu àdeàlaàp ofessio àdeàlaàfe e,à à
savoir une prostituée. 
Cette même dénomination apparaît également en grec ( YPA) sur un anneau en or de la fin du Vème s. 
av. J.-C. – aisàdo tàl authe ti it àestà e iseàe à auseàpa àΘ.àBoa d a àetàM.-L. Vollenweider1910 ; le 
hato à i ulai eà està o à d u à usteà f i i à po ta tà u à ollie à [Pl. 118, fig. 826].à “ ilà està loisi leà
d esti e à u ilà s agità d u eà d o i atio à se ile,à laà o positio à d e se leà egist eà figu à età
inscription) invalide cette hypothèse : si YPA està ie àu àeth i ue,àilà o espo dà àl a iatio àdeàlaà
légende monétaire de la cité sicilienne de Syracuse – qui se présente notamment sous la forme ΣYPχ, 
ΣYPχKτΣIτσ, ΣYPχKτΣIΩN ou ΣYPχϘτΣIτσ1911 aux Vème et IVème s. av. J.-C. Le type de revers de ce 
o a ageàestàd u àst leàsi ilai eà à eluiàdeàl a eauà usteàf i i ,àdiad àtoutefois,àd á t is-

Aréthuse) [Pl. 118, fig. 827]1912. On ne retrouve toutefois pas, sur le revers des frappes syracusaines, 
le modelé quelque peu abâtardi de la chevelure (qui rappelle davantage un Thrace ou une Amazone 
selo àlesàauteu sàduà atalogueàdeàl Ashmolean Museum àetàl a se eàdeàdiad eà uià a a t ise tàleà
e duà duà egist eà figu à deà l a eauà d O fo dà d o à leà douteà ua tà à so à authe ti it .à Mais ce 
pa all leàe t eàu eà o aieàetàu àa eauà ouàu eàge e àestàs pto ati ueàd u à ou a tà a gi alà
– oi eàd u eà odeà– en glyptique (voir point 1.4.1. deàl I t odu tio , §2) :àilà estàe àeffetàpasà a eà ueà
certains types monétaires trouvent un écho da sàl i o og aphieàdesàa eau àetàdesàpie esàg a esà
(voir également n° 13 ci-dessus). 
 

CONFIGURATION REGISTRE FIGURÉ RÉFÉRENCE ILLUSTRATION DATATION 
12) SV͡RA 

     (or) 
[texte] 
Sura = Syra HENKEL 1913, n° 56  Pl. 118, fig. 825 Fin Ier s. av.-début 

Ier s. apr. J.-C. 
13) SVRA 

Coitus a tergo 
Sura = Syra 

GUIRAUD 1996, p. 
112, fig. 79 Pl. 119, fig. 829 Fin Ier s. av.-début 

Ier s. apr. J.-C. 
 
En dernier lieu, dans le cas des esclaves – comme précédemment pour le nicolo de Saint-Satur portant 
la mention SVRA –,à l i o og aphieà està d u eà aideà salutai eà pou à d fi i à leà statutà se ileà d u eà
appellation. Ainsi sur une sardonyx de la Staatliche Münzsammlung de Munich datant de la seconde 
moitié du Ier s. av. J.-C., le nom est gravé sur la gemme de telle manière u u eàdesàlett esàe pi teàsu à
le cou du personnage représenté et apparaît comme une ferrade [tabl. 1.5.4.1., n° 14] : SEC | V | DVS. 

                                                             
1907 Voir SOLIN 2003, p. 669. 
1908 Voir CHEESMAN 2009, p. 524, n. 79. 
1909 Voir HENKEL 1913, p. 9, n° 56, note. 
1910 Voir BOARDMAN, VOLLENWEIDER 1978, p. 31, n° cat. 134, pl. XXIV. 
1911 Voir LESCHHORN 2009, pp. 245-246. 
1912 Voir FRANKE, HIRMER 1972, pp. 45-53, pls. 23-46, nos 72-129 : les premières frappes (fin VIème s. av. J.-C. – début 
Vème s. av. J.-C. àpo te tàauà e e sàu à usteàd á t is-Aréthuse au style archaïsant qui ne correspond pas au 
rendu du usteàdeàl a eauàd O fo d (davantage caractéristique du milieu du Vème s. av. J.-C. – voir ibid., pl. 29, 
n° 85 / 474-450 av. J.-C. [Pl. 118, fig. 827] ;à pa à o t eà l age e e tà spatialà deà laà l ge deà – notamment la 
particule ΣYPχ devant le visage de la Néréide – correspond davantage à la disposition épigraphique de la mention 
YPA su àl a eauà oi àibid., pl. 25, n° 77 / 485-479 av. J.-C.) [Pl. 118, fig. 828]. 
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Κ i s iptio à i o s it,àde i eàl o iputàetàde a tàleà isage,àleà usteàd u àjeu eàho eàpo ta tàu à
bandeau fin ; sans doute un aurige. Le particularisme épigraphique de la lettre V sur le cou fait écho à 
deu à o e sàdeà e o aissa eàduàstatutàd es la eàusit àpa àlesà‘o ai sà leàplusàsou e tàda sàleà asà
de fugitifs à une époque tardive1913) : la marque au fer rouge – le plus souvent un « F » pour fugitivus 
sur le front – età leà ollie à d es la eà su à laà lamina du uelà taità g a ,à e à plusà d u eà fo uleà
d a e tisse e tà tene me ne fugio par exemple [Pl. W, fig. 160])1914, le nom du servus ainsi que celui 
de son dominus1915. En définitive, si Secundus estàsus epti leàd t eà o p isà o eàu àcognomen1916, 
il peut aussi, dans certains cas, t eàappel à à ep e d eàu à o àd es la e1917. 
 

CONFIGURATION REGISTRE FIGURÉ RÉFÉRENCE ILLUSTRATION DATATION 
12) SEC | V | NDI Buste (aurige) – Secundus  AGDS I, 2, n° 934  

[158]  Pl. E, fig. 33  2ème moitié du  
Ier s. av. J.-C. 

 
 
1.5.4.2. Affranchis 
Κesà appellatio sà d aff a his,à su à lesà pie esà g a es,à seà p se te tà selo à lesà esà it esà deà
contingence et selon une variété épigraphique équivalente à celles révélant un statut servile. Il y a 
toutefois une différence dans la séquence onomastique relativement au cognomen ouà à l a ie à
idio eàd es la eàs ilà eàl aàpasà ha g 1918) : ce dernier ne se place plus en première place comme 
està leà asà desà es la esà – Anicet(us) P(ublii) s(ervus) [tabl. 1.5.4.1., n° 3] –, mais en toute fin de 

séquence (que cette dernière soit, ou non, sous sa forme complète en cinq termes [tabl. 1.5.4.2., nos 
A-B]). Cette distinction, par rapport à la séquence onomastique servile, fait écho, par souci 
d assi ilatio àso iale,à à elleàdesà ingenui : " [à] la formule D. Octavi(us) D. f. Col(lina) utilisée pour 
désigner un citoyen, correspond la désignation D. Octavi(us) D. l. Modiari(us) pour son affranchi. Ce 
pa all lis eà estàpasàsi ple e tàfo el :àilàsoulig eàlaàpla eàduàpat o usàpa à appo tà àl affranchi, au 
même titre que celle du pater par rapport au filius"1919. Le gentilice est le même que celui du patron ce 
qui, malgré le fait que le porteur soit affranchi, souligne une expression de dépendance vis-à-vis de 
celui- i.à Cetteà d pe da eà està d ailleu sà e fo eà pa à laà o e latu eà eà deà l aff a hià uià
"indique le statut de celui- i,à aisàu àstatutà uià aàdeàse sà ueàpa à appo tà àl a ie à a t e"1920.  
 

CONFIGURATION REGISTRE FIGURÉ RÉFÉRENCE ILLUSTRATION DATATION 
A) L•NVNIVS•L•LΝ/Ν 
   ME-N͡ES 

[inscription cruciforme] 
 L(ucius) Nunius, L(ucii) l.  
Menes(theus /-tratus)1921 

WALTERS 1926, n° 
2712 [241] Pl. D, fig. 21  Époque impériale 

B) L•VEVEI•L•L•HA 
[texte] – L(ucius) Vevei(us)1922, 
L. l. Ha(gius /-lius)1923 

FURTWÄNGLER 1896,  
n° 2292 - IIème s. av. J.-C. 

                                                             
1913 Voir ANDREAU, DESCAT 2006, p. 264. 
1914 Catalogue de vente : Antiquities, Auction 21927, Bonhams, Knightsbridge, Londres, 30 septembre 2014, p. 
73, lot n° 383. 
1915 Voir LEFORT 1875, pp. 102-103. 
1916 Voir SOLIN, SALOMIES 1994, p. 399. 
1917 Voir SOLIN 1996, pp. 149-150, « Secundus ». 
1918 Voir FABRE 1981, p. 107 : les surnoms gréco-orientaux – majorité de la sémantique servile (voir point 1.5.4.1. 
ci-dessus)  – agissait comme une sorte de « a ueàd o igi e ». "O à o p e dàdo à ueàdesà a iatio sà … àaie tà
puài te e i à àp oposàdeà eàsu o à … .àIlàse leà ueàda sàlaàp ati ueà [indépendamment du bon vouloir du 
censeur] des affranchis aient renoncé à leur cognomen primitif" afin de se « libérer » de cette "macula". 
1919 Voir ibid., p. 114. 
1920 Voir ibid., p. 111. 
1921 Voir AUBRY 2009, p. 314, fig. 4, n. 18. 
1922 Voir SOLIN, SALOMIES 1994, p. 206. 
1923 Voir SOLIN 1996, p. 700 :à ào u e esàd u àidio eàse ileàlati à o e ça tàpa àHa-. 
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Sur les inscriptions dont la séquence onomastique est incomplète, on peut mettre en exergue un lien 
e t eàl a se eàdeàsu o à– su àlesàpie esàg a esàe àl o u e eà– et la différence de praenomen 
e t eàl aff a hiàetàleàpatronus. Il sembleàe àeffet,àselo àG.àнa e,à ueàl e ploiàduàsu o àaitài alid à
laà fo tio àduàp o à o eà l e tàpe so elàetà i di idualisa tàdeà l aff a hi.à Ilà fautà toutefoisà
concéder que ces deux phénomènes – apparition du surnom, prénom qui tend à reprendre celui du 
patron – ne sont pas simultanés ;àetàl o à eàpeutàaffi e à o àplusàl e iste eàd u àlie àe t eàeu à laà
gleà ta tàstatisti ue e tàpasàa solueàsu àlesài s iptio sà o u e talesàdo tàG.àнa eàseàse tàpou à

exemplifier ses assertions1924). Il en est de même sur les pierres gravées, même si les éléments de 
comparaison sont en faible quantité (sur quatre pierres sans cognomen, trois présentent une 
dissimilitude entre les prénoms [id., nos C-E]). Quoi u ilà e à soit,à su à lesà ge es,à l a se eà duà
cognomen dans la séquence onomastique pouvait aussi avoir pour conséquence que le tampon avait 
davantage une fonction de portée générale, une simple reconnaissance du statut civil que le patron 
donnait à ses serviteurs émancipés comme preuve de rattachement à une propriété. 
 

CONFIGURATION REGISTRE FIGURÉ RÉFÉRENCE ILLUSTRATION DATATION 
C) Q•CIISTI•L•L 

Vache – Q. Cesti(us /-anus), 
L(ucii) l(ibertus) 

WALTERS 1926, n° 
2363 [378] Pl. K, fig. 72  IIème s. apr. J.-C. 

D) Q•TV͡TILI•C•L 
Hermès Caducifer –  
Q. Tutili(us) C(aii) l. 

MAASKANT-KLEIBRINK 
1978, n° 108 [462] Pl. 76, fig. 519 IIème-Ier s. av. J.-C. 

E) T•AIMILI•P•L 

   (sceau) Lion – T. Aemili(ius) P(ublii) l. BOUSSAC 1988, fig. 
35 [88]  - Fin IIème-début Ier 

s. apr. J.-C. 
     
F) L BINNI1925•L | L [texte] – L. Vinni(us) L(ucii) l. LE BLANT 1896, n° 

455  - v. IIème s. apr. J.-C. 

 
 
Les quatre dernières inscriptions [id., nos G-J] se singularisent par un ordonnancement de la séquence 
onomastique inhabituel, voire chaotique (place du gentilice et du nomen deàl aff a hi .àElles recèlent 
sinon des subtilités épigraphiques originales et relativement marginales. 
P e i e e t,àilàa i eà uel uefoisà ueàl i di eàdeàstatutàsoitàauàplu iel : afin de marquer le nombre, 
l pig aphieàlati eàuseàdeàlaà p titio àdeàl i itialeà oi à ° 124 ci-dessus : AVGG). Une inscription sur 
u eà o ali eà o se eà àl Ashmolean Museum d O fo dà po dà à etteà o ti ge eà oi à °à à i-
dessus) [Pl. 119, fig. 830] : M Ǝ͡T L | P LL / G (type B1CJ) ou M Ǝ͡T L | G | P LL (type B1GJ), M(arcus) et 
L(ucius), Publii l(iberti duo), G(–), respectivement M(arcus) et L(ucius) G(–), Publii l(iberti duo), pour 
le uelàl i itialeàG reprend le nomen gentilicium au pluriel (nominatif Geminieis, Gaudentieis, Gallieis 
par exemple)1926.àDa sà eà asàp is,àetàsiàu àa a ge e tà haoti ueàdeàl i s iptio à taità ide tà
usageàduà oust oph do ,àlett esàdispe s esàalo sà u ilà àa aitàsuffisa e tàdeàpla eàda sàleà ha pà

pour regrouper tous les termes), la mention du gentilice se placerait en dernière place de la séquence, 
en lieu et place du nomen deàl aff a hià sià eàde ie àpeutà t eào isà[tabl. 1.5.4.2, nos C-F],àtelà està
pasàleà asàduàge tili eà ui,à eàsousàlaàfo eàd u eài itiale,àdoità t eàp se tàda sàlaàfo ule,à"dans 
l o d eàde laà o e latu eàdeàl aff a hi,àleàge tili eà[occupant] une place centrale"1927. Il est opportun 
deà o state à ueàsu àlesàge es,àlesàlapi idesà taie tàpasàtoujou sàauàfaitàdesà a o sà pig aphi uesà

                                                             
1924 Voir FABRE 1981, pp. 108-109 : entre Rome (Saint-Césaire), Préneste, Capoue et Délos (IIème-Ier s. av. J.-C.), sur 
9 affranchis sans surnom, 3 portent un prénom différent de celui de leur patron ; et sur 43 affranchis avec 
su o ,à àpo te tàu àp o àdiff e t.àO à oteàtoutefois,à àD losà ota e t,à ueàl appa itio àduàcognomen 
entre le IIème et le Ier s. av. J.-C.à oitàl appa itio àdeàlaàdissi ilitudeàdesàp o sàe t eàl aff anchi et le patron. 
1925 Voir n° 372 ci-dessus : le gentilice BINNI correspond en fait à VINNI :àilàs agitàd u eàalt atio àpho ti ueàdeàlaà
lettre V en B. Voir également SOLIN, SALOMIES 1994, p. 209 : gentilice Vinnius (Binnius ta tàattest à iàda sàleà
Repertorium, ni dans OPEL en tant que gentilice). 
1926 Voir FABRE 1981, p. 113, n. 181. 
1927 Voir ibid., p. 113. 
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usuelsà e àpa ti ulie àauà i eauàdeà l o do a e e tàdesàtermes et des abréviations usuelles). En 
témoignent deux inscriptions supplémentaires sur pierre gravée.  
Le premier exemple [id., n° H] est vraisemblablement une séquence onomastique à double 
cognomen1928 sur un onyx rubané de la collection Sommerville (Ier s. av. J.-C. ,àsu àla uelleàl i s iptio à
PΧHΨILOD•ENNI•L•L, P(h)ilod(amus) Enni(anus), L(ucii) l(ibertus),à appa aîtà toutà autou à d u eà t teà
d ápollo à oi à °à à i-dessus) [Pl. 119, fig. 831]. Cette restitution s appuieà su à u eà t aditio à
marginale au dernier siècle de la République romaine, laquelle incitait les affranchis à changer leur 
a ie àidio eàd es la eà– devenu leur surnom – afi àd ite àdeàde oi àpo te à o eàu àfa deauàlaà
macula de leur passé servileà àl e e pleàdeàL. Crassitius Pasicles devenu L. Crassitius Pansa, ou du 
grammairien Saevius Nicanor devenu Saevius Postumus). Mais "[p]lut tà ueà d u à ha ge e tà deà
surnom, il faudrait peut- t eà plut tà pa le à deà dou leà og o e à … "1929 pour lequel un deuxième 
surnom à caractère officiel, à consonance davantage latine, était utilisé dans la pratique quotidienne. 
La seconde pierre gravée [tabl. 1.5.4.2, n° I] – une sardoine datant entre le Ier s. av. J.-C. et le Ier s. apr. 
J.-C. et mettant en scène la Lupa Romana allaitant les jumeaux Romulus et Rémus (Harrow School, 
Oxford)1930 – estào eàd u eài s iptio ,à uoi u e àappa e eàsi ilai eà àl e e pleàp de t,à ueà
l o à peutà app he de à deà diff e tesà a i es : HERME | POST L (type B3GI1), circonscrit dans le 
egist eàsup ieu àdeàlaàge eàe t eàleàdosàdeàl a i alàetàu àfiguie à ? àlo gea tàlaà o du eà[Pl. 119, 

fig. 832].à“oitào àsuitàlaà estitutio àdeàl auteu àduà atalogue,à“.àрoe àMiddleto ,à uià oitàda sàHERME 
la forme amuïe du génitif d appa te a eàHERMAE (élision attestée sur les pierres gravées – voir n° 
200 ci-dessus : QVINTVS MARTINE pour MARTINAE) à laquelle on adjoint la particule du statut 
d aff a hieàsousàlaàfo eàduàsu o àPost(umi) et de l(iberti), « Herma1931, affranchi de Postumus », 
voire – ce qui est plus conforme à la norme car le prénom du patronus apparaîtrait – P. Ost(orii), 
« Herma, affranchi de P(ublius) Ostorius1932 »,àpou àauta tà ueàl o àd leàda sàlaàpi t eà ualit àduà
oulageàlaàp se eàd u àsig eàd i te po tuatio .àCetteàde i eà o ditio àestàtoutefoisà adu ue,à

au u àdesàte esàdeàlaàs ue eào o asti ueà ta tàs pa àpa àu àsig eàs pa atif.à‹outefois,àu eà
aut eà le tu eà deà l i s iptio ,à p e a tà e à o pteà l i e sio à deà laà positio à deà laà d o i atio à
d aff a hià àl i sta àdeàl e e pleàp de tà[tabl. 1.5.4.2., n° H]), serait de voir à nouveau dans les 
deux appellations des cognomina abrégés : par exemple Herme(ros /-tianus)1933 Post(umus) l(ibertus). 
Κ ào à leà tà lesseàtoutefois,à estàda sà l a se eàdeà laà f e eàauàpatronus,à à sa oi àl lisio àdeà
l i itialeàdeà eàde ie àdeàlaàpa ti uleàduàstatutà i il.àΚaàst u tu eàdeàlaàs ue eào o asti ueà est,à
dans lesàdeu à estitutio s,àe àtousàlesà asàpasà o fo eàau à a o sàusuelsàdeàl pig aphieàdo esti ue.à
Κaàsolutio àlaàplusàplausi le,àetàlaàplusàp o heàdeàl e e pleàdeàPΧHΨILOD•ENNI•L•L tout en respectant la 
mention du patronus, est de considérer le fait que POST reprend bel et bien le prénom du patron, 
Postumus1934,à aisà sousà u eà fo eà plusà d elopp eà u u eà si pleà i itiale : Herme(ros), Post(umi) 
l(ibertus).à Κ i s iptio à gag eà ai sià e à lisi ilit à età e à uili eà allig aphi ueà deà laà o positio à
épigraphique (cinq lettres par ligne – voir n° 381 ci-dessus : KA I|C{C}TOC). 
 

CONFIGURATION REGISTRE FIGURÉ RÉFÉRENCE ILLUSTRATION DATATION 
G) M Ǝ͡T L | P LL / G 

   ou 
   M Ǝ͡T L | G | P LL 

Sanglier – M(arcus) et L(ucius) 
 G(–), Publii l(iberti duo) 

HENIG, MCGREGOR 
2004, n° cat. 9.28 
[279] 

Pl. 119, fig. 830  Fin Ier s. av.-Ier s.  
apr. J.-C. 

     
H) PΧHΨILOD•ENNI• 
   L•L 

Hermès (tête) – P(h)ilod(amus)  
Enni(anus), L(ucii) l(ibertus) 

BERGES 2002, n° 67 
[240] Pl. 119, fig. 831 Ier s. av. J.-C. 

                                                             
1928 Voir ibid., p. 107. 
1929 Voir ibid., p. 107, n. 123 : l auteu ,àseà f a tà à“u to eà ac duplici cognomine esse). 
1930 HOEY MIDDLETON 1991, pp. 95-96, n° 156, ill. 156. 
1931 Voir SOLIN 1996, p. 291-295, « Hermes ». 
1932 Voir SOLIN, SALOMIES 1994, p. 134. 
1933 Voir SOLIN 1996, p. 201 (Hermeros) ; 295 (Hermetianus). 
1934 Voir SALOMIES 1987, pp. 42-44 (prénom). 



379 
 

I) HERME | POST L 
Lupa Romana – Herme(ros),  
Post(umi) l. 

HOEY MIDDLETON 
1991, n° 156 Pl. 119, fig. 832 Ier s. av.-Ier s. apr.  

J.-C. 
 
Co eà ousàl a o sà u,àl i di atio àduàstatutà– L pour libertus – s a geàdeàfaço à uasiàg aleàpa à
l i itialeà[id., nos A-I],à àl i sta àdeàF pour filius (voir n° 240 ci-dessus .àΚ a iatio àLI est extrêmement 
rare, mais toutefois moins que LIB1935. C estàd ailleu sàsousà etteàfo eà ueàseàp se te la légende 
d u eàagate du IVème s. apr. J.-C., conservée à Cologne (voir n° 386 ci-dessus [Pl. 57, fig. 385]), sur 
laquelle le symbole chrétien du poisson est accompagné de la légende TITV | LIB (ou VIB selon F. 
Henkel)1936 pour Titu(s) lib(ertus) ou Titu(s) Vib(ius /-ianus) [tabl. 1.5.4.2., n° J]. La particule LIB – en 
suivant la transcription de A. Krug – està o s ue e tàsus epti leàdeà ep e d eàl i di atio àduàstatutà
d aff a hi.àMaisàpasàseule e t.àO àse aità gale e tàte t àdeàd ele ,àda sà etteàa iatio ,àlaàpa tieà
initiale de Lib(eralis) telà u ilàappa aît sur u àjaspeà ougeàd á uil e,àLIBE|R [LI]S (voir n° 427 ci-dessus 
[Pl. L, fig. 83]). Or cette dénomination, si elle peut être considérée comme un cognomen, est tout 
auta tà sus epti leà deà d fi i à u à a ie à idio eà d es la e1937 – ce qui ne ferait que renforcer 
l h poth seà ueàl agateàdeàColog eàappa tie tà àu àaff a hiàouà àu àho eàutilisa tàlaàfoià h tie eà
o eà tapho eàdeàso à a ipatio .àDeàfait,àl i s iptio àTITV | LIB peut être transcrite par Titu(s) 

lib(ertus) – la lettre finale de Titus ayant été amuïe – pour laquelle Titus agit comme le prénom1938 du 
patronus auàsei àdeàlaàs ue eào o asti ueà à e iàp sà u ilà eàseàp se teàpasàauàg itif,àTiti). Cette 
particule qui, épigraphiquement, devrait se présenter selon la configuration des initiales T•L 
(retranscrit T. l. – voir supra ,àestàda a tageàd elopp eàsu àl agate,àsa sàdouteàduàfaitàdeàlaà o fe tio à
tardive de la gemme (IVème s. apr. J.-C. àetàd u à e tai àa ta disse e tàdesà a o sà pig aphi uesà à
cette époque (en particulier en glyptique). Une seconde hypothèse, si elle ne se heurtait à certaines 
o sid atio sàd o d eàp osopog aphi ue,àpou aità t eàe isag eà– en lien avec la restitution de LIB 

par Lib(eralis) : à savoir de considérer Titus comme un surnom1939, adjoint au second cognomen 
Liberalis da sàleà ad eàd u eàappellatio àd aff a hià àdeu àcognomina – àl i sta àdeàPΧHΨILOD•ENNI•L•L 
[tabl. 1.5.4.2., n° H]. En tout état de cause, ce postulat ne peut être retenu pour Titu(s) Lib(eralis) pour 
desà aiso sàd o do a e e tàdeàlaàs ue eào o asti ue,àleàsu o à« latin », adjoint à postériori, 
de a tàfo e tàsui eàlaà e tio àdeàl a ie ànomen d es la eà– e àl o u e e,àil faudrait pouvoir 
lire LIB | TITV, Lib(eralis) Titu(s) dans le cas qui nous occupe. Une solution de secours, marginalement 
attest eàe àgl pti ue,àse aitàdeà oi àda sàl i s iptio àTITV | LIB un « type inversé » (voir point 2.3.1. 
ci-dessus, §3, nos 302- ,à àsa oi àu eài s iptio àdeàt peàB à ui,à àl e o t eàdeàtouteàlogi ue1940, se 
lità duà asà e sà leà haut.àMaisà l h poth seà d u eà a iatio à « abâtardie » de libertus en LIB paraît 
davantage plausible, adjoint au prénom, ou du surnom Titus, au nominatif,à uià ep e dàl a ie ànomen 
deàl es la e1941.àâà oi sà u ilà eàs agisse en fin de compte que de duo nomina « première manière » 
asso iatio àd u àp o àetàd u àge tili e 1942, Titu(s) Lib(eralis /-onius /-urnius)1943. 

 
CONFIGURATION REGISTRE FIGURÉ RÉFÉRENCE ILLUSTRATION DATATION 
J) TITV | LIB 

Poisson (symbole chrétien)  
Titu(s) lib(ertus) KRUG 1981, n° 81 Pl. 56, fig. 385 

[386] IVème s. apr. J.-C. 

 
 

                                                             
1935 Voir CIL VI, n° 9438b, l. 1-2 : ωσ•PτεPEI↑S•PτεPEIχE•ωσ | εχGσI F•LIB•ISτωHRYS↑S (…) ; 33969, l. 1-3 : 
ω•↑ETTIEσ↑S•PHIδχDEδPH↑S | ↑ETTIEσχ•LIB | χ•FχψI↑S•PHIδχRGYR↑S (…) ; I2, n° 1167 ; 2135 ; 2167 ; XI, n° 7594. 
1936 Voir HENKEL 1913, p. 146, n° 1600, note. 
1937 Voir SOLIN, SALOMIES 1994, p. 351 (surnom), et SOLIN 1996, p. 79 (esclave). 
1938 Voir SALOMIES 1987, p. 57. 
1939 Voir SOLIN, SALOMIES 1994, p. 413. 
1940 Usuelle e tàl œilàhu ai àestàha itu à àli eàu àte teàe àlig eàduàhautà e sàleà as. 
1941 Voir SOLIN 1996, p. 6, « Titus ». 
1942 Voir AUBRY 2009, pp. 313-314. 
1943 Voir SOLIN, SALOMIES 1994, p. 104. 
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1.5.5. INDICES D UNE FONCTION OFFICIELLE OU D UNE NORME LÉGALE 
 
Ceà pa ag apheà t aiteà d u à asà pa ti ulie à d i s iptio à ui,à e à appo tà a e à desà pe so es,à eà seà
retrouvent que sur des anneaux métalliques du Bas-й pi e.àIlàs agitàdeàl adjo tio à àu eàappellatio à
de la notion de revocatio. Cette dernière se retrouvait déjà sur sardoine conservée à Munich (Ier s. av. 
J.-C. à aisàe àlie àa e àleàth eàduà he alà ai ueu àd u eà ou seà o t eàouàattel eà oi à °à à i-
dessus : CRETV-ϟ |ΝREVOC•VEN, Cretus, revoc(atus factionis) Ven(etae), « Cretus, (cheval de la faction) 
bleue (ayant gagné) par revocatio »1944) [Pl. 20, fig. 133]. Or, en lien avec des personnes, cette norme 
appa aîtà ueàsu àdeu àa eau à talli uesàe àfe àduàIVème s. apr. J.-C publiés par J. Spier1945 [tabl. 

1.5.5., nos 1-2]. Les deux anneaux, provenant vraisemblablement de Yougoslavie, portent le même 
registre figuré – composition en capita opposita d u à oupleà – et le style graphique autant 
u i o og aphi ueà està leà e.à “u à l u à seà d hiff eà IVLIANE REVOCAT,à su à l aut eà INNOCENTE 

[REVOC]. Par revocatio s e te d,àl gale e t,àpa à« annulation » consistant en un "acte judiciaire ou 
olo tai eà uiàaàpou à utàd e p he àu àa teàju idi ueàdeàp odui eàsesàeffets", mais "[d]ans quelques 

cas le mot revocare a conservé son acception littérale : ilàd sig eàleàfaitàdeà appele àu eàpe so eàd u à
lieu à un autre"1946. Dans notre cas, la composition iconographique similaire aux pierres « de mariage » 
peutàfai eàpe se à ueàl a teàju idi ueàe à uestio àestàl a teà at i o ial. Selon la seconde acception, 
s ilà àa aitàeuàsu àle chaton des deux bagues un chrisme (courant sur les anneaux de cette époque), 
cela aurait pu se comprendre par a/in Christo revocatus (conversion au Christianisme par exemple). 
Κ utilisatio àduà o atifàda sàl appellatio àestàl ào àleàbât blesse :àilàdoitàs agi àd u àsouhaità– Iuliane (in 
Christo) revocate (politesse), « Iulianus, revenez vers Dieu ! »àou,àda sàleà asàd u à ouple,à« Iulianus, 
revenez ! ».àMais,àduàfaitàdeàl usageàassezàf ue tà– voire systématique – de la deuxième personne 
duàsi gulie àda sàlesà œu à VIVAS – voir n° 226 ci-dessus), cela me semble peu probable que REVOCAT 
soità àlaàfo eàdeàpolitesseà s ilàs agissaitàd u àsouhaità àlaàdeu i eàpe so eàduàsi gulie à– àl i sta à
de vivas –, la séquence se restituerait Iuliane revoces, « Iulianus, puisses-tu revenir ! » ; or le rendu de 
l i s iptio àrevocat(–) auto iseàpasà etteà estitutio . âà oi sà u ilà eàs agisseàd u àsouhaità isa tà
leà oupleàe àta tà u e tit  et pour lequel, en vertu de la patria potestas,àseulàl poux, le « chef de 
famille » est interpellé nommément (« Iulianus, revenez (à de meilleurs sentiments) ! ».àMaisà eà està
u u eà o je tu e.àD o àlaàsuppositio à ueàl o àaài iàaffai eà àu eàfo tio àoffi ielleà a isàdeàΘ.à“pie à

également) ou à une norme légale – reconnaissance de nullité du sacrement du mariage 
(matrimonium àpou àle uelàl a eauàagi aità o eàleàli ell àdeà pudiatio  : revocat(e) adopterait 
ai siàlaàfo eàd u eài jo tio ,à« Iulianus,à e e ezà de a tàleàp teu àpou àfai eà o p eàl u io  ! ». 
 

CONFIGURATION REGISTRE FIGURÉ RÉFÉRENCE ILLUSTRATION DATATION 
1) IVLIANE REVOCAT 

Capita opposita (couple) 
Iuliane revocat(e) ? SPIER 2007, n° 61 Pl. 119, fig. 833 IVème s. apr. J.-C. 

1) INNOCENTE [REVOC] 
Capita opposita (couple)  
Innocente (revocate) ? SPIER 2007, n° 62 - IVème s. apr. J.-C. 

 
 

 
***** 

 
 
 
 
 
 

                                                             
1944 Voir AUBRY 2011a, pp. 660-661, n. 106-109. 
1945 SPIER 2007, pp. 23-24, nos 61-62, pl. 10. 
1946 Voir DAGR IV, 2, p. 856. 
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1.6. APPELLATIONS SÉMANTIQUES OU PARONOMASTIQUES, NOMS THÉOPHORES ET ÉPICLÈSES 
 
En lien avec le chapitre suivant (point 2. ci-dessous, « Compléments au registre figuré »), nous allons 
étudier en dernier lieu les appellations dites « sémantiques ou paronomastiques » :àilàs agitàdeà o sà
p op es,à ep e a tàl ide tit àduàp op i tai eàouàduàpo teu àdeàlaà agueà etteàde i eào eàd u eà
ge eàouàd u à hato à talli ue àetàdo tà la racine étymologique est étroitement en lien avec le 
registre figuré – ce que M. Pastoureau appelle des noms « parlants »1947.àCeà uiàfe aitàdeàl e se leà
de la composition (image et inscription) les « armoiries » de son porteur [tabl. 1.3.1., n° c]. Il est 
toutefois important de distinguer les appellations sémantiquement liées au registre figuré et qui 
d fi isse tà l a eauà o eà les « armoiries » de son possesseur [tabl. 1.6.1., nos 1-12], les noms 
th opho esà uià o tà pasà fo e tà u à lie à a e à l image gravée) [tabl. 1.6.2., nos 1-17] et les 
ualifi atifsà ep e a tàdesàdi i it sàouàdesàh os,à aisàsa sà u ilàs agisseàd pi l sesà oi àpoi tà . .à i-

dessous .à Κaà estitutio à se aità da a tageà p o l ati ueà d sà lo sà ueà l o à au aità affai eà à desà
abréviations, si ces dernières ne dévoilaient pas une racine sémantique caractéristique [tabl. 1.6.1., 
nos 1 et 7].àQua tàau àlett esàisol es,àsiàellesà ep e e tàleàplusàsou e tàl i itialeàduàpossesseu à oi à °à
235 ci-dessus), elles peuvent être sémantiquement liées à la symbolique du registre figuré [id., nos 11-
12] (voir n° 236-237 ci-dessus).  
 
1.6.1. APPELLATIONS SÉMANTIQUES OU PARONOMASTIQUES, NOMS « PARLANTS »1948 
 
Ces dénominations peuvent se présenter autant en grec [id., nos 1-5] u e à lati à voire être la 
sulta teà d u eà t a slitt atio à [id., n° 6]), et prendre la forme autant de simples ὀ ό α α, de 

su o sà o ai sàouàd appellatio sà o pos esà duo ou tria nomina, mention de la tribu). Dans cette 
de i eàa eptio ,à ilà suffità ueà l u àdesà l e ts de la séquence onomastique fasse référence au 
registre figuré :àtelà taitàleà asàdeàl i s iptio àsu àlaà o ali eàduàKunsthistorisches Museum de Vienne, 
dont nous avons déjà traité [tabl. 1.5.2., n° A] (voir également n° 163 ci-dessus), et sur la surface de 
la uelleà u eà o positio à i o og aphi ueà o à appa aissaie tà e à pa ti ulie à deu à o sà s taità ueà
adjointe à postériori à la légende M• / ME|TE/LLI•M | F• / POLLIA•FORVM | IVLI, sans doute, selon M. 
Henig1949, du fait de la parenté sémantique que la mention de la tribu (Pollia) entretenait avec le 
registre figuré (pullus, « poulet, jeune coq »).  
Ilàestàpa foisà alais àd op e àu àdisti guoàe t eàu eàd o i atio àsémantiquement en lien avec le 
registre figuré (« armoiries » ou noms « parlants ») et une simple « didascalie » [tabl. 1.6.1., nos 4-5], 
su toutà sià laà l ge deà està soupço eà deà sulte à d u eà t a slitt atio . Ainsi en est-ilà d u eà
représentation du Mont Argée, en Cappadoce, en exergue de laquelle se lit, en écriture spéculaire, 
l i s iptio àAPΓAIOC, Ἄ αιος (selon H.B. Walters1950,à uiàesti eà u ilàs agitàd u eà« didascalie » pour 
"Mount Argaios" .àPou ta t,àilàs agità oi sàduà o àg e àdeàlaà o tag eà Α ύ ος,à« argenté ») que de 
la translittération du nom diacritique latin Argaeus ou Argeos1951 en Ἀ αῖος1952 (appellation 
sémantique ou paronomastique – voir tabl. 1.5.2. ci-dessus, nos 1-4). Cette interprétation est étayée 
pa à leà t u he e tà d u eà aut eà ge e,à p o e a tà duà Royal Coin Cabinet de La Haye1953, dont la 
composition iconographique et épigraphique est similaire : une représentation du Mont Argée, au 
                                                             
1947 Voir PASTOUREAU 2003, p. 251 : en rapport avec le phénomène héraldique des « armoiries parlantes » ; les 
"a esàpa la tesàso tà ellesàda sàles uellesà e tai sà l e tsà … àso tàe à elatio àa e àleà o àdeà eluià uiàe àfaità
usageà … àlaà elatio àpeutà t eàdi e teà … àpho ti ueà … à o stitu eàpa àu à usà … àouà ie àtoutà àfaitàallusi e". 
Il ne faut toutefois pas confondre la notion de « parlant » chez M. Pastoureau avec celle utilisée par M. Guarducci 
(GUARDUCCI 1967-1978, III, p. 353). Voir point 1.6.1 deàl I t odu tio , §1. 
1948 Voir ididem. 
1949 Voir HENIG 1997, p. 48. 
1950 Voir WALTERS 1926, p. 179, n° 1662. 
1951 Voir SOLIN 2003, p. 691. 
1952 Voir IG II2, n° 1721, l. 8 ; 1757, l. 44 ; 2338, l. 13 ; 8569, l. 1. Voir également LGPN II, p. 49 ; III, A, pp. 52-53 ; 
III, B, p. 49 ; IV, p. 40 ; V, B, p. 49. 
1953 MAASKANT-KLEIBRINK 1978, p. 275, n° 758, pl. 129. 
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sommet duquel se tient un aigle impérial entre une étoile et un croissant de lune, avec en exergue le 
nom du propriétaire, I A OY (rétrograde sur la pierre), génitif de ά ς, Pylades1954 [Pl. 131, fig. 
910].àIlàe àestàdeà eàdeàl i s iptio à« en étoile »1955 Ʊ/P/Є/I/Ʊ/N, Ὠ ί ,àtelleà u elleàseàp se teà
sur une intaille publiée par Th. Panofka1956 :àilàs agità oi sàduà o àdeàlaàconstellation (Orion = Ὠ ί ) 
ueàdeàl ὄ ο αàsémantique du porteur de la gemme Ὠ ί 1957. On peut aussi tisser un lien entre le 

registre figuré, la référence épigraphique ad hoc d u eàpa t,àetàlaàt aditio àfa ilialeàduàpo teu à ulteà
des ancêtres, divinité protectrice, signe zodiacal) d aut eàpa t.àái si,àsià e tai sàs eau àa pig aphesà
de personnages illustres étaient connus et célèbres – leà hie àsu àu à ost eà ta tàl e l eàde Galba, 
età laà d esseà V us,à eà d É e,à laà di i it à pat o esseà deà laà gens Iulia (voir point 1.2.3. de 
l I t odu tio , §1)1958 –,à d aut esà« armoiries »  nécessitaient que le nom de leur propriétaire soit 
indiqué. Ainsi, sur le cachet de C. Iulius Crescens [tabl. 1.1.7, n° 14] (voir également n° 463 ci-dessus), 
ilà estàdo àpasà alais àd ta li àu à appo tàe t eàlaà e tio àduàge tili eàetàlaàfigu eàdeàV usàVictrix 
comme emblème. Ces légendes spécifiques soulignent ainsi soit la fonction d « armoiries » familiales 
deàl e se leàdeàlaà o positio à da sàleà asàdeàC. Iulius Crescens), soit le choix fait par le porteur de 
oi àsaà ai ào eàd u eà agueàdo tàlaàs oli ueàduà egist eàfigu àestài ti e e tàli eà à la racine 

étymologique de son nom [tabl. 1.6.1., n° 7], de son surnom [id., n° 8] ou de son supernomen1959 – 
le uel,à s ilà taitàattest àsu àpie eàg a e,àau aitàpuàd fi i àu eàpa ti ula it àdeàph sio o ieàouàdeà
a a t eà ueà l illust atio àduà egist eà figu àau aità puà e d eàdeà a i eà isuelleà pa àe e pleà laà
ep se tatio àd u à ezàa e àlaà e tio àNasica – référence à la gens des Cornelii Scipiones – en aurait 

été une illustration parfaite). En dernier lieu, il est ici question de mettre en exergue le lien entre les 
dimensions iconographique et épigraphique de la pierre gravée (ou du chaton métallique), et non de 
se pencher à nouveau sur le traitement « héraldique » stéréotypé des inscriptions transversales de 
t peàCà ueàl o à et ou eà ota e tàda sàleà asàdesàeth i uesàsu àlesàs eau àdesà it s-états [tabl. 
1.5.2., n° iv-vi] (voir également nos 247 et 356-357 ci-dessus) et, par extension, sur les « armoiries » 
privées, notamment en lien avec la mode des initiales sur jaspe des IIème et IIIème s. apr. J.-C. (voir n° 
341 ci-dessus). 
 

CONFIGURATION REGISTRE FIGURÉ RÉFÉRENCE ILLUSTRATION DATATION 
1) BOYC 

Bœufà– Bούσ( ος)1960 
 βοῦς,à« œuf » 

FOSSING 1929,  
n° 1356 - - 

2) CKOP /IOC 
Scorpion - ό ιος 
 σ ο ίος, « scorpion » AGDS I, 2, n° 895 Pl. 119, fig. 834 Ier s. av. J.-C. 

3) AM -A IA  

Castor (héros) / torche 
 α α ίας = α α οῦ ος, 

« porteur de flambeau » 

FURTWÄNGLER 
1900, pl. XIII/1 
[190] 

Pl. 23, fig. 149 Époque 
classique 

4) Ʊ/P/Є/I/Ʊ/N Étoile à six branches – Ὠ ί  PANOFKA 1851,  
pl. II/10 Pl. 131, fig. 911 - 

5) APΓAIOC 

   (translittération) 
Mont Argée – divinité radiée, 
étoile/lune –  Argaeus ou Argeos 

WALTERS 1926,  
n° 1662 Pl. 131, fig. 909 I-IIIème s. apr. J.-

C. 
     

                                                             
1954 Voir SOLIN 2003, pp. 561-562. Voir également LGPN II, p. 388 ; III, A, p. 381 ; III, B, p. 368 ; IV, p. 296 ; V, 5, p. 
388 ; V, B, p. 370. 
1955 Voir point 1.5.3. de la Partie I. 
1956 Voir PANOFKA 1851, p. 433, n° 59, pl. II/10. 
1957 Voir IGUR II, 2, n° 869, l. 4. IG II2, n° 2068, ll. 214-215 : ὐ ύ ςà .à όσ οςà| Ὠ ί  Ͻ (155-156 apr. J.-C.) = 
LGPN II, p. 481. Voir également SEG XXXIII (1983), n° 1056, C, II, l. 12 (= LGPN V, A, p. 469), et LGPN III, A, p. 381-
382 : Ἰού .àὨ ί à cognomen Orion). 
1958 Voir également HENIG 1997, p. 48. 
1959 Voir LASSÈRE 2005, pp. 106-108. 
1960 Voir ibid., ,à p.à .à й à out e,à Bούσ ος est le nom, attesté dans les sources manuscrites antiques 
D osth e ,àd u à ito e àath ie . Voir BAILLY 2000, p. 374. 
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6) ЄONTI 
   (camée) 

Lion / Amor – Leontius 
 leo, « lion » 

NEVEROV 1988, n° 
363 - IIIème s. apr.  

J.-C. 
     
7) CORNVF 

Bélier – Cornuf(icius /-icianus) 
 racine cornũ, « corne » 

LE BLANT 1896, n° 
3901961 - - 

8) MVS 
Rat / corbeau – Mus (surnom) 
 mus, « rat, souris » 

LE BLANT 1896, n° 
4911962 - IIIème s. apr.  

J.-C. 
9) MARAT͡HI [G] 

Athlète nu / palme, disque, herme 
Marathus1963 

SCARISBRICK, [..]  
2017, n° cat. 162 Pl. 133, fig. 929 Ier s. av. J.-C. 

10) HERM|AISCVS 

   (théophore) 
Taureau – Hermaiscus 
 « petit Hermès »1964 

AGDS II, n° 428 
[300] Pl. 39, fig. 263 1er quart du Ier 

s. av. J.-C. 
     
11) P 

Persée / gouge – P(erseus) 
 Perseus, Perseo (surnoms) 

AGDS I, 3, n° 2217 
[236] Pl. 27, fig. 181 Ier s. av. J.-C. 

12) F 
Co eàd a o da eà– F(ortuna) 
 Fortunius, Fortunat(i)us1965 ? 

AGDS I, 2, n° 924 
[237] Pl. 27, fig. 182 Ier s. av. J.-C. 

 
Deux cas particuliers se démarquent toutefois des cas précédemment abordés :à ilà s agità deà deu à
i s iptio sà uiàpa ti ipe tàduà eàt peàd a iatio àe àdeu à a a t esàetàd u eàtailleàdeàlett esà
ide ti ue.àDeàt peàá à se sàdeàle tu eàduà asà e sàleàhaut,àlett esàtou esà e sàl i t ieu ,àellesàso t,à
de plus, visiblement inscrites de manière rétrog ade,à eà uiàse leài di ue à u ellesà ep e e tàleà
nom du propriétaire, la gemme ayant une fonction sphragistique. Sur le premier exemple, dont il ne 
ousà esteà u u à oulageàdeàΘ.à‹assieà o se à àO fo dà Beazley Archive)1966, une légende, A, est 

jointe à une représentation de la déesse Athéna Parthenos (avec lance, bouclier et Nikè dans le creux 
deàlaà ai ,àselo àleà od leàdeàlaàstatueà h s l pha ti eàdeàl á opoleàpa àPhidias  ; dans le second 
as,àu eà o ali eàd po ueàaugust e eà fi àIer s. av. J.-C. – début Ier s. apr. J.-C.), anciennement de la 

collection Jean-David Cahn à Bâle1967, présente le buste de trois- ua tsàfa eàd u àsat e,àa e àpedum 
en arrière-plan, et la mention MA (restitué « A.M. » dans la note du catalogue). Dans les deux cas, la 
tailleàdesàlett esà i iteà àpe se à u ilà s agitàsoitàdeà l a iatio àduà o àduàp op i tai e,àsoitàd u eà
« didascalie ».àй à eà uià o e eàleà oulageàd O fo d,àilàestàais àd à oi àlaàpa tieài itialeàdeàl pi l seà
de la divinité, α θέ ος  ou une appellation grecque (voire romaine translittérée) conforme à ce 
qualificatif1968 ou dérivée de cette sémantique ( α θέ ιος,à α θ ι ός, Parthenio, Parthenius)1969 – 
auquel cas le tampon originel aurait fait office d « armoiries » à fonction sigillaire. Pour ce qui est de 
laà o ali eà Cah ,à l i s iptio à a g eà peutà ep e d eà u à te eà soità g e ,à soità lati ,à aisà
potentiellement en lien avec la figure du satyre – Marsyas ? Il est en effet attesté autant comme ὄ ο α 

α σύας 1970 que comme surnom romain de racine étymologique grecque (Marsias, Marsua, Marsya 

                                                             
1961 Voir point 1.1.3. deàl I t odu tio , §2. 
1962 Ibidem. 
1963 Voir SOLIN 2003, p. 668. 
1964 Voir ZWIERLEIN-DIEHL 2007, p. 102 ; 399, fig. 394, pl. 88 :à leà egist eà figu ,à o eà l a aitàd j à soulig à‹h.à
Pa ofka,à faità f e eà à l pisodeà duà petità рe sà ola tà lesà tau eau à d ápollo  ; le nom du propriétaire, 
Hermaiscus – qui signifie « petit Hermès » selon E. Zwierlein-Diehl – est en lien sémantique avec le registre figuré. 
Voir OPEL II, p. 179, « Hermaiscus » (surnom). 
1965 Voir SOLIN, SALOMIES 1994, p. 81 (gentilice Fortunius, Fortunatius) ; 334 (surnom Fortuna, Fortunalis, 
Fortunatus). 
1966 Voir http://www.beazley.ox.ac.uk/record/6CCB0F0E-2252-4F89-9549-EB99FC360A4C. 
1967 Voir Cah sàQua te l , 2014/3, p. 3 (Kunst der Antike, Auktion 9, Bâle, 11 novembre 2014). 
1968 Voir LGPN III, A, p. 353 ( α θέ ος). 
1969 Voir ibid., II, p. 361 ; III, A, p. 352 ( α θέ ιος,à α θ ι ός), et SOLIN 2003, pp. 292-294 (Parthenio, Parthenius). 
1970 Voir IG II2, n° 1009 ; 1987a ; 2336 ; 7910 ; 10461 (Attique) ; XIV, n° 2393, 351a-b (Sicile), et LGPN II, p. 298 ; 
III, A, 289. 

http://www.beazley.ox.ac.uk/record/6CCB0F0E-2252-4F89-9549-EB99FC360A4C
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– voir Marsius ?)1971. En tout état de cause, la composition générale du motif gravé (inscription et 
registre figuré) forme, dans les deux cas, un ensemble cohérent. À titre de parallèle, on trouve le même 
t peà d a iatio , aisà d u eà tailleà deà lett esà plusà duite,à su à u eà sa doi eà u a eà pseudo-
italique1972 (IIème s. av. J.-C.) publiée par Th. Panofka1973 : elle représente un héros grec du cycle troyen, 
Palamède, avec bouclier et glaive, et la mention AΝinscrite de manière rétrograde devant le visage du 
héros [Pl. 124, fig. 863]. Bie à ueàl auteu àesti eà u ilàs agitàd u eà« didascalie » – h poth seà ueàl o à
ne peut réfuter de façon absolue –,àilàs agitàplusàp o a le e t,àduàfaitàdeàl i e sio àduàse sàdeàle tu eà
sur la pierre, deà l a iatio à d u à ὄ ο αà issueà deà laà eà a i eà sémantique ( α α έ ιος ou 
α α ή ς)1974. 

 
CONFIGURATION REGISTRE FIGURÉ RÉFÉRENCE ILLUSTRATION DATATION 
13) A 

Athéna Parthenos 
α( θέ ος) = Parthenius ? 

Beazley Archive, 
n° réf. 40003213 Pl. W, fig. 161 IIème s. apr. J.-C. 

(style)1975 
14) MA 

Satyre (buste)  
α σύας à=àMarsias ? 

Cah sàQua te l ,  
2014/3, p. 3 Pl. X, fig. 162 Époque 

augustéenne 
15) A 

    (pseudo-italique) 

Héros agenouillé / Glaive, 
Bouclier – α α ή ς à= 
Palamedeios ? 

PANOFKA 1851, pl. 
II/20 Pl. 124, fig. 863 IIème s. av. J.-C. 

 
 
1.6.2. NOMS THÉOPHORES ET ÉPICLÈSES 
 
Sémantiquement, certaines appellations trouvent racine dans des noms de divinités ou de héros 
(demi-dieux auxquels un culte est voué [tabl. 1.4.3., n° 1 ; 1.6.2., n° 15 : référence à Hercule]) qui, on 
peut le conjecturer, opéraient comme divinité tutélaire de leur porteur ; cette allégeance 
onomastique trouve également écho dans les épiclèses des dieux et déesses [id., nos 1 et 16-17]. Pour 
une même référence à une divinité,àl appellatio àth opho eàpeutàseà et ou e àsoitàauà o i atifà[tabl. 
1.4.3., n° 9 : [S] TVR|[NI]NVS],àsoitàauta tà u auàg itifàd appa te a eà[tabl. 1.6.2., n° 11 : SATVR-

NI-NI]. De même, les dénominations dont la racine étymologique se rapporte à la même source 
thologi ueàs a e tà t eà a i es : en lien avec Apollon sont attestés autant  Ἀ ο ό ος [id., n° 

6] u Apollonides (à deux reprises sur les gemmes [tabl. 1.4.4., n° c ; 1.6.2., n° 13]) ou encore 
Apollonius1976 [id., n° 12].  
Il àaàtoutefoisàpasàfo e tàdeàlie àa e àleà egist eàfigu  :àsiàtelà taitàleà as,àl i s iptio àpou aità
être suspectée de consister en une simple « didascalie ». Le doute est toutefois permis [id., nos 1-2]. 
Ces dénominations singulières adoptent auta tà laà o figu atio à d ὀ ό α αà g e s,à deà pa tiesà
d appellatio sàlati esà su o sàe àpa ti ulie ,àdeà o sàdia iti uesàouàdeàs ue esào o asti uesà
complexes (des tria nomina peuvent être évoqué pour exemplifier cet état de fait : L•LIC•EROS, L. 
Lic(inius) Eros [tabl. 1.1.7., n° 2]1977, cognomen dériv à duà o à deà laà di i it à deà l á ou ,à filsà
d áph odite).àO à et ou eàd ailleu sàlaà eàd o i atio ,àseuleà etteàfois,àauta tàsu àu à oulageà
                                                             
1971 Voir OPEL III, p. 60, « Marsius / Marsyas », et SOLIN 2003, p. 440. 
1972 Κ allu eàg aleàduà egist eàfigu àainsi que leàd o àdeàlaà o du eàpeutàfai eàpe se à u ilàs agitàd u eàpie eà
italique, mais le style est par trop classicisant (rendu peu schématique) : estàsa sàdouteàu eà opieàplusàta di eà
(la taille des lettres correspond pourtant assez bien à une pierre étrusque ou italique, de même que la présence 
d u eà o du eàha hu e,àl orlo). D ailleu sà iàP.à)azoffà ZAZOFF 1968), ni L. Ambrosini (AMBROSINI 2011) ne retienne 
cette intaille comme étrusque ou italique. 
1973 Voir PANOFKA 1851, p. 447, n° 69, pl. II/20. 
1974 Voir IG I³, n° 71, col. III, l. 135 ( α α έ ιος) ; II2, n° 2103 col. II, l. 122 ; 2237, col. I, l. 30 ; XII, 9, n° 259, l. 17 
( α α ή ς). 
1975 Voir AGW II, p. 213, n° 1538, pl. 153 (voir n° 291 ci-dessus : Fortuna [Pl. 107, fig. 744]) ; 219, n° 1582, pl. 158 
(Fides). 
1976 Voir OPEL I, p. 66, « Apollonius » (gentilice et cognomen). 
1977 Voir également point 1.5.4.3. de la Partie I, §2. 

http://epigraphy.packhum.org/text/72?hs=16899-16906
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de la collection Lewis (Ier s. av. J.-C.) [tabl. 1.6.2., n° 10], que sur une intaille italique du IIème s. av. J.-C. 
provenant de la collection Duval à Genève [tabl. 1.4.3., n° i]1978, et pour laquelle la personnification 
d É osàestàg a eà àtit eàdeàpe so ageàse o dai e.  
Pa à u à asteà effetà d i te p t atio à ultu elle,à se concrétisant en divers syncrétismes cultuels, 
l e tailàdesà o sàd i spi atio àdi i eàseà ou itàtoutàaussià ie àduàpa th o àg o-romain [id., n° 
36 : MARTI|AL/IS] que de celui des divinitésà g ptie esàetào ie talesà:àauta tàIsisà u á u isà [tabl. 
1.4.4., nos -  : EICIWN et AN-OYBIWN] ou encore Ammon, le pendant égyptien et libyen de Jupiter, 
ont pu servir de racine sémantique à certaines dénominations [tabl. 1.6.2., n° 2]. Un cas est toutefois 
complexe à appréhender, tout autant au niveau de la structure sémantique, du rendu épigraphique 
(mélange de caractères grecs et latins, dédoublement de voyelles) que de la référence à une divinité : 
ilà s agità d u eà o ali eàduàCa i etàdesàM daillesà p e i eà oiti à duà Ier s. av. J.-C.) sur laquelle 
apparaît la légende I IYSSVS (voir n° 380 ci-dessus [Pl. 56, fig. 378] .à Ilà s agità d u eà appellatio à
th opho e,à ἴ ισσος,àt a slitt eà– maladroitement – du grec en latin [tabl. 1.6.2., n° 8], et qui peut 
être dérivée tout autant du nom de la déesse Ilithyie ( ἰ ίθ ια) que de celui du dieu-fleuve Ilissus (la 
parenté sémantique théophore est conséquemment attestée).  
 

CONFIGURATION REGISTRE FIGURÉ RÉFÉRENCE ILLUSTRATION DATATION 

1) ЄYK ЄIA 

Eucléia / Trident, roue 
ὔ ια1979, « la Gloire, la 

Renommée » 

LE BLANT 1896, n° 
634 - - 

2) Χ…ΨΝ|ΝAMMƱNIOCΝΧ…Ψ 
Personnification / Lion 
Ἀ ό ιοςà=à a i eàAmmon 

WALTERS 1926, n° 
1288 [419] Pl. L, fig. 81 IIIème s. apr. J.-C. 

3) YΓEIA 
Éros / Vache 
Ὑ ία,à« Hygie » 

WALTERS 1926, n° 
1502 - Époque 

impériale 
4) ИIKHC 

Faustine (portrait) 
ι ῆς = racine Nikè 

BERRY 1968, n° 95 
[393] Pl. 58, fig. 394 Fin du IIème s. 

apr. J.-C. 
5) TYXI  

Enfant (tête) 
‹ ία = racine Tyché 

RICHTER 1956, n° 
485 [427] Pl. 67, fig. 460 Époque 

flavienne (?) 
6) A O| O / POC 

Jupiter / Fortuna 
Ἀ ο ό ος, « do àd ápollo  » 

RICHTER 1956, n°  
342 [186/435] Pl. 69, fig. 471 IIIème s. apr. J.-C.  

(inscription) 

7) AΦPO ITHC [G] 

Aphrodite / Herme ityphallique 
Ἀφ ο ί ς,à 
« “ eau àd áph odite » 

HENIG 1975, n° 41 - Ier s. apr. J.-C.  

     
8) I IYSSVS 

   (translittération) 
Tête / caducée – ἴ ισσοςà=àIlissus 
ἰ ίθ ιαà=àIlith ie 

VOLLENWEIDER, [..]  
2003,n° 26 [380] Pl. 56, fig. 378 1ère moitié du Ier 

s. av. J.-C.  
     
9) ME/R/CV/RI/ALIS 

Vénus Victrix 
Mercurialis, « de Mercure » 

VITELLOZZI 2010b, 
n° 220 [463] Pl. S, fig. 131 IIème s. apr. J.-C.  

10) EROS 
Nikè / Massure, volumen 
 Eros (surnom) HENIG 1975, n° 86 - Ier s. av. J.-C. 

11) SATVR-NI-NI [G] 
Taureau – Saturninus  
 Surnom dérivé de Saturnus 

FURTWÄNGLER 
1896, n° 65781980 

Pl. 120, figg. 
837a-b - 

                                                             
1978 Voir http://www.beazley.ox.ac.uk/gems/styles/etruscan/ringstones.htm. 
1979 “ià leà egist eà figu à deà l a th steà pu li eà pa à й.н.à Κeà Bla tà taità pasà d j à o ateu ,à ὔ ιαà
s appa e terait gale e tà àl pi l seàdeàlaàd esseàá t is,à elaàauta tàda sàlesàsou esà pig aphi uesà IG IX, 2, 
n° 420 ; XII, 5, n° 220) que littéraires (Pausanias, Description de la Grèce, IX, 17, 1-2, et Plutarque, Vieàd á istide, 
XX, 6-7). Voir également http://www.sites.univ-rennes2.fr/lahm/crescam (base de données des épiclèses 
grecques). 
1980 Voir également PANOFKA 1851, p. 392, n° 5, pl. I/5 :àl auteu à estitueàl i s iptio àpa àSATVR-NI-ИI. 

http://www.beazley.ox.ac.uk/gems/styles/etruscan/ringstones.htm
http://www.sites.univ-rennes2.fr/lahm/crescam
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12) APOLLONIVS 
Masque tragique  
 Surnom dérivé d Apollon 

FURTWÄNGLER 
1896, n° 65541981 - - 

13) APOLLONID-ES 
Masque tragique  
 Surnom dérivé d Apollon 

FURTWÄNGLER 
1896, n° 19501982 

Pl. 120, fig. 
838 - 

14) H͡ER Herme (buste de Dionysos ou 
de philosophe) – Her(maios) 

FURTWÄNGLER 
1896, n° 17841983 

Pl. 120, fig. 
842 - 

     
15) HERCVLAN 

     (argent) 
Portrait – Herculan(eus /-(i)us)  
 “u o àd i àd Hercule1984 SPIER 2007, n° 53 - IVème s. apr. J.-C. 

     
16) APA IOY [G] + AP 

     (monogramme) 

Allégorie prophylactique  
 Épi l seàd á t is : α ά ια 

« À côté de la mer »1985 

CARNEGIE 1908, n° 
I 15 [294] - - 

17) PALLAS 
Grylloi – Pallas1986  
 Épi l seàd áth a : α άς 

Catalogue de  
vente1987 

Pl. 120, fig. 
839 Ier s. apr. J.-C. 

 
 

***** 
 
 

2. COMPLÉMENTS AU REGISTRE FIGURÉ (« DIDASCALIES ») 
 
Κesà o pl e tsàauà egist eàfigu àseàdisti gue tàdesàappellatio sàpa àleàfaità u ilsà eàd fi isse tàpasà
le nom du propriétaire ou de possesseur de la gemme (à la différence des appellations 
« sémantiques » et des « armoiries » qui relient un nom propre – ou une séquence onomastique – au 
registre figuré). Les « didascalies » apparaissent sur les pierres gravées grecques et les scarabées 
étrusques dès le Vème s. av. J.-C. (voir nos 71-74 et 91 ci-dessus). 
On peut classer les inscriptions ayant trait à un complément du registre figuré selon la nature de ce 
dernier, selon que celui- ià seà appo teà àu eàdi i it ,àu eàpe so ifi atio ,à laà ep se tatio àd u à
h osà thologi ueà ouàd u à“ai tà àl po ueàpal o h tie eàetà za ti e ,àu àpo t ait, un animal 
ou une scène de genre. Corrélativement, la « didascalie » peut se révéler être un qualificatif (adjectif 
ou adverbe, voire une épiclèse) ou un symbole (chrisme, monogramme). 
Ilàa i eàtoutefoisà u àl i sta àdeàlaà odeàrinascimentale  des ajouts erronés de « didascalies » (voir 
n° 493 ci-dessus), on trouve sur des gemmes antiques des compléments au registre figuré qui sont 
inappropriés :à telà taità ota e tà leà asàduàpo t aitàd O ta ie àassi il à auà si i eà oià deà‘o e,à
Servius Tullius au travers de la « didascalie » SER | TVL (voir n° 304 ci-dessus) [tabl. 2.4., n° 1]. On 
retrouve la même particularité sur un jaspe des IIème-IIIème s. apr. J.-C. issu de la collection Guy Labrière 
(Paris) :à laà d esseà Isis,à te a tà laà o eà d a o da eà età u eà a he, assise au-dessusà d u à jeu eà

                                                             
1981 Voir n° 363 ci-dessus : AΝ|Ν Ν/Ν Ν|ΝƱ. 
1982 Voir également PANOFKA 1851, p. 455, n° 80, pl. II/31. 
1983 Voir PANOFKA 1851, p. 424, n° 44, pl. I/44 :àl auteu  estitueàl i s iptio à o eàl a iatio àdeàl appellatio à
Hermaios, tandis que A. Furtwängler (FURTWÄNGLER 1896, p. 95, n° 1784) y voit, potentiellement, un buste de 
Dionysos. 
1984 Voir SOLIN, SALOMIES 1994, p. 92 (nomina Herculanius et Herculanus) ; 341 (cognomina Herculaneus, 
Herculanius et Herculanus). Κ auteu àduà atalogueàda sàle uelàfigu eàlaà agueàe àa ge t,àΘ.à“pie ,àp i il gieàleà o à
diacritique Herculanius (voir SPIER 2007, p. 24). 
1985 Voir SEG VI (1932), n° 823 ; 826, et http://www.sites.univ-rennes2.fr/lahm/crescam (base de données des 
épiclèses grecques). 
1986 Voir SOLIN 2003, pp. 290-291, et OPEL III, p. 121, « Pallas » : surnom ou appellation de femme. 
1987 Catalogue de vente : Geschnittene Steine der Antike, Sonderliste K, Münzen und Medaillen A.G., Bâle, 
décembre 1968, p. 59, n° 171 ; 67-68, n° cat. 171. 

http://www.sites.univ-rennes2.fr/lahm/crescam
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personnage en anodos (il émerge de feuillages), est définie par une inscription périphérique comme 
la Muse de la poésie héroïque, Calliope (KA /I-O H) [tabl. 2.1., n° 10]. 
Dans les paragraphes qui vont suivre, selon la nature du registre figuré, les inscriptions seront classées 
h o ologi ue e tàetà pe to i esà selo à u ellesà appa aisse tà su àdesàpie esà desà s eau àouàdesà
aguesà talli ues àg e uesàd po ueà lassi ueàouàhell isti ue(αβ ), des scarabées étrusques ou des 

intailles italiques(i-iii), des gemmes romaines républicaines et impériales(123) et, pour finir, des bijoux 
paléochrétiens et byzantins(ABC).àIlàpeutàs agi àauta tàd a iatio s,àdeàte esàe tie sà pa foisàjoi tsàà 
des adjectifs [tabl. 2.1., nos α et 14]) ou à des formules [id., n° 7] ; on trouve également, en lien avec 
les représentations « de groupe » du panthéon païen (assemblée des dieux) différents types 
d i s iptio sà des ipti es,à alla tà d u eà fo uleà o pl teà à u eà s ieà d i itialesà e à lie à di ect ou 
indirect avec le registre figuré [id., nos 7-8 ; 2.7, n° 1]. Le plus souvent au nominatif, ces « didascalies » 
seàp se te tà a gi ale e tàauàg itif,àsa sà ueàl o àpuisseà elie àlaàs ue eà pig aphi ueà àu eà
quelconque appellation ; conséquemment, le génitif agit comme un élément qui renforce le lien entre 
l i s iptio àetàl i ageàg a eà– sous-entendant vraisemblablement « Κ i ageàde… » ou – dans le cas 
de représentation de divinité auquel le porteur de la gemme vouerait un culte (respectivement Hécate 
et Jupiter dans les exemples cités ci-dessous [id., nos i, 1 et 9]) – « “e iteu àde… » (voir n° 222 ci-
dessus). 

 
 

***** 
 
 
2.1. DIVINITÉS, MUSES 
 
Ce tai esà i s iptio sàadjoi tesà àdesà ep se tatio sàdeàdi i it sàpeu e tàs e te d eà o eàdesà
dédicaces (voir n° 205 ci-dessus : CE-R/ERI et VENERI | VICTRICI). La difficulté est donc de démêler 
lesdites offrandes aux « didascalies » lorsque les inscriptions sont abrégées. Le registre figuré peut 
éclairer sur ce point : ainsi, sur trois intailles, le motif iconographique fait expressément référence à 
u àsig eàdeàd otio àd u à o telà àu eàdi i it ,àleàtoutàjoi tàà une légende en exergue (type H)  [tabl. 
2.1., nos 1-2 ; 2.2., n° 6]. Dans le premier cas, sur une pâte de verre des Staatlichen Museen de Berlin 
publiée par A. Furtwängler en 1896 (et datée par lui au Ier s. av. J.-C.)1988, une figure assise – assimilée 
à un "jeune prince" ou au Génie de Mars Victor te a tàu eà o eàd a o da eà– tend une Victoire en 
di e tio àd u eàstatuetteà ultuelleàdeàMa sàVictor (ressemblant au Palladion), laquelle est posée sur 
un autel à guirlandes ; sous la ligne de sol (type H) apparaît la légende MAR•VIC•. Or, autant les signes 
d i te po tuatio à àfo tio àa iati e ,à uià appelle tàleàfo ulai eàdesàd di a esà o u e talesà
deàl pig aphieàpu li ue (voir point 2.3.4. de la Partie I), que la composition iconographique (Génie 
de Mars Victor ou un empereur selon A. Furtwängle ,àse le tài di ue à u ilàs agitàd u eàd di a eà à
Mars Victor1989, Mar(ti) Vic(tori). Deà plus,à o à peutà e a ue à ueà lesà d di a esà àMa sà s a geà
usuellement MAR su à lesà a eau à talli uesà à fo tio àd e -voto (voir n° 207 ci-dessus)1990. On 
retrouve la même composition iconographique sur une intaille en sardoine du Cabinet des Médailles 
[Pl. 121, fig. 841], datée du IIème s. apr. J.-C., sur laquelle le Génie assis est assimilé à Caracalla jeune1991. 
Une inscription similaire à celle de la pâte de verre de Be li àpa ou tàl e e gue : MAR VIC.àΚ a se eà
deàsig esàs pa atifsàestà aise la le e tàlaà sulta teàd u eà au aiseà estitutio àdeàlaàl ge deàdueà
à la diffusion à grande échelle de ce même motif sur différents supports gravés (pierres fines, pâtes 
de verre) ;à ou,à à toutà leà oi s,à d u eà sta da disatio àdesà "détails stylistiques et techniques de la 
gravure" imputable à une production de masse à visée de propagande qui trouve son origine au 

                                                             
1988 FURTWÄNGLER 1896, p. 132, n° 2926, pl. 25. 
1989 Voir FURTWÄNGLER 1900, II, p. 179, n° 29. 
1990 Voir en particulier HENKEL 1913, p. 49, n° 356, pl. XVIII : " … àg a ie teàI s h ift :àMá‘à=àMa ti à,àd.h.à„de à
Ma s .àVotivgeschenk für Mars". Voir également ibid., p. 50, n° 362, pl. XVIII (M R). 
1991 Voir VOLLENWEIDER, AVISSEAU-BROUSTET 2003, p. 169, n° 214, pl. 114. 
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dernier siècle de la République (voir point 1.2.2. deàl I t odu tio ) – est-à-di eà àl po ueào àlaàp teà
deà e eàdeàBe li ,àissueàd u ào igi alà o te po ai àsu àpie eàfi eàdispa u,àaà t à o fe tio e.àCesà
deux pierres portant une inscription relative à Mars Victor s i s i e tà do à da sà u eà ou a eà
sociale et religieuseà isa tà aise la le e tà à oue àu à ulteà àlaà ussiteà ilitai eàdeàl e pe eu à
sous les auspices de Mars. La même fonction dédicatoire préside sans doute également à une 
troisième pierre, une sardoine du British Museum, dont la composition iconographique et 
épigraphique est similaire.  
“u àlaàsu fa eàg a eàappa aîtàlaàfigu eàdeàlaàнo tu e,àassiseàetàte a tàlaà o eàd a o da e ; elle serre 
laà ai àd u àpe so ageàf i i àage ouill .àй àe e gueà à ou eau ,àl i s iptio àFORTV se comprend 
– par comparaison aux deux autres pierres traitées précédemment et eu égard à la scène de dévotion 
figurée – comme une dédicace à la divinité, Fortu(nae). 

 
 

CONFIGURATION REGISTRE FIGURÉ RÉFÉRENCE ILLUSTRATION DATATION 
α  CЄMNHCΝ/ΝЄKATHC 

   (crétule) 

Hécate – σ ῆςàἙ ά ς, 
« (Image ?) de la Vénérable 
Hécate » 

BOUSSAC 1992, n° 
cat. Hé 18 Pl. 120, fig. 839 Époque 

hellénistique 
     
i) TVPAN 

   (scarabée) 
Aphrodite / Énée 
Turan = Aphrodite 

ZAZOFF 1968, n° 45 
[91/191] Pl. 23, fig. 151 1er quart du 

Vème s. av. J.-C. 
ii) NE-VN-Vϟ 

   (scarabée) 
Neptune / Trident 
Nethunus = Neptune ZAZOFF 1968, n° 136 - IVème s. av. J.-C. 

iii) IOVIS / O M 

   (scarabée italique) 
Jupiter / Lance, foudre  
Jupiter Optimus Maximus 

BOARDMAN, [..] 2003, 
n° 261 [222] Pl. 103, fig. 713 IIème s. av. J.-C. 

iv) MEP 

   (scarabée italique) Mercure – Mer(curius) ZWIERLEIN-DIEHL 2007, 
fig. 334 [94] Pl. 10, fig. 62 IIIème s. av. J.-C. 

(inscription) 
     
1) MAR VIC*  

Genius / Nikè, Mars 
(statue) – Mar(s) Vic(tor) 

VOLLENWEIDER, [..] 
2003, n° 214 Pl. 121, fig. 841 Fin du IIème s. 

apr. J.-C. 
2) MAR•VIC•* 

   (dédicace ?) 
Genius / Nikè, Mars 
(statue) – Mar(ti) Vic(tori) (?) 

FURTWÄNGLER 1896, 
n° 2926 - Fin Ier s. av.  

J.-C. 
3) HERM  Hermès – Herm(es) FURTWÄNGLER 1896, 

n° 2699 - - 

4) LVNA | SOL  
Hélios (buste) / Croissant 
lunaire – Sol, Luna 

FURTWÄNGLER 1896, 
n° 72001992 - - 

5) ANITOX|ЄIA** 
 

‹ h àd á tio heà 
Ἀ ιό ια 

AGW I, n° 460  
[389] Pl. 57, fig. 387 Ier s. apr. J.-C. 

6) ANTIOXIA** ‹ h àd á tio heà– Ἀ ιό ( )ια LE BLANT 1896, n° 279 - - 
7) EKK H IAΝ|ΝΘE NΝ| 
   ENΝO |YM  

Assemblée divine – ἐ σία 
θ ῶ àἐ àὈ ῳ, « Assemblée 
desàdieu àsu àl Ol pe » 

WALTERS 1926, n° 
1241 [392] Pl. 58, fig. 393 IIème s. apr. J.-C. 

8) S E L M M I V  
Assemblée divine – Initiales 
des sept dieux représentés1993 LE BLANT 1896, n° 276 - - 

9) IOVIS  
Jupiter / Nikè, aigle – « (Image 
/ Serviteur) de Jupiter LE BLANT 1896, n° 259 - - 

                                                             
1992 Voir LE BLANT 1896, p. 74 : "La réunion du soleil et du croissant lunaire est fréquente sur les pierres gravées. 
Les anciens semblent avoir tenu ces deux signes pour des images protectrices [qui] figurent sur des amulettes de 
plomb et sur des gemmes de caractère magique". 
1993 Voir ibid., p. 110, n° 276 : "Les dieux qui ont donné leur nom aux sept jours de la semaine y sont représentés 
debout, marchant à droite. Au-dessusàdeà ha u àd eu àestà l i itialeàdeàso à o  : Saturnus, Elios, Luna, Mars, 
Mercurius, Jupiter [Iuppiter], Venus". 
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10) KA /I-O HΝ 
    (muse) 

Isis / Personnage en anodos 
α ιό à=àCalliope 

SCARISBRICK, [..] 2016, 
n° cat. 147 [436] Pl. 124, fig. 862 IIème-IIIème s. 

apr. J.-C. 
11) CA ΦƱ  

    (muse) 
Sappho jouant de la lyre / autel 
α φώ = Sappho LE BLANT 1896, n° 282 -  

12) C C 

    (contraction)1994  Sérapis trônant – έ α ι ς CADES 1836, II, pl. F/4  Pl. 121, fig. 844 - 

13) M RSΝ/ΝVLTOR 
Mars Ultor (avec lance,  
bouclier et casque à cimier) 

BOARDMAN, [..] 
2009, n° 141 [192] Pl. 23, fig. 152 Époque  

augustéenne 
14) H KYPI-A/C ICI/C 
    AΓNHC 
    (acclamation ?) 

Isis, Sérapis / Cerbère  
ἢ ία{ς} Ἶσιςàἀ ή{ς} 
« Isis, la maîtresse, la pure » 

MASTROCINQUE 2003, 
n° 58 Pl. 120, fig. 845 - 

15) A / ƱN 
 Apollon - Ἀ ό ( )  VITELLOZZI 2010b, n° 

220 Pl. C, fig. 20bis IIème s. apr. J.-C. 
16) XNO-Y-BIC  

   (amulette) 
Serpent léontocéphale 
Chnoubis PHILIPP 1986, n° 134 Pl. 120, fig. 840 IIIème s. apr.  

J.-C. 
 
 

***** 
 
 

2.2. PERSONNIFICATIONS 
 
Ici ne sont pas encore traitées les « didascalies »àsousàfo eàd a la atio s,àdeàd di a es,àdeàp i esà
ouàdeàfo ulesà augu ales,àp oph la ti uesàouà àfo tio àd e -voto) :à eàpa ag apheàs atta heàa a tà
tout aux légendes sur pierre gravée, complétant le registre figuré, et qui se rapportent aux divinités 
poliades [tabl. 2.2., n° 4] ou aux représentations anthropomorphes de provinces romaines (sur les 
sceaux publics notamment [id., nos 1-3]), aux personnifications de vertus publiques et aux dieux-
fleuves [id., nos 7-9]. Ces derniers apparaissent à trois reprises sur les pierres gravées. Dans un premier 
cas, sur une cornaline du British Museum, se lit ΓE A  au-dessusàd u eà ep se tatio àduàdieu-fleuve 
éponyme, un taureau à tête anthropomorphe. Le registre figuré est directement inspiré du type 
o tai eà deà e e sà duà tau eauà a d o phaleà deà laà it à deà G laà e à “i ile,à su à le uel,à d ailleu s,à

l eth i ueàestà f appé également dans le registre supérieur du flanc  [Pl. 122, fig. 847b]1995. Sur un 
second exemple, une cornaline de la collection B.Y. Berry, le dieu-fleuve est représenté allongé, le 
coude appuyé sur une amphore-source (ou une urne), selon un traitement iconographique davantage 
typique des canons de la statuaire :à estàu eàfigu atio à"de cette divinité fluviale sous [son] aspect 
traditionnel romain hérité de la plastique grecque" : un dieu "à demi-nu, étendu sur le sol, drapé dans 
un large manteau", un himatio ,à uiàleà ou eàjus u au àha hes1996). Comme dans le cas de la gemme 
précédente publiée par ‹h.àPa ofka,à lesà pa all lesà ta tà i o og aphi uesà u pig aphi uesà lesà plusà
pertinents se retrouvent sur les monnaies : la comparaison avec la numismatique provinciale romaine 
pe etàd lai e àlaà estitutio àdesàdi e sàatt i utsàduàdieuàsu àlaà o ali eàBe à– notamment les épis 
de blé1997,às olesàdeàlaàp osp it àetàdesà e tusà ou i i esàduàfleu eà o eàlaà o eàd a o da eà
[tabl. 2.2., n° 9]), ainsi que le dauphin, allusion à la nature non-chtonienne de la divinité ; le petit 
pe so ageàassisàseà o p e d,àlui,à o eàlaàpe so ifi atio àd u àafflue tàduàM a d e,àl Eudonos1998. 
Quant à la légende monétaire MAIAN POC,à o à laà et ou eà gale e tà à l e e gue,à o eà su à la 
gemme, en particulier sur le monnayage de bronze de Dionysopolis (Phrygie) du temps de Septime 

                                                             
1994 Voir point 2.2.5. de la Partie I, §1. 
1995 Voir FRANKE, HIRMER 1972, pp. 58-59, pl. 57, n° 163 : tétradrachme (410 av. J.-C.). 
1996 Voir BONNEAU 1994, p. 52. 
1997 Voir LIMC V, « Maiandros », 1, p. 338, n° 16 (épis) ; 2, p. 175. 
1998 Voir ibid., 1, p.339, n° 11 ; 2, p. 174, et 
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Sévère (193-211 apr. J.-C.)1999.àΚeà e duàd e se leàestàide ti ueàsu àu eàt oisi eàpie e,à à ou eauà
une cornaline, conservée au Magyar Nemzeti Múzeum (Musée National Hongrois) de Budapest : sur 
saàsu fa eàestàg a àu eà ep se tatio àd u àt oisi eàdieu-fleu eàdo tàl ide tit àestà l eàpa àu eà
légende en exergue,  ANOYBIC2000.àC estàsousà etteàappellatio à u està e tio ,àda sàdiff e tesà
sources antiques2001, le Danube : il correspond au latin Danuvius ou Danubius, et se rapporte au cours 
sup ieu à duà fleu e,à jus u au à ata a tesà Po tesà deà нe ,à leà ou sà i f ieu à ta tà appel à Istros 
(῎ σ ος)2002. La divinité estàfigu eà ou h e,àsousàu eàso teàd di uleà à o te, tenant un roseau et une 
o eàd a o da e.àΚeàpa all leà u is ati ueàad hoc estàleà e e sàd u àaureus de Trajan [Pl. 122, fig. 

849b]2003 : on y trouve la légende à nouveau en exergue (DANVVIVS) ; le dieu-fleuve, lui, est accoudé 
sur une amphore-source, la ai àd oiteàpos eàsu àu eàp oueàdeàgal eàetàu eàpa tieàdeàl hi atio à– 
do tà ilà està tuà jus u à laà tailleà – gonflé au-dessus de sa tête (velificans), un peu à la manière de 
l « édicule » de la cornaline hongroise. 
 

CONFIGURATION REGISTRE FIGURÉ RÉFÉRENCE ILLUSTRATION DATATION 
1) FOR / AVGG 

   (sceau impérial) 

Fortuna – For(tuna) 
Aug(ustorum), « La Fortune  
des (deux) empereurs » 

COLLINGWOOD, [..] 
1990, n° 2411.29 Pl. 121, fig. 846 198-209 apr.  

J.-C.2004 
2) VICTORIA / AVG 

   (sceau impérial) 
Victoire – Victoria Aug(usti) 
« ΚaàVi toi eàdeàl e pe eu  » 

COLLINGWOOD, [..] 
1990, n° 2411.32 - IIème-IVème s. 

apr. J.-C. 
3) BRI-T-Ạ S NC (sic) 
   (sceau provincial)  

Britannia / Lance, bouclier,  
aplustre (?), cerf – Brita(nnia) 
sanc(ta), « Sainte Bretagne » 

COLLINGWOOD, [..]  
1990, n° 2411.33 - t.p.q. 213 apr. 

J.-C.2005 
4) PƱMH /  
   XPYC-O O IC 
   (commémoration) 

Roma / Victoire – ώ  
σό ο ιςà o sàdeàdeu  

cités, Rome et Chrysopolis) 

ZWIERLEIN-DIEHL 
1997, fig. 16 [421] Pl. 66, fig. 451 t.p.q. 324 apr. 

J.-C. 

5) BON EVEN  Bonus Eventus LE BLANT 1896, n°  
273b - - 

6) FORTV  

   (dédicace ?) 

Fortuna assise devant un 
personnage féminin agenouillé 
Fortu(na) ou Fortu(nae) 

WALTERS 1926, n°  
1750 - - 

     
7) ΓE A  Taureau androcéphale / Étoile 

έ αςà= dieu-fleuve Gelas 
PANOFKA 1851, n° 
15, pl. IV/152006 

Pl. 122, fig. 
847a - 

8) MAIAN POC 
Dieu-fleuve couché / Amphore, 
dauphin, roseau – αία ος = 
dieu-fleuve Méandre 

BERRY 1968, n° 139 
[192] 

Pl. 122, fig. 
848 

Époque 
impériale 

                                                             
1999 Voir ibid., 1, p. 338, n° 6 ; 2, p. 173, et BMC Phrygia,à p.à ,à °à ,à pl.à XXIII/ à l ge deàMáIáΠ POCà ouà
MйáΠ POC . 
2000 Voir ibid., III, « Danuvius », 1, pp. 343-344 ; 2, p. 255 :àe àg e ,à α οῦβιςà=à α ούβιος,àetà o espo dàauàlati à
Danuvius / Danubius. 
2001 Voir notamment Appien, Histoire romaine, IX , 22, 65, et Ptolémée, Géographie, III, 8, 1. 
2002 Voir LIMC III, « Danuvius », 1, pp. 343-344 ; 2, p. 255. 
2003 BMC/RE, III, Trajan, pp. 84-85, nos 395-399, pl. 15/16 (105-111 apr. J.-C.). 
2004 Voir COLLINGWOOD, WRIGHT 1990, p. 92, n° 2411.29, note : M. Henig suggère que les deux empereurs soient 
Septime Sévère et Caracalla. Voir également n° 124 ci-dessus (AVGG, AVGGG). 
2005 Création de la province de Bretagne Supérieure (Britannia Superior) – dont le cerf qui figure au pied de 
Britannia taitàl e l eà– par Caracalla en 213 apr. J.-C. Voir BIRLEY 2007, p. 46, n. 6. Voir également n° 12 ci-
dessus (sceau avec les initiales P B I) [tabl. 2.5., n° 18]. 
2006 Voir également STEFANELLI 2007, p. 59, n° 413, pl. « Tomo I, cassetto 6 », ill. 413 : copie en pâte de verre de 
l i tailleàduàBritish Museum. 
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9) ANOYBIC 
Dieu-fleuve couché / Étoile 
α οῦβιςà =à α ούβιοςà=àdieu-

fleuve Danube 

GESZTELYI 2000, n°  
1802007 

Pl. 122, fig. 
849a 

IIème-IIIème s. 
apr. J.-C. 

 
 

***** 
 
 
2.3. HÉROS, PERSONNAGES MYTHOLOGIQUES, SAINTS, ANGES, HOMMES ILLUSTRES  

 
La représentation des héros et des demi-dieux païens, sur les gemmes et les anneaux métalliques, fait 
écho à la popularité des mythes grecs et à leur diffusion tout autour du bassin méditerranéen dès le 
Vème s. av. J.-C.àC estàsu toutàda sàlaàgl pti ueà t us ueà ueà eàph o eàt a spa aîtàleà ieu à oir 
point 1.6.2. deà l I t odu tio , §1) : les artisans-graveurs y étaient invités à référencer par des 
« didascalies »à leu sà œu esà su à s a a e2008.à C està d ailleu sà selo à etteà a eptio à u ilà fautà
comprendre la mention ATA ANTA sur un scarabée grec archaïque (selon P. Zazoff)2009 :àilàs agitàd u eà
œu eà pote tielle e tà t us ue,à ouà à toutà leà oi sà « pour les Étrusques »,à aisà d u eà fa tu eà
tellement étrusquisante2010 u á.àнu t ä gle àlui-même avait dû se résoudre à mettre en parallèle le 
otifàdeàl átala teàsu àla gemme grecque archaïque avec la même illustration sur un scarabée étrusque 

(Semon Master – voir n° 64 ci-dessus) afin de mettre en exergue les disparités entre les deux courants 
stylistiques2011. Les « didascalies » sur les scarabées étrusques sont en si grand nombre que, dans le 
tableau ci-dessous,àjeà eàp te d aiàpasà àl e hausti it  : je me bornerai à donner un échantillonnage 
pertinent, et le plus varié possible, des légendes qui apparaissent dans la glyptique étrusque (voir n° 
91 ci-dessus). 
 
2.3.1. PANTHÉON GRÉCO-ROMAIN ET MYTHOLOGIE 
 

CONFIGURATION REGISTRE FIGURÉ RÉFÉRENCE ILLUSTRATION DATATION 
α  ATA ANTA 

   (scarabée) 
Jeune fille faisant ses ablutions 
Ἀ α ά αà=àátala te 

BOARDMAN 1968a, 
n° 339 [72] Pl. 8, fig. 46 v. 500 av. J.-C. 

β àKA AN PA 

   (or) 
Cassandre / Palladion 
ασσά α = Cassandre 

RICHTER 1956, n° 
80 [77] Pl. 8, fig. 49 400-380 av.  

J.-C. 
à IO KOPOI Castor et Pollux / Ankh 

ιόσ ο οι = Dioscures AGDS II, n° 153 [74] Pl. 8, fig. 48 Milieu du Vème 

s. av. J.-C. 
) ANA 

  (argent) 
Danaé debout 
α ά  = Danaé 

BOARDMAN 1970, 
fig. 667  Pl. 122, fig. 850 2ème-3ème quart du 

Vème s. av. J.-C. 
) ANE O A 

  (or) 

Pénélope assise, pensive 
α ό αà do . à=à ό ια 

ou ό à io .  

BOARDMAN 1970, 
fig. 656 [73] Pl. 8, fig. 47 2ème quart du Vème 

s. av. J.-C. 

                                                             
2007 Voir http://edh-www.adw.uni-heidelberg.de/edh/inschrift/HD03598. LIMC, III, « Danuvius », 1, p. 343, n° 5. 
2008 Pour un aperçu relativement exhaustif de ces « didascalies » dans la glyptique étrusque, voir AMBROSINI 2011, 
pp. 21-72. 
2009 Voir ZAZOFF 1983, p. 102, n. 18. 
2010 D ailleu sàΚ.àá osi iàclasse cette pierre parmi les gemmes étrusques ou, à tout le moins – se référant à J. 
Boardman – , la catalogue comme un scarabée fabriqué en Étrurie par des artisans-graveurs grecs. Voir AMBROSINI 
2011, p. 63, n° 100, fig. 90 ; 95 (commentaire). 
2011 Voir FURTWÄNGLER 1900, III, p. 183, figg. 124-125, et ZAZOFF 1983, p. 102, n. 18 : " … àder verschollene Stein mit 
de àk ie de ,à ade de àF auà … à– das gleiche Motiv wie auf dem Exemplar des Semon-Meisters … à– ist ein so 
repräsentatives etruskisches Stück, dass Furtwängler es mit dem Bild des Semon-Meisters zusammen abbildete 
… ,à u à da a à dieà U te s hiedeà z is he à de à g ie his he à u dà de à et uskis he à “ka a äe gl ptikà zuà

demonstrieren". 

http://edh-www.adw.uni-heidelberg.de/edh/inschrift/HD03598
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) KA TOP* 
  (scarabéoïde) 

Jeune athlète 
άσ  = Castor 

FURTWÄNGLER 1900, 
pl. XII/232012 - Vème s. av. J.-C. 

     
i) KAϟ-TVP* (2x)2013 
  (scarabée) 

Castor à la source 
Kastur = άσ  

ZWIERLEIN-DIEHL 
2007,  fig. 324 Pl. 122, fig. 851 3ème quart du Vème 

s. av. J.-C. 
ii) Φ/EP/ϟ/E 

   (scarabée) 
Persée / Méduse (tête), gouge 
Pherse = Persée 

ZWIERLEIN-DIEHL 
2007,  fig. 321 
[91/191] 

Pl. 23, fig. 150 Milieu du Vème s.  
av. J.-C. 

iii) HEP-CLE (5x)2014 

   (scarabée) 
Hercule soutenant la voûte du 
ciel – Hercle = Hercule 

ZWIERLEIN-DIEHL 
2007,  fig. 330 Pl. 123, fig. 852 Fin du Vème- début 

du IVème s. av. J.-C. 
iv) HEP-CLE /  

    KVK-N-E (2x)2015 

   (scarabée) 

Co atàd рe uleàetàdeàы k os 
Hercle / Kukne = Hercule / 
Kyknos 

ZAZOFF 1968,  n° 
40 Pl. 10, fig. 60 1er quart du Vème s. 

av. J.-C. 
v) I/X/ϟI/V/N 

   (scarabée) 
Ixion sur la roue en feu  
Ichsiun = Ixion 

ZAZOFF 1968,  n° 
182 [182] Pl. 21, fig. 141 Milieu du IVème s. 

av. J.-C. 
vi) TVTE (5x)2016 
   (scarabée) 

Ixion sur la roue en feu  
Ichsiun = Ixion 

ZAZOFF 1968,  n° 
60 [191] Pl. 1, fig. 3 1er quart du Vème 

s. av. J.-C. 
vii) VTVϟE / AXELE* 
    (scarabée) 

Achille et Ulysse – Utuse / 
Achele = Ulysse / Achille 

ZWIERLEIN-DIEHL 
2007,  fig. 312 Pl. 123, fig. 853 1er quart du Vème 

s. av. J.-C. 
viii) A-X-LE* 
    (scarabée) Achille – Achle = Achille ZAZOFF 1968,  n° 

89 - Milieu du Vème s. 
av. J.-C. 

ix) E-A-ϟVN 
   (scarabée) 

Θaso àe a ua tàsu àl Argo 
Easun = Jason 

AMBROSINI 2011,  
n° 92 Pl. 123, fig. 854 Milieu du Vème s. 

av. J.-C. 
x) ʘEϟE 
   (scarabée scié) 

Thésée cachant son épée sous 
un rocher – These = Thésée 

ZWIERLEIN-DIEHL 
2007,  fig. 336 Pl. 123, fig. 855 Début du IVème s. 

av. J.-C. 
xi) -E-LE 
   (scarabée) 

Pélée se lavant les cheveux au 
louterion2017 – Pele = Pélée 

ZAZOFF 1968,  n° 
187 - Milieu du IVème s. 

av. J.-C. 
xii) CAP-N-E (2x) 
   (scarabée) 

Θaso àe a ua tàsu àl Argo 
Easun = Jason 

RICHTER 1956, n° 
163 [93] Pl. J, fig. 66 Vème s. av. J.-C. 

xiii) AXLE* / AIFAϟ** 
    (scarabée) 

Achille, Ajax / Lance, bouclier 
Achle / Aivas (avec digamma) = 
Achille / Ajax  

WALTERS 1926, n° 
670 Pl. 123, fig. 856 Vème s. av. J.-C. 

xiv) AIAX** Χ…Ψ 
   (scarabée italique) 

Ajax préparant son suicide 
Aiax = Ajax 

ZAZOFF 1968,  n° 
280 [95] - IIIème s. av. J.-C. 

     

1) YAKIN|ΘOC 

Hyacinthe dans la position du 
discobole de Myron2018 
Ὑά ι θοςàà=àр a i the 

WALTERS 1926, n° 
18652019 Pl. X, fig. 169 Époque impériale 

                                                             
2012 Voir également BOARDMAN 1970, p. 211, fig. 216. 
2013 Voir également ZWIERLEIN-DIEHL 2007, p. 389, fig. 325, pl. 77. 
2014 Voir également ZAZOFF 1968, p. 55, n° 67, pl. 18 ; 68, n° 95, pl. 23 ; 91, n° 166, pl. 34 (Héraclès seul). Voir 
également n° 101 ci-dessus [Pl. 11, fig. 65] : H[EPCL]EΝ/ΝQΝ|ΝQΝ|ΝƧƎ͡N͡TI. 
2015 Voir également ibid., p. 40, n° 41, pl. 13 : réplique du scarabée (British Museum) sur une autre cornaline du 
Cabinet des Médailles (même composition iconographique et inscription). 
2016 Voir également ibid., p. 54, n° 61, pl. 17 ; 61, n° 79, pl. 20 ; 62, n° 82, pl. 21 ; 83, n° 143, pl. 30. Voir aussi n° 
91 ci-dessus : scarabée représentant la scène des Sept Argiens contre Thèbes. 
2017 Un labrum selon L. Ambrosini. Voir AMBROSINI 2011, pp. 61-62, n° 95, fig. 85. 
2018 Voir également FURTWÄNGLER 1900, II, p. 213, n° 26, pl. XLIV : représentation du discobole de Myron et 
référence à Hyacinthe. 
2019 Voir également http://www.britishmuseum.org. 

http://www.britishmuseum.org/
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2) H/KT/ƱP 

Guerrier portant casque, glaive 
et bouclier / orbe (?) 
Ή  (pour Ἕ à=àрe to  

CADES 1836, III, pl. 
E/104 [181] Pl. 124, fig. 864 - 

3) AXI/ ЄYC  
Achille / Pilier, palme 
Ἀ ι ύς = Achille 

WÜNSCHE, [..] 2010, 
n° 68 [192] Pl. F, fig. 38 IIème s. apr. J.-C. 

 
 
2.3.2. ICONOGRAPHIE CHRÉTIENNE 

 
Sur les pierres gravées paléochrétiennes et byzantines, les représentations des anges et des saints se 
su stitue tà àl i o og aphieàdeàlaà thologieàpaïe eà oi à °à à i-dessus .àйtà àl i sta àdesàpie esà
gréco-romaines et étrusques, le rendu quelque peu stéréotypé de certains registres figurés impose de 
leur adjoindre une « didascalie ». Outre les mentions du Christ (Ἰ σοῦςà ισ ὸς) [tabl. 2.3., nos a-d] – 
en présence ou non des apôtres –, de la Vierge Marie [id., n° e-f] et celles des anges et archanges – le 
plus souvent incluses dans des prières et invocations introduites par βοήθ ι,à« Viens en aide ! » ou 
achevées par ἐ σο ,à« Prends pitié ! » (voir nos 233-234 ci-dessus) –, la plupart de ces compléments 
au registre figuré sont des appellations au nominatif, vocatif ou génitif, adjointes au qualificatif ἅ ιοςà
/ ἁ ία,à« saint(e) » [id., nos g-i] ou i t oduitesàpa àl a ti leàὁ ou ἡ pour souligner la déférence dans la 
supplique (voir n° 261 ci-dessus) [id., nos j-k] ; les deux éléments (adjectif et article) peuvent également 
se combiner en des « didascalies » plus complexes [id., n° l].  
 

CONFIGURATION REGISTRE FIGURÉ RÉFÉRENCE ILLUSTRATION DATATION 
a) XPIC|TOC 

Christ trônant [face A] 
ισ ὸς (inscription) [face B] 

ZWIERLEIN-DIEHL 
1997, figg. 7a-b - IV-VIème s. 

apr. J.-C. 
b) EHCO(YC)  

   X/PECT|O/C (sic)2020 

Christ sur la croix, flanqué des 
Apôtres / Agneau (exergue)  
 Ἰ σοῦςà ισ ὸς 

SPIER 2007, n° 
445 Pl. 124, fig. 865 VIème s. apr.  

J.-C. 
c) IC + XC 

  (contraction) 
Vie geà àl Enfant  
( σοῦ)ς [croix] ( ισ ὸ)ς 

SPIER 2007, n° 
596 [274] Pl. 34, fig. 228 V-VIème s. apr.  

J.-C. 
d) I͞C / X͞C 

  (contraction) 
Christ trônant, flanqué des Apôtres 
– ( σοῦ)ς ( ισ ὸ)ς 

SPIER 2007, n° 
574 [274] Pl. 34, fig. 229 Fin du Vème s. 

apr. J.-C. 
e) I͞C X͞C et M͞-P / ΘY̅ 

  (contraction) 
Vie geà àl й fa tà– σοῦ ς 
 ισ ὸ ςà/àM ή à ο ῦ 

BABELON 1897, 
n° 339 [274] - Époque 

byzantine 
f) IC / XC (face A) et 
   M ̅/ Θ̅  (face B) 

Sérapis en Jésus-Christ (face A) – 
σοῦ ςà ισ ὸ ς / Isis en Vierge 

Marie (face B) – M ή à οῦ) 

MARTINIANI-REBER 
2011, n° 9 [274] 

Pl. Y, figg. 
172a-b 

Époque 
byzantine  
(ajouts) 

g) AΓ|IE | PO|KO| I [V] 

   (amulette) 

Saint, debout, de face, mains en 
oran [face A] – ἅ ι  Π ο ό ι  
[voc.] = Saint Procope [face B] 

MICHEL 2001, n° 
470 - IV-Vème s. apr.  

J.-C. 

h) AΓIO-C MIXAH[ ] [N] 

   (archange) 

Archange, debout de profil, 
tenant un bâton cruciforme 
ἅ ιοςà ι αή à[nom.] = Saint Michel  

SPIER 2007, n° 
695 [193] Pl. 23, fig. 155 

VI-VIIème s. 
apr.  
J.-C. 

i) AΓIE ΓEOP-ΓI [V] 

   (saint) 

Saint, debout en tenue militaire, 
avec glaive et bouclier 
ἅ ι  ό ιà[ o .]à=àSaint Georges 

SPIER 2007, n° 
698 [233] - 

VI-VIIème s. 
apr.  
J.-C. 

j) OΝ|Ν |Є|T|P|O|C [N] 

   (ajout byzantin) 
Buste de Caracalla 
ὁ έ ος [nom.] = (Saint) Pierre 

VOLLENWEIDER, [..] 
2003, n° 233 [21] Pl. B, fig. 10 212-217 apr.  

J.-C. (buste)  

                                                             
2020 Voir point 2.3.3.1. de la Partie I, §2 (lettres corrompues). 
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k) O | H|M͡H/TRI|OC [N] 

   (saint) 

Saint (mi-corps), cuirassé, avec 
bouclier et lance – ὁ έ ιος 
[nom.] = (Saint) Démétrius 

ZAZOFF 1983, pl. 
126/7 [261] Pl. 93, fig. 643 XIIIème siècle 

l) O͡A | I͞ƱΝ|Ν 
   OΝ|ΝΘ|Є/O| |O|ΓO|C [N]  
   (saint) 

“ai tàassisàte a tàl É a gileà 
Ὁ ἃ( ιος à Ἰ ά ς ,à ὁ θ ο ό ος 
[nom.] = “ai tàΘea àl É a g liste 

BABELON 1897, 
nos 341 [261] - Époque 

byzantine 

 
 
2.3.3. HOMMES ILLUSTRES  

 
Bien que les « didascalies » des hommes illustres se rapportent davantage à des portraits (voir point 
2.4. ci-dessous), certains personnages – notamment les philosophes – se prêtent à des représentations 
plus générales :à ilà s agit,à à l i sta à duà Ch istà età desà áp t es,à deà o positio sà e glo a tà d aut esà
individus (élèves ou confrères [tabl. 2.3.3., n° 2] àouàdeà isesàe às eàduàpe seu àda sàl e e i eàdeà
sa profession (Socrate et la Peripatos [id., n° 1], Diogène dans sa pithos [Pl. 105, fig. 728]2021, 
philosophe dans la fonction de précepteur2022).  
 

CONFIGURATION REGISTRE FIGURÉ RÉFÉRENCE ILLUSTRATION DATATION 
1) C KPATHC  

   (camée) 
Socrate, debout, tenant un 
bâton – ά ςà 

SCARISBRICK, [..] 
2016, n° 104 Pl. X, fig. 168 Ier s. apr. J.-C. 

(?) 

1) MHT|POK et KP|AT 

M t o l sà età C at s,à l u à e à
fa eàdeàl aut eà– ο ῆς à 
et ά ς  

Froehner.2444  
http://.bnf.fr [143] Pl. X, fig. 170 Ier-IIème s. apr.  

J.-C. 

 
 

***** 
 
 

2.4. PORTRAITS 
 
On retrouve, sur les intailles ainsi que sur les camées [tabl. 2.4., nos 11-13], un nombre élevé de 
po t aitsàdeàpat i ie s,àd ho esàillust es,àdeàphilosophesàetàdeàd astesàdo tàlesà t aitsà ousàso tà
connus grâce à la statuaire notamment. Pour certains, compte tenu de la contingence de place – et 
d u eà e tai eàs h atisatio àdesà t aitsàduà isageàe àd oula tà –, leur identité est précisée par le 
t u he e tàd u eà« didascalie »à uiàlesà ep e dà o e tàouàauàt a e sàd u à ualifi atifà oi àpoi tà
2.7 ci-dessous). Et comme pour les appellations simples ou composées – duo et tria nomina –, les 
« didascalies » peuvent adopter la configuration d i itialesà[id., nos 5-7 ; 11], d a iatio s [id., nos 8-
10] ou de termes entiers (voir tabl. 1.1.1. à 1.4.4. ci-dessus). 
Ces représentations peuvent être individuelle ou groupées (dans le cas de portraits de famille, autant 
sur les intailles que sur les disques métalliques du Bas-Empire) [id., nos 14-17 ; 28], et les bustes des 
adultes – voire des enfants – être caractérisés nommément sous forme de noms diacritiques et de 
signa e tie sàouàa g s.à Κaàdispositio àdeà laà l ge deàestà lai a teàpou à l i te p tatio àdeà etteà
dernière :àai si,àsu àu eà o ali eàdeàl estàdeàlaàM dite a eà IVème s. apr. J.-C.), les noms diacritiques 
sont inscrits dans le registre supérieur, et le signum commun, après un retour à la ligne, dans le registre 
inférieur (type B1) [id., n° 15]. Toutefois, autant sur un disque en argent contemporain [id., n° 14] que 
sur une agate rubanée du milieu du IIIème s. apr. J.-C. [id., n° 28], la légende périphérique de type A1 
(A1C dans le cas du disque métallique) se rapporte, en tant que « didascalie », aux personnages 
portraiturés sur la surface gravée, que ces derniers soient adultes ou enfants (dans les deux cas, ces 

                                                             
2021 Voir tabl. 1.1.2., n° 10. 
2022 Voir tabl. 1.5.4.1., nos 4-5. Voir également LANG 2012, pp. 81-85 ; 167-172, nos cat. G Typ A1-A102, pls. 20-22. 

http://.bnf.fr/
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derniers portent la toge prétexte)2023.à Ilà e à està deà eà d u à héliotrope du IIème s. apr. J.-C.2024, 
provenant du British Museum,à su à la uelleà lesà t oisà e esà d u eà eà fa illeà so tà d fi isà
nommément (type G) [id., n° 16]. 
Cesà o positio sài o og aphi uesàg oup esàpeu e tàs a e àauta tàa ti uesà ueàleàf uit de créations 
fantaisistes idéalisées de la Renaissance (voir nos 483-491 ci-dessus), de même que les « didascalies » 
sulte àauta tàd i s iptio sàa ti uesà o i esàauà otifài o og aphi ueàe à o te po a it à ueà

de légendes ajoutées à postériori [id., nos 1-2 ; 14], que ces dernières aient été adjointe à bon ou 
mauvais escient (le buste étant attribué à un personnage autre que celui portraituré – voir n° 493 ci-
dessus .à U à asà pa ti ulie à ousà està d ailleu sà do à pa à deu à po t aitsà d Épi u eà do tà o à peutà
compare àlaàst listi ueàai sià ueàl pig aphieà[id., nos 3-4] : sur les deux gemmes, le rendu du buste du 
philosophe est similaire ; or, si sur la première, une cornaline du Cabinet des Médailles datant du 
troisième quart du Ier s. av. J.-C., la « didascalie » co te po ai eàdeàlaà o fe tio àdeàl i tailleàl ide tifieà
de manière correcte (Є IKOYPOC), sur le second exemple, un camée du IIème s. apr. J.-C. provenant de 
Naples, un ajout moderne – et erroné – su à leà plià duà te e tà luià att i ueà l ide tit à d рo eà
(OMHPOC).  
Le même paradoxe se retrouve sur deux moulages de T. Cades représentant chacune le buste casqué 
d u àho eà a uà– vraisemblablement Périclès [id., nos 8-9]. Or, si la première effigie porte un casque 
attique et est identifiée au stratège athénien du Vème s. av. J.-C par le truchement de la « didascalie » 
EΝ/ΝA (type A2), ι ής àΑ θ αί àσ α ός), la seconde représentation arbore, elle, un casque 

corinthien ; ce détail, selon T. Cades, a incité un lapicide peu éclairé à adjoindre au portrait in epoca 
rinascimentale la légende erronée ΦΝMA (type A2), assimilant ainsi le personnage portraituré au roi 
Philippe II de Macédoine – ί ι οςà ΄àὁ àMα ώ . 
 

CONFIGURATION REGISTRE FIGURÉ RÉFÉRENCE ILLUSTRATION DATATION 
1) SER | TVL  

   (ajout tardif) 
Busteàd O ta ie àdiad , 
assimilé à Ser(vius) Tul(lius)  

VOLLENWEIDER 1972- 
1974, I, pl. 149/17 [304] Pl. 40, fig. 268 Fin du Ier s. av.  

J.-C. 
2) S•C 

   (ajout tardif) 

Buste de Caracalla lauré, 
assimilé à Constantin –  
S(anctus) C(onstantinus) 

VOLLENWEIDER 1984, n° 
cat. 3132025 [244] Pl. G, fig. 46 IIIème s. apr.  

J.-C. 
3) OMHPOC 

   (ajout tardif) 
Busteàd Épi u e,àassi il à  
Homère – Ὅ ος 

PANNUTI 1994, II, n° 
2012026 [480] Pl. 80, fig. 548 IIème s. apr.  

J.-C. 
4) Є IKOYPOC Busteàd Épi u eà– Ἐ ί ο ος VOLLENWEIDER 1995, n° 

2532027 [190] Pl. 23, fig. 148 40-30 av. J.-C. 

5) P Saint Paul – P(aulus) AGW III, n° 25382028 Pl. 124, fig. 868 Début du IVème s. 
apr. J.-C. 

6) Ν/ΝHΝ(sic) 
Bustes de Pâris2029 et Hélène en 
capita iugata – ά ις à/àἩ( έ à= 
Ἑ έ 2030) 

CADES 1836, III, pl. 
G/14 Pl. 125, fig. 869 Hellénistique ou 

XVII-XVIIIème s. 

7) H / F 
Portrait du poète Horace  
H(oratius) F(laccus) 

ZWIERLEIN-DIEHL 1986, 
n° 819, pl. 142 [238] Pl. 27, fig. 183 IVème s. apr. J.-C. 

                                                             
2023 Bien que ne portant pas la toga virilis, le troisième nom – abrégé ou entier –  semble t eà eluiàdeàl e fa t,à
tel le cognomen attribué à la naissance, comme l e e plifieàdeà a i eà ia teàl agateà u a eàdeàVie e. Voir 
AUBRY 2011b, p. 247, n. 76. 
2024 D ap sàй.à) ie lei -Diehl (voir AGW III, n° 1733, p. 75, note). H.B. Walters, lui, date la pierre vers 240-260 
apr. J.-C. (voir WALTERS 1926, p. 215, n° 2056, pl. XXVI). 
2025 Voir également WILLERS, RASELLI-NYDEGGER 2003, pp. 158-159, n° 163. 
2026 Voir également LANG 2012, p. 57 ;  151, n° cat. G Ep11, pl. 4, fig. 27a, et AUBRY 2014a, p. 96. 
2027 Voir ibid., p. 56 ;  151, n° cat. G Ep5, pl. 3, fig. 22, et LE BLANT 1896, p. 183, n° 625. 
2028 Voir également AUBRY 2011b, p. 244, n. 109. 
2029 T. Cades y avait vu le buste casqué de Ménélas. 
2030 Voir point 2.3.3.1. de la Partie I, §2 (lettres corrompues). 
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8) EΝ/ΝA 

Buste du stratège athénien 
Périclès avec casque attique – 

ι ής àΑ θ αί  σ α ός  

CADES 1836, IV, pl. 
B/49 Pl. 125, fig. 870 Renaissance (?) 

9) ΦΝMA 

Buste de Périclès, assimilé à Philippe II 
de Macédoine 

ί ι οςà ΄àὁ à α ώ  

CADES 1836, IV, pl. 
B/50 Pl. 125, fig. 871 Renaissance (?) 

9) A EΝE E (sic) 
Po t aitàd ále a d eàIIàd Épi eà 
Ἀ έ α ος à βασι ὺς ῶ  
Ἐ ι ῶ à=àἨ ι ῶ  

VOLLENWEIDER 1995, n°  
43 [80] Pl. 9, fig. 53 v. 260 av.  J.-C. 

10) •CALIGVLA•  
     et A / D / I 
    (camée) 

Buste lauré de Caligula – en 
exergue, ses trois sœu s 
 A(grippina), D(rusilla), I(ulia) 

VOLLENWEIDER, [..] 
2003, n° 98 [192/484] Pl. 23, fig. 153 37-68 apr.  J.-C. 

ou XIXème siècle 
11) ORAT/[I]VS 
   (camée) 

Buste drapé du poète Horace 
(H)oratius 

VOLLENWEIDER 1967- 
1983, II, n° 32 [192/384] Pl. 23, fig. 154 IVème s. apr.   

J.-C. 
12) ΘЄMICTOK HC 

    (camée) 
Buste de Thémistocle 

ισ ο ῆς LE BLANT 1896, n° 283 - - 
 

13) POPEI/A 
Buste diad àd u eàpat i ie e 
o ai e,àassi il eà àl i p at i eà 

Poppée – Pop(p)eia 
CARNEGIE 1908, n° J 7 - 

I-IIème s. apr.  
J.-C. (inscription 
= ajout tardif) 

14) DO-M VICT 
    CAEN 
   (argent) 

Bustes de trois personnages (un 
homme, une femme et un enfant) 
Dom(itia ?), Vict(orius ?) et Caen(io ?) 

SPIER 2007, n° 39 Pl. 125, fig. 875 IVème s. apr. J.-C.  

15) OYHC ANHC  
    NINAC | 
    OY PHOYHC 

Bustes de trois personnages (deux 
hommes et une femme) 
Vis, Anis, Ninas (noms 
diacritiques) et Ulrivis (signum) 

Road to Byzantium, n° 
cat. 962031 Pl. 125, fig. 872 IVème s. apr. J.-C.  

16)  ANTЄPƱC• 
     ΦH IKITAC•Ν 
     IЄPƱN 

Bustes de trois personnages (parents 
et enfant) – Ἄ ος, 

ι ί αςà =àFelicitas), Ἱέ  

WALTERS 1926, n° 
2056 - IIème s. apr. J.-C.  

17) A CΝΓ 
Bustes laurés de Septime Sévère, 
Caracalla et Géta – Ἀ ῖ ος , 
 ο ῆ ος) et έ α) 

GERASIMOV 1946, fig. 
71 [124] Pl. 125, fig. 873 209-212 apr.  

J.-C.  

 
Dans de rares cas, les « didascalies » se rapportant à des portraits publics sur intaille se présentent 
sous la forme de formules plus complexes :àellesàpeu e tài lu eàlaà ualit à o iliai eàouàl i sig eàdeà
l auto it àd u àpote tatà[id., n° 18] ou, à la manière des légendes monétaires et des sceaux publics 
impériaux romains et byzantins (voir nos 29-30 ci-dessus [id., nos 21-22]), une titulature entière ou sous 
laàfo eàd u à o og a eà[id., nos 19-20]. 
 

CONFIGURATION REGISTRE FIGURÉ RÉFÉRENCE ILLUSTRATION DATATION 
18) L RICVS REX 

    GOTHORVM (sic) 
Buste de face, très schématisé, 
d ála i àII,à oiàdesàGothsà 

ZWIERLEIN-DIEHL 2007, 
fig. 673 [25] Pl. 3, fig. 18 487-507 apr.  

J.-C. 
19) DN THEODO/SIVS 
    AVG+ 

Buste de face de Théodose II 
D(ominus) n(oster) Theodosius 
Aug(ustus) 

SPIER 2007, n° 76 [27] 
Pl. 3, fig. 19 
Pl. T, fig. 
1382032 

IIIème s. apr.  
J.-C. 

20) D N THEODERICVS 

    ou THEODERICVS 

    (monogramme) 

Buste de face de Théodoric Ier 
D(ominus) n(oster) Theodericus 

VOLLENWEIDER 1984, 
n° cat. 317 [296] Pl. 38, fig. 253 Fin du Vème s. 

apr. J.-C. 

                                                             
2031 Voir AUBRY 2011b, p. 243, n. 80-82. 
2032 Voir SPIER 2010, pp. 66-67, n° 47. 



397 
 

21) CONSTANTINVS P 
    AVG 
    (sceau impérial) 

Buste lauré, de profil, de  
Constantin Ier / Grènetis 
Constantinus P(ius) Aug(ustus) 

COLLINGWOOD, [..] 
1990, n° 2411.20 [29] - 313-316 apr. 

J.-C. 
22) D N ZEN 

    (sceau byzantin) 
Buste diadémé, de face, de Zénon 
D(ominus) n(oster) Zen(on) 

Road to Byzantium,  
n° cat. 149 [30] - 474-491 apr. 

J.-C. 
 
Κesàappellatio sàadjoi tesà àdesàpo t aitsàso tà gale e tàsus epti lesàd adopte à laà fo ulatio àdeà
de isesàgala tesà da sàleà asàdeà adeau à ueàseàfo tàlesàfutu sà pou àouàdeàt oig agesàd affe tio à
[id., nos 23-25] .àâàtit eàd e e ple,ào àpeutà ite àu àplasma de la Staatliche Münzsammlung de Munich 
sur la face A duquel fut gravé, au début du IIème s. apr. J.-C.,àu eàfigu eàd É osàjouffluà àlaà a i eàdesà
putti), laquelle fut combinée, dans le premier quart du IVème s. apr. J.-C.àe àguiseàdeàgageàd a ou ,àauà
po t aità d u eà pat i ie eà o ai eà su à laà fa eà B.à U eà aut eà e a ua leà i taille,à u à g e atà duà
Kunsthistorisches Museum de Vienne datant des environs de 330 apr. J.-C., s i s itàda sà laà eà
logique – le portraitàd u eàp i esse,àdo tàlaàtitulatu eài iteà àpe se à u ilàs agitàd u eà ei eà ! ,à ueà
cette dernière a offert à une certaine Hermione e àsig eàd affe tio à d o à laà e tio  YX-H, « En 
pensée »,ài s iteàdeà a i eà t og adeàpa à appo tàauà esteàdeàl i scription périphérique – voir n° 
471 ci-dessus)2033.àDeàfait,à esàde isesàgala tesàso tà gale e tàsus epti lesàd adopte àlaà o figu atio à
de formules votives affectueuses introduites par ὐ ύ ( )ι ou vivas [id., n° 25] et, sur les bijoux 
paléochrétiens, placéesàsousàl gideàdeàDieuàa e àl adjo tio àsoitàduàs oleàduà h istog a eàouà
du staurogramme [id., nos 26-27],àsoitàd u eàa la atio à fo tio àtut lai e à[id., n° 28]. 
En dernier lieu, une « didascalie »àseà f a tà àu à usteàpeutàadopte àlaà o figu atio àd u eàdédicace, 
en particulier si le personnage portraituré a été divinisé :àtelàestàleà asàd u à a eàduàMetropolitan 
Museum of Art de New-ζo kà àl effigieàdeàClaudeàII le Gothique, glabre, représenté à la manière des 
portraits julio-claudiens [id., n° 29].  
 

CONFIGURATION REGISTRE FIGURÉ RÉFÉRENCE ILLUSTRATION DATATION 
23) PROCVLA  
    RARISSIMA 

Po t aitàd u eàpat i ie e 
Romaine – «  Procula, la plus rare 
(exceptionnelle, chère) »2034  

AGDS II, n° 516b Pl. 125, fig. 874 1er quart du IVème 
s. apr. J.-C. 

24) BACI ICCA 
    OYAPAZA OYKTA 
    EPMIONHC |  
    YX-H 

Po t aitàd u eàprincesse arménienne 
« La reine Varazadukta, (sceau) de 
Hermione, en pensée »  

AGW III, n° 1731 
[471]2035 

Pl. 77, figg. 
529a-b v. 330 apr. J.-C. 

25) AYP• A IANH• 
    ЄYTYXЄIΝAN Є I 
    (translittération) 

Po t aitàd u eàpatricienne romaine 
« Aurelia Papiana, bonne chance 
Ampelius ! » 

PANNUTI 1994, n° 
216 [455] Pl. C, fig. 16 IIIème s. apr. J.-C. 

26) M TPƱN[chi-rho] Ν/Ν 
    PO[BI] NOY 
    (translittération) 

Couple en capita opposita 
α ώ αà ὴ) οβια οῦ = 

Matrona (uxor) Probiani 

SPIER 2007, n° 25 
[216] Pl. 125, fig. 876 IVème s. apr. J.-C. 

27) CRESCENTINE  

    APVLE I[chi-rho]N2036 

    (argent) 

Couple en capita opposita 
Crescentine Apule (pour Crescentinus et 
Apula) in (Christo vivatis)2037 

SPIER 2007, n° 40 Pl. 126, fig. 878 IVème s. apr. J.-C. 

                                                             
2033 D ap sàй.à) ie lei -Diehl (AGW III,àp.à ,àilà taitàd usage,àdeàl po ueàhell isti ueàauàte psàdeàCo sta ti ,à
que les souverains offrent leur effigie à fonction sigillaire sur pierre gravée ; dans le cas du grenat de Vienne, le 
nom du bénéficiaire au génitif (Ἑ ιό ς) y est inscrit nommément, en apposition de celui de la souveraine 
(lequel est au nominatif en tant que « didascalie »). 
2034 нo uleà ueàl o àpou aità ett eàe àpa all leàa e àlaàfo eà ode eàduà o pli e t : « Procula, (ma perle) 
rare ». 
2035 Voir également SPIER 2007, pp. 25-26, n° 70, pl. 12. 
2036 Voir n° 204 ci-dessus, note. 
2037 Voir AUBRY 2011b, p. 242, pt. 2.2. Voir également OPEL I, p. 70, « Apulus » (féminin Apula attesté) ; II, p. 84, 
« Crescentinus ». 
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28) EYTYXI ANXAPI 
    META THC KYPIAC 
    BACI ICCHCΝKAIΝΝ 
    AY INACΝ|ΝZOHΝ| 
    ΧEΨICΝΘE-OC 

Bustes de trois personnages 
(parents et enfant) – ὐ ύ ιà 
ά α ιà ὰ ῆςà ίαςà 
ασι ίσσ ςà αὶ α ί ας.à ό . 

( ἷςàθ ός 

AGW III, n° 1733 
[265] Pl.33, fig. 219 Milieu du IIIème s. 

apr. J.-C. 

29) DIVO CLAVDIO  
    IMPERATO(RI) 

Buste glabre (!) de Claude II 
« Au divin empereur Claude » 

RICHTER 1956, n° 
657 [24] - 270-318 apr. J.-C. 

 
 

2.4.1. CAS PARTICULIERS : LES COMPOSITIONS ALLÉGORIQUES INCLUANT UN OU PLUSIEURS PORTRAITS 
 
À ma o aissa e,àilàe isteàu eàs ieàdeàt oisàpie esà a gi alesà ui,à ie à u i lua tàu àouàplusieu sà
po t aits,às appa e teà àdesàs esàdeàge eà àfo tio àall go i ueàdo tàlesà« didascalies » relèvent 
davantage de formules commémoratives ou votives de portée consécratoire (comme le serait une 
amulette à visée apotropaïque). Sur la première, une calcédoine (ou une cornaline) publiée par S. 
Reinach [tabl. 2.4.1., n° 1], et confectionnée lors des jeux chrysantins-helviens de Sardes (Chrysantina 
Helvia et Capitolina) en 193 apr. J.-C. comme pierre commémorative, apparaît un groupe de trois 
portraits impériaux en capita opposita à nouveau [tabl. 2.4., nos 14-17 et 28] :à l e pe eu àPe ti a ,à
l i p at i eà‹itia eàetàleu àfilsàHelvius,à u u eàdou leà« didascalie »àe àp iph ieàpe etàd ide tifie à
( IK  pou à ί αιος,à« le Juste »,à ualifi atifàpe etta tàdeàd sig e àl e pe eu  ; et TIT pour ι ια ὴ / 
Titiana).  
On retrouve le même type de « didascalies » (alliant noms propres et qualificatifs, voire épithètes), 
quoique sous une forme plus développée, sur une cornaline publiée par R. Zahn et présentant, outre 
les Dioscures en capita iugata, lesà ustesàd Otho à le uelàestàjoi tà aise la le e tàà une formule 
votive au génitif), Poppée et Néron (accompagnés, eux, de « didascalies » au nominatif) [id., n° 2]. La 
p se eàdeàl i itialeàA ai sià ueàduàse pe tàsa àe àe e gueài iteà àpe se ,àe àpa all leàd u àjaspeà
sanguin du Cabinet des Médailles figurant Pescennius Niger [id., n° 3], que la pierre est une 
consécration « pou àlaàsau ega deà/àlaàsa t àdeà»àl e pe eu ài t oduiteàpa àu eài o atio à àйs ulape. 
 

CONFIGURATION REGISTRE FIGURÉ RÉFÉRENCE ILLUSTRATION DATATION 

1) IKΝ/ΝTITΝ|ΝXPΝ| 
  KA ЄT ЄI|NA 
  Є OYIA 

Portraits de la famille impériale 
(Pertinax, Titiane, Helvius)  
ί αιος .à ι ια ὴ). 

X σά θι α àыα ο ί αà 
(= Capitolina) Ἕ ο ιαà =àHelvia) 

REINACH 1895, n° II/45 
KAGAN, NEVEROV 2000,  
n° cat. 100/7 [166] 

Pl. N, fig. 100 
193 apr.  
J.-C. ou  
Renaissance 

2) AΝ|ΝOΘ NO ΝKΝ 
   EBΝ|Ν O AIA 
   EBAΝ|ΝNEP| N 

Portraits impériaux (Othon, 
Poppée, Néron) / Serpent 
Ἀ σ ιῷ) (ἐ ί Ὑ ι ίᾳ) Ὄθω ος 
αίσα ος  β ασ οῦ). 
ο αίαà βασ ὴ.à έ  

ZAHN 1972, pl. 20/3-5  
KAGAN, NEVEROV 2000, 
n° cat. 194/10 [166] 

Pl. 19, fig. 125 
Pl. O, fig. 101 

2ème moitié du 
Ier s. apr. J.-C. 
ou époque 
baroque 

3) AΝ|ΝIΝ|ΝCABΝ|ΝOƱN 
   |ΝЄΘHΝ|ΝYΝ|ΝAKΓ 
   EΝNΝ  (sic) 

Buste de Pescennius Niger / 
Autel, serpent – Ἀ σ ιῷ) 
 Ἰ ού ιος à αβ ῖ ος àο ἰ ισ ής  
ἔθ à ἐ ί) Ὑ ι ίᾳ) 
A(ὐ ο ά o ος àы αῖσα ος) 
άϊο à έ σ ιο àΠ ί ο  
ί αιο  

VOLLENWEIDER, [..] 
2003, n° 196 [35] Pl. 4, fig. 23 v. 194 apr.  

J.-C. 

 
 

***** 
 



399 
 

2.5. ANIMAUX 
 
“u àlesàge es,àlesà ep se tatio sà tesàseulesà ouàa o pag esàd att i utsàa essoi esàsoulig a tà
leur fonction – palme pour le cheval vainqueur par exemple – soulignent davantage la valeur 
s oli ueàdeà l a i al2038, sa signification thériomorphe – une divinité symbolisée par son animal 
tut lai e,à o eàlaà houetteàd áth a,àleà o eau2039 ou le pic de Mars (picus Martius), le paon de 
Junon ;à laà pe so ifi atio à d u eà p o i eà pa à so à e l eà [tabl. 2.5., nos 18-19]. Elles peuvent 
également faire référence à sa portée prophylactique ou augurale2040 : le lion et la sphinx possédaient 
une vertu gardienne du porteur (voir nos 62 et 470 ci-dessus), la truie celle de la fertilité (voir n° 354 ci-
dessus). Sur les pierres gravées, une image de chien (ou de loup) exemplifie la fidélité, certes, mais est 
davantage la métaphore de la vigilance, comme en attestent les nombreux camées ornés de la formule 
ΓPHΓOPI, « Sois vigilant ! » (voir nos 127 et 449 ci-dessus). Sur une cornaline des Staatliche Museen de 
Berlin (publiée par Th. Panofka2041 ,àlaàfigu eàd u à hie àassis,àau àaguets,àest,àselo àl auteu ,àjoint à la 
formule CAVE LVCO par analogie au panneau de mosaïque du vestibule (fauces) de la Maison du Poète 
tragique à Pompéi portant la mention CAVE CANEM, « Attention au chien ! ». Toutefois, du fait de 
sig esàs pa atifsà ide tsà etàdeàl i possi ilit àdeà oi àe àLuco un accusatif pour le nom du chien – 
potentiellement Lucus), A. Furtwängler2042 estitueà l i s iptio à pa à C•AVEΝ /Ν IVCΝ |Ν C• : il est donc 
da a tageàsus epti leàd à oi àlesàtria nomina du propriétaire, C. Ave(dius /-nius) Iuc(undus)2043, joint 
à un « C » avec signe abréviatif en exergue (C•) pour la « didascalie » c(anis), « chien » (ou C. Ave(dii /-
nii) Iuc(undi) c(anis), « Chien de C. Ave(dius /-nius) Iuc(undus) »). On peut toutefois concéder que la 
particule C•AVE useà effi a e e tà duà jeuà deà otà a e à l i p atifà cave pour souligner la vertu de 
vigilance inhérente à la figure du chien. En fait les chiens sont davantage cités nommément dans le 
cadre de scène de chasse [tabl. 2.6.2., nos 3-4]. 
Κaà ep se tatio àd u àa i alà o ueà– et met également en exergue – une qualité morale qui lui est 
intrinsèque et dont se prévaut le porteur :à o s ue e t,àlesà o sàd a i au à e te tàsou e tàlaà
o figu atio àdeà ualifi atifsàouàd adje tifs.àΚ i ageàduàsa glie  etàdeàl ou s, définit par une appellation 

dans trois occurrences sur pierre gravée – une fois seul [tabl. 2.5., n° 1 : CER|TVS] et deux fois inclus 
dans une composition davantage complexe (scène de chasse [tabl. 2.6.2., n° 2 : IΦI-AC] et venatio 
[tabl. 2.6.2., n° 1 : EIRENE]) –, exemplifie cette tradition épigraphique. Mais ce sont les chevaux2044 qui 
traduisent le mieux, de par leur port altier et leur rapidité dans le cadre des courses montées ou 
attel es,àlaàp ope sio à u a aie tàlesàp op i tai esàd i tailleàdeàs olise àdeà a i eàappa e teàu eà
vertu dont ils se prévalaient [tabl. 2.5., n° 2 : Superbus] ouàu eà ualit àappa e teàd u àa i alàe àleu à
possession [id., n° 3 : INHVMA-NVS]. 
 

CONFIGURATION REGISTRE FIGURÉ RÉFÉRENCE ILLUSTRATION DATATION 
1) CER|TVS Sanglier – « déterminé » HENIG 1975, n° 212 

[177]2045 - IIème s. apr. J.-C. 

2) COY ЄPBO[C] 
Cheval – ού βος, 
translittération en grec de 
Superbus2046 

AGDS IV, Hannover,  
n° 1630 Pl. 127, fig. 883 III-IVème s. apr.  

J.-C. 

                                                             
2038 Voir TOYNBEE 1948. 
2039 Voir HENIG 1997, pp. 46-47, fig. 4. 
2040 Voir ibid., pp. 47-48 : devises galantes ou formules prophylactiques accompagnent souvent la représentation 
d a i au àsu àlesàge es (mammifères, marsupiaux, insectes, reptiles). Voir également point 2.1.2. de la Partie 
I, §2. 
2041 PANOFKA 1851, p. 469, n° 103, pl. III/6. 
2042 Voir FURTWÄNGLER 1896, p. 241, n° 6570, pl. 46. 
2043 Voir SOLIN, SALOMIES 1994, p. 29 ; 347. 
2044 Voir HENIG 1997, p. 51. 
2045 Voir également TOYNBEE 1948, p. 36, pl. X, fig. 28. 
2046 Voir DARDER LISSÓN 1996, pp. 243-244, « Superbus » : nom de cheval attesté. 
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3) INHVMA-NVS2047 Cheval de labour – Paysan, 
fouet, bricole AGW I, n° 3032048 Pl. 127, fig. 884 3ème quart du Ier 

s. av. J.-C. 
4) HPAK I| HC Cheval - Ἡ α ί ς HENIG 2007, n° 585 - Début du IIIème 

s. apr. J.-C. 
 
âàl i sta àdesà osaï uesà[Pl. Y, fig. 177],à estàtoutefoisàe àlie àa e àleà o deàdesà ou sesàduà i ueà
ueàlaà ep se tatio àduà he alàsu àlesàge esàt ou eàu à eusetàp opi eà àl a al seàd u eàpaletteà
e a ua leà deà o positio sà i o og aphi uesà età d i s iptio sà di e sesà appellatio sà si plesà

accompagnant un cheval dont la patte avant est levée [id., nos 5-9], qualificatifs joints au nom du 
coursier vainqueur [id., n° 10], mention de la faction [id., n° 11],àfo tio àauàsei àdeàl u ieà he alà
timonier, iugalis ou introiugus)2049 [id., n° 12],à oi eà o positio àe ti eàdeàl attelageào à ha ueà he alà
est défini nommément [id., n° 13] ouàsousàfo eàd u eàsi pleài itialeà duàfaitàdeàlaà o ti ge eàdeà
place à disposition dans le champ)2050 [id., n° 14]. 

 
CONFIGURATION REGISTRE FIGURÉ RÉFÉRENCE ILLUSTRATION DATATION 
5) NORICVS Cheval de course – palme, 

« cylindre des prix »  AGDS III, Kassel, n° 98 Pl. 127, fig. 885 Ier s. apr. J.-C. 

6) TIBER/IS2051 Cheval de course – palme dans 
la bouche* TOYNBEE 1948, pl. VI/16 - - 

7) TITY- OC Cheval de course – queue 
enrubannée  

AGDS IV, Hannover,  
n° 1159 [476] Pl. 78, fig. 537 Ier s. apr. J.-C. 

8) AIΘA| HC Cheval de course – ferrade2052, 
queue tressée 

CADES 1836, IV, pl. O/22 
[175] Pl. 20, fig. 132 - 

9) AMOR2053 Cheval de course – queue 
enrubannée 

DEMBSKI 2005, n° cat.  
765 - IIème s. apr.  

J.-C. 
     
10) FELI[X]ΝP DVS Cheval de course 

« Heureux Padus » AGDS III, Kassel, n° 97. Pl. 127, fig. 886 Ier s. apr. J.-C. 
     
11) CRETV-ϟ |  
    REVOC•VEN  

Cretus, revoc(atus factionis) 
Ven(etae)2054 AGDS I, 3, n° 2346 [175] Pl. 20, fig. 133 Ier s. av. J.-C. 

     
12) IN  Chevaux – palmier, dauphin2055 

In(troiugi) AGDS I, 3, n° 2346 [175] Pl. 127, fig. 887 Ier s. apr. J.-C. 
     

                                                             
2047 Voir ibid., p. 157 : nom de cheval attesté. 
2048 Voir également ZWIERLEIN-DIEHL 2007, pp. 133-134 ; 423, n° 523, pl. 112. 
2049 Voir AUBRY 2011a, p. 662, n. 119. 
2050 La disposition des quatre initiales au-dessusàdesà he au àdeàl attelageàestà lai a teà ua tà àl i te p tatio à
à appliquer à ces lettres : elles reprennent le nom de chaque coursier. 
2051 Voir DARDER LISSÓN 1996, p. 247 ; 320, doc. 173, et TOYNBEE 1948, p. 33, pl. VI, fig. 16. 
2052 Voir FURTWÄNGLER 1896, p. 305, n° 8309 : importance des signes de victoire (palme et couronne) inscrits 
comme des ferrades sur le flanc du cheval. 
2053 Ce nom est attesté pour un cheval, notamment sur un contorniate. Voir ALFÖLDI 1976-1990, I, pp. 192-193, n° 
cat. 666 ; II, pl. 207, fig. 7. 
2054 Voir AUBRY 2011a, pp. 660-661, n. 106-109 : « Cretus, (cheval de la faction) bleue (ayant gagné par 
revocatio) ». Voir également tabl. 1.1.5. ci-dessus. 
2055 Symbole du propriétaire – potentiellement une ferrade – disposée dans le champ du quadrant supérieur 
gauche au lieu de la croupe des équidés (« contrainte de cadre »). Voir AUBRY 2011a, pp. 666-667, n. 128-129. Le 
même type iconographique se retrouve sur u àpa eauàd u eà osaï ueàdeà“ousse,àa e àlesàfe adesà a u esà
par un symbole ou le nom du dominus factionis (SORO-THI). Voir DARDER LISSÓN 1996, pl. IV/1 [Pl. Y, fig. 177]. 
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13) ЄYTYXHC 
    TOPKOYATOC 
    A KIMACΝ 
    AKY ƱN  

ὐ ὴς,à ο ο ᾶ ος,àἈ ί ας, 
Ἀ ύ à– Victoire chevauchant 
un quadrige (composition 
allégorique) 

AGDS IV, Hannover, n° 
1503 [418] Pl. 65, fig. 445 II-IIIème s. apr. 

J.-C. 

13) C A V V Quadrige2056 – palme, couronne PANOFKA 1851, n° 99, pl.  
III/3 Pl. 128, fig. 890 - 

 
Ilàfautà epe da tà ote à u u àg a dà o eàdeàpie esàg a esàfigu a tàu à he alàso tào esàd u eà
appellatio àauàg itifà ep e a tàda a tageàleà o àduàp op i tai eàdeàl a i alà– sous-entendu « Cheval 
deà… »  – [tabl. 2.5., nos 14-16] ou celui du dominus factionis sousàlaàfo eàd u eàa la atio à[tabl. 
2.5., n° 17]. 
 

CONFIGURATION REGISTRE FIGURÉ RÉFÉRENCE ILLUSTRATION DATATION 
14) HYLLI Cheval en train de se coucher 

Hyllus2057 
FURTWÄNGLER 1896, n° 
7851 - - 

15) HIRPI Cheval – Hirpius2058 AGW I, n° 372 Pl. 127, fig. 888 Ier s. av. J.-C. 
16) DECENTI Cheval de course – palme dans 

la bouche* – Decentius2059 WEISS 2007, n° 438 Pl. 128, fig. 889 II-IIIème s. apr.  
J.-C. 

     
17) EYTPO IΝ 
    NIKA 

Cheval victorieux – sparsor ou 
conditor – ὐ ο ίος ί α,  
« Vive Eutropius ! »2060 

VOLLENWEIDER 1967-
1983, II, 
no 413, n. 1 [232] 

- - 

 
âàtit eàd e -cursus, la fonction thériomorphe de certains animaux est utilisée sur les sceaux provinciaux 
romains : ainsi en est-il de deux sceaux en plomb provenant de Britannia (Grande-Bretagne) et sur 
lesquels un taureau, respectivement un cerf, sont joints à l a iatio àdeàlaàp o i eàdo tàilsàso tà
l e l e. 
 

CONFIGURATION REGISTRE FIGURÉ RÉFÉRENCE ILLUSTRATION DATATION 
18) P B I 

    (sceau provincial) 

Taureau – (sigillum)  
p(rovinciae) B(ritanniae) 
I(nferioris) 

COLLINGWOOD, [..] 
1990, n° 2411.34-36 [12] - t.a.q. 314 apr. 

J.-C. 
19) P B R | S 

    (sceau provincial) 
Cerf – (sigillum) p(rovinciae) 
Br(itanniae) S(uperioris) 

COLLINGWOOD, [..] 
1990, n° 2411.37 Pl. 130, fig. 907 t.p.q. 213 apr. 

J.-C.2061 
 
 

***** 
 
 
 
 
 

                                                             
2056 Voir PANOFKA 1851, p. 467, n° 99 : le conducteur du char est un agitator selon Th. Panofka, une Victoire selon 
J.J. Winckelmann (les attributs de la couronne et de la palme pouvant induire en erreur). 
2057 Voir OPEL II, p. 187, « Hyllus » (cognomen). 
2058 Voir SOLIN, SALOMIES 1994, p. 93 (gentilice). 
2059 Voir OPEL II, p. 94, « Decentius » (cognomen). 
2060 Voir AUBRY a,àp.à ,à .à .àPou àlaàt adu tio àdeàl i p atifà ί α, voir ibid., pp. 651-652, n. 62-64. 
2061 Création de la province de Bretagne Supérieure (Britannia Superior) – dont le cerf qui figure au pied de 
Britannia taitàl e l eà– par Caracalla en 213 apr. J.-C. Voir BIRLEY 2007, p. 46, n. 6. Voir également n° 12 ci-
dessus (sceau avec les initiales P B I) [tabl. 2.5., n° 18]. 
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2.6. SCÈNES DE GENRE  
 
U eàg a deàpa tieàdesà otifsài o og aphi uesà ueàl o à e o t eàsu àlesàge esà eàpeu e tàtoutefoisà
pas se résumer à des figures simples ou des thèmes individuels :à ilsà s i t g e tà à desà s esà plusà
complexes, et pour lesquelles parfois les « didascalies » e te tà u eà o ple it à a alogue.à C està
pourquoi il est nécessaire de procéder à un ex- u susàda sà l a al seàdesà o pl e tsà auà egist eà
figuré en analysant différents thèmes transversaux (courses de chars ; figures nautiques ou 
mythologiques ; thèmes allégoriques ; panégyriques) et, partant, le vaste échantillonnage de légendes 
uiàleu àso tàasso i .àCeà hapit e,à eàp te da tàpasà àl e hausti it ,às atta deà epe da tàsu àlesà asà

do tàlaàpe ti e eàetàlaà a i t ài o og aphi uesàta tà u pig aphi uesàso tàles plus variés, en laissant 
de côté certaines représentations de mythes déjà traitées dans les deux premières parties de ce travail 
doctoral – notamment les « didascalies »à deà laà gl pti ueà t us ueà s i spi a tà desà lesà a gie à età
thébain (voir n° 91 ci-dessus) [Pl. 10, figg. 59-60] et le mythe d Othryadês (voir n° 339 ci-dessus) [Pl. 
48, figg. 323-324]. 
 
2.6.1. LES COURSES DE CHARS  
 
Da sàlaà o ti uit àdeàl tudeàdesài s iptio sàe àlie àa e àlesà he au àdeà ou sesà[tabl. 2.5., nos 5-13 
et 16-17], on peut se pencher dès à présent sur le motif des courses de chars et des thèmes 
agonistiques (gladiature notamment [id., 2.6.1., nos 12-14]). Sur les gemmes (intailles exclusivement), 
les représentations de courses montées ou attelées se scindent en quatre catégories : les auriges (ou 
agitatores) seuls (portrait [id., n° 3]) ou en groupe [id., n° 2], les chevaux seuls ou adjoints aux attributs 
de leur victoire (palme, « cylindre des prix », modius [tabl. 2.5., n° 5]) ou d u àpe so ageà au igeàouà
agitator, sparsor, conditor [id., n° 17] ,à lesà ep se tatio sàd u àattelageà igeàouà uad ige à [tabl. 
2.6.1., n° 1] etàe fi à l ape çuàda a tageàg al,à laà ueàd e se le,àdesà ou sesàditesà« devant la 
spina » [id., nos 6-9].àйtàpou à ha u eàdeà esà at go ies,àl ha tillo nage des « didascalies » est des 
plus varié (acclamations [id., n° 9], ferrades [id., n° 3], mentions de la faction [id., nos 4-5], qualificatifs 
[id., nos 10-11])2062.à й à pa ti ulie ,à auà tit eà d u eà i s iptio à o pl e tai eà auà egist eà figu à
relativement insolite, la « didascalie »àd u eàsardoine de la seconde moitié du Ier s. av. J.-C., issue de la 
collection Dressel à Berlin [id., n° 3], peut notamment être mise en exergue : outre les tria nomina du 
propriétaire (T / M | S deàpa tàetàd aut eàd u à usteà aise la le e tàd au ige ,àelleàpo teàda sàleà
quadrant supérieur droit un monogramme, P͡E, dit palma et laurus, qui était notamment usité comme 
ferrade à visée augurale (porte-bonheur) sur la croupe des chevaux2063. Les spectateurs du cirque, 
te a tàd u eàdesàdiff e tesàfa tio sà Bleus,àVe ts,àBla sàouà‘ougesà– factio Veneta, Prasina, Albata, 
Russata)2064 portaient quelquefois à leurs doigts des bagues ornées de motifs agonistiques :àd ailleu sà
e tai sàdeà esà ijou àsoulig aie t,àdeàpa àlesàl ge desà uiàlesào aie t,àl appa te a eàdeàleu àpo teu à
àl u àdeà esàpa tisà[id., nos 4-5]. Le motif des courses dites « devant la spina » (du nom du mur-barrière, 

délimité à chaque extrémité par les metae, autour duquel les chars parcouraient sept tours) laissent 
beaucoup moins de place à disposition pour adjoindre une quelconque inscription (la composition 
iconographique est souvent complexe et hermétique) : outre une acclamation (voir tabl. 4.7. ci-
dessous, n° 1 : ORT͡E / PRA) et des duo nomina (voir tabl. 1.2.3. ci-dessus, n° 1 : S•P•), on y trouve incisé 
le plus souvent des initiales ou des abréviations reprenant le nom des écuries (celui des factions étant 
impropre à une restitution) [tabl. 2.6.1., nos 6-7] ou, selon la dispersion spatiale des éléments 
épigraphiques au sein du motif agonistique [id., nos 8-9],à leà o àdeàl au igeà ouàdeàl agitator2065) et 
eluiàdeà l u àdesà he au  (soit le funalis, le cheval de volée, soit le iugalis ou introiugus, le cheval 

                                                             
2062 Voir WEISS, AUBRY 2009 et AUBRY 2011a. 
2063 Voir ibid., pp. 658-660, fig. 5. 
2064 Voir CAMERON 1976, pp. 56-61. 
2065 Voir AUBRY 2011a, p. 643, n. 20 : aurige, conducteur de bige ; agitator, conducteur de quadrige. 



403 
 

timonier)2066. Cette disposition épigraphique, mêlant les initiales de deux éléments de chaque 
quadrige, se retrouve adjointe à une acclamation sur un moulage de T. Cades [id., n° 10] : cela induit 
àpe se ,àl i p atifàNIKA, « Vive ! »2067, se rapportant aux trois chars de courses représentés dans la 

composition iconographique (un quatrième est caché derrière la meta dans le quadrant supérieur 
gauche), que nous avons là affaire certainement à une course de trois équipages par équipe (certamen 
ternarum ou ternae factiones), laquelle a gagné la course2068. 
 

CONFIGURATION REGISTRE FIGURÉ RÉFÉRENCE ILLUSTRATION DATATION 
1) SCOR|PI/A|NVS Quadrige - Scorpianus2069 FURTWÄNGLER 1896, n° 

 86862070 Pl. 128, fig. 891 - 

2) EVPR / SCOR | 
   CEIA 

Groupe de trois auriges 
Eupr(epes), Scorp(ianus), 
Ceia(nus /-nius) 

WALTERS 1926, n° 2131 
[16/164] Pl. B, fig. 9 t.p.q. milieu du  

IIème s. apr. J.-C. 

3) P͡E + T / M | S Po t aitàd u àau igeà– 
casque, ferrade WEISS 2007, n° 170 [128] Pl. 12, fig. 76 2ème moitié du  

Ier s. av. J.-C. 
     
4) VEN (2x)2071 
   (bronze / or) 

Quadrige  
(factio) Ven(eta) 

PFAHL 2012, nos cat.  
168-169, pl. 13 - v. 160-260 apr. 

J.-C. 
5) PRA2072 

   (bronze / or) 
Quadrige 
(factio) Pra(sina) 

SAS, THOEN 2002, n° cat. 
1922073 Pl. Z, fig. 178 II-IIIème s. apr. 

J.-C. 
     
6) D / E / P / [.] Course devant la spina RICHTER 1971, n° 3662074 Pl. 128, fig. 892 - 
7) NE / SO / DA / DI Course devant la spina CADES 1836, IV, pl. C/752075 Pl. 128, fig. 893 - 
8) E I / N F / S V /  
   C T Course devant la spina Collection privée2076 Pl. Z, fig. 179 I-IIème s. apr.  

J.-C. 
9) NI-KA E Y T O  
   T P Course devant la meta CADES 1836, IV, pl. C/79 Pl. 128, fig. 894 - 

 
En marge des représentations de concours attelés, on trouve marginalement sur les pierres gravées le 
thème du cavalier-acrobate2077 (desultor) vainqueur lors de courses montées (notamment sur une 
sardoine du British Museum datant des alentours de 300 apr. J.-C. et au style relativement abâtardi) 
[tabl. 2.6.1., n° 10].à Ilà està toutefoisà pasà ais à deà d fi i à sià laà l ge deà uià l o eà – BIK/T-OP, 
translittération en grec de Victor a e àl alt atio àduà« v »2078 – doit se comprendre comme le nom du 

                                                             
2066 Voi ,à àtit eàd e e ple,àlaàd di a eà àDio l sàetà àso à he alàPompeianus sur une cornaline de Naples. Voir 
nos 33 et 175 ci-dessus [Pl. B, fig. 11]. 
2067 voir AUBRY 2011a, pp. 651-652, n. 62-64. 
2068 Pour la restitution des initiales selon leur disposition spatiale et la problématique des courses par équipe, 
voir ibid., p. 646, fig. 2 ; 652-653. 
2069 Voir HORSMANN 1998, pp. 284-286 : deux auriges portaient le nom de Scorpianus. 
2070 Voir également PANOFKA 1851, p. 468, n° 101, pl. III/2. 
2071 Voir tabl. 2.5. ci-dessus, n° 11 : CRETV-ϟ |ΝREVOC•VEN. 
2072 Voir tabl. 4.7. ci-dessous, n° 1 : ORT͡E / PRA. 
2073 Voir également SAS 2014, p. 150. 
2074 Voir AUBRY 2011a, p. 651, n. 60. 
2075 Voir ididem. 
2076 Don de H. Rambach (Londres) : jaspe rouge avec quatre quadriges, spina et metae en arrière-plan. 
2077 Les Romains ne connaissaient pas les courses montées à la manière des jockeys actuels. Voir THUILLIER 1996, 
pp. 95-96. Les desultores seà e o aisse tàauàfaità u ilsàtie e tàu àfouetàouàu eà aguetteàetà u ilsàpo te tàleà
pileus (bonnet pointu). 
2078 Voir n° 372 ci-dessus, et tabl. 1.3.2. ci-dessus, n° 6. 
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cheval2079 ouà o eàl e l eàduàcognomen duàpo teu àdeàlaàpie e,àdo tàu àjaspeàdeàl a ie eà
collection Castellani – figurant un cheval vainqueur, une palme dans la bouche – en est un exemple 
[id., n° 11]. 
 

CONFIGURATION REGISTRE FIGURÉ RÉFÉRENCE ILLUSTRATION DATATION 
10) BIK/T-OP 

    (translittération) 
Desultor – verge ( έ ο ), 
pileus – Victor WALTERS 1926, n° 2107 Pl. 129, fig. 895 v. 300 apr. 

J.-C. 
11) VICTOR Cheval de course – palme 

dans la bouche*  LE BLANT 1896, n° 383 - - 

 
Pour en conclure avec les thèmes agonistiques sur les gemmes, on peut se pencher maintenant sur les 
scènes de gladiature, beaucoup plus marginales en glyptique. Au niveau des inscriptions, les intailles 
représentant un ou plusieurs gladiateurs (duel le plus souvent) répondent aux mêmes standards 
épigraphiques que celles figurant des courses attelées : les personnages y sont désignés nommément, 
sousàlaàfo eàsoitàd i itialesà[tabl. 2.6.1., n° 12], soit des termes entiers [id., nos 13-14].  
En premier lieu, sur un moulage de T. Cades,àdeu àgladiateu sàlou de e tàa sàs oppose t :àilàs agità
d u à i illo à mirmillo) – avec scutum (bouclier rectangulaire et cintré) et glaive court – etàd u à
thrace (thraex) – avec glaive courbe (sica) et bouclier incurvé (parma). Derrière chacun des 
combattants, une initiale est gravée : respectivement C, derrière le mirmillon, et M. Ces lettres ne 
ep e e tà pasà l u à desà t pesà p i ipau à deà gladiateu sà M pour murmillo et C pour crupellarius, 

extrêmement rare), ni une formule adaptée au thème iconographique comme le serait par exemple 
m(unus) c(ircensis),àl o do a e e tàdesàlett esàe à itu eàsp ulai eà eàs àp ta tàpas ;à àl i sta à
de nombreux exemples sur pavements de mosaïque, bas-reliefs votifs ou funéraires, graffiti et 

daillo sà d appli ue2080,à ilà doità s agità plusà aise la le e tà desà o sà a g sà deà ha u à desà
antagonistes. Tel est le cas sur une intaille des musées de Berlin [id., n° 13] sur la surface gravée et 
endommagée de laquelle un mirmillon et u à tiai eàs oppose tà– ce dernier ayant déjà perdu son 
trident, lequel est au sol : la légende, fragmentaire, se déchiffre [–]INDV|S | MAR|IS|CVS – A. 
нu t ä gle à l a aità estitu àpa àMARSICVS – età seà appo te,à auà oi sàpou à l u àd e t eàeu ,à à u à
cognomen attesté de gladiateur au IIème s. apr. J.-C.2081 l aut e,àassi il àauàsu o àtopo i ueàIndus 
par H. Solin, est considéré par ce dernier également comme une appellation de gladiateur ;àl auteu àseà
f eàd ailleu sà àlaàge eàdeàBe li àp op e e tàditeàpou àe i hi àso à o pusào o asti ue 2082. Un 

troisième exemple de « didascalie » joint à un motif de gladiateur peut être cité en mentionnant la 
g a u e,àfaiteàpa àá.àMaffei,àd u eài tailleàpe dueà ep se ta tàu à o atta tàseul,àauà epos,àduà o à
de φέ ς, lequel tient une palme de victoire [id., n° 14].àCetteàappellatio ,à àl i sta àdeàMariscus, 
est attest à o eàa a tà t àpo t eàpa àu à o atta tàdeàl a e,à ota e tàsu àu àpa e e tàdeà
osaï ueàdeàl îleàdeàCosà[Pl. 129, fig. 898]. 

 
CONFIGURATION REGISTRE FIGURÉ RÉFÉRENCE ILLUSTRATION DATATION 
12) C / M Gladiateurs (mirmillo, thraex) CADES 1839, Centuria 

VI, n° 58. Pl. 129, fig. 896 - 

                                                             
2079 Voir DARDER LISSÓN 1996, pp. 256-257 ; 320, doc. 174 : nom de cheval attesté, sous sa forme latine ainsi que 
t a slitt eàe àg e à elleàp e dà o eàe e pleàl i tailleàduàBritish Museum). 
2080 Voir MANCIOLI 1987, p. 56, fig. 26 ; 58-59, figg. 29 et 31 (= FLECKER 2015, pp. 252-253, n° cat. A 65) ; 63, fig. 36. 
LANGNER 2001, pp. 51-54, nos cat. 1003-1004, 1007-1008, 1010-1011, 1015, 1021, 1023-1026, 1032-1033, 1040, 
1046, pls. 51-58. TEYSSIER 2009, p. 121 ; 133-134 ; 254 ; 259 ; 280 ; 304 ; 339 ; 360 ; 466-469. 
2081 Voir SOLIN 2001, p. 207 : "Mariscus: Kajanto 334 mit zwei Belegen. Dazu I. Beroia 384 (2. Hälfte des 2. Jh. n. 
Ch . .à 9 à .àHälfteàdesà .àJh. àΠό ιςàὁ αὶ Mα ίσ οςàἈ ῖ οςà ausàá piài àápulie ? àGladiato ;àPato à– Hicks, I. 
Cos 138, auch ein Gladiator. Bei den Gladiatoren kann es sich um ein nomen artis handeln; diese Möglichkeit ist 
besonders bei dem ersteren in Erwägung zu ziehen, da es hier als ein Supernomen gebraucht ist." 
2082 Voir SOLIN 2003, p. 671 : surnom sémantique e tàli à àl o igi eàg og aphi ueàdeàso  porteur (voir tabl. 1.5.2. 
ci-dessus). 
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13) [–]INDV|S |  
     MAR|IS|CVS 

Gladiateurs (mirmillo,  
retiarius) – trident (fuscina) 

FURTWÄNGLER 1896,  
n° 8488 [145] Pl. 129, fig. 897 IIème s. apr. J.-C. 

(onomastique) 
14) NYMΦЄ/P C Gladiateur – palme  

φέ ς2083 
MAFFEI 1707-1709, IV, 
pl. 46 [116] Pl. 11, fig. 71 - 

 
 
2.6.2. VENATIONES ET SCÈNES DE CHASSE 
 
Da sàleàp olo ge e tàdesàs esàago isti uesàduà i ueàetàdeàl a phith t e,àleàth eàdesàvenationes 
etàdesàs esà u oli uesàdeà hasseàoff e,àluiàaussi,àu eàpaletteài t essa teàd i s iptio sà uiàluiàso tà
associé. On trouve notamment des appellations d es la esà ouà deà pe so esà qui avaient choisis 
typiquement, avec la chasse et le sport, la représentation de leur profession ou d'une activité agréable 
exercée pendant les loisirs – voir nos 117 (C/RANIANI), 134 (LVPVS), 142 (HM | C | S), 164 (LVPERCI), 
184 ci-dessus (AVLVS SI-RI). On peut en outre mentionner des duo nomina  sur un nicolo du IIème s. apr. 
J.-C. provenant du Kunsthistorisches Museum de Vienne2084 :à su à laà su fa eà g a eà deà l i taille,à u à
cavalier chassant le lièvre est joint aux initiales transversales (type C) F / R [Pl. 129, fig. 899] (voir tabl. 
1.2.1. ci-dessus, n° 12). Mais, en ce qui concerne les « didascalies », les scènes de chasse et de 
venationes fournissent davantage – mais pas exclusivement – le nom des animaux représentés. Ainsi, 
sur un héliotrope du Museo Archeologico Nazionale de Florence, une évocation de venatio met en 
scène un venator (ou dresseur), tenant une bourse contenant sa récompense (praemia), et joint à un 
ou sà ueà eàde ie àtie tàe à espe tà àl aideàd u àfouetà[tabl. 2.6.2., n° 1] ; tout autour de la surface 
gravée court une formule augurale qui définit nommément le personnage, EYTYXI MAPKE- E, 
« Bonne chance, Marcellus ! » ; et au-dessusàduàdosàdeà l a i al,à i s itào li ue e tàpou à olle àauà
mieux au registre figuré, le nom de ce dernier, EIPHNH, « Paix », auspice fatidique afin que la bête ne 
se montre pas féroce envers son dresseur. Outre cet unicum dépeignant un venatio (nonobstant la 
cornaline de la collection Dressel portant la mention de duo nomina – voir tabl. 1.2.4. n° b ci-dessus), 
les scènes de genre impliquant des animaux sont le plus souvent des scènes de chasse (sanglier, 
chiens) :àe àt oig e tàt oisàpie es.àΚaàp e i e,àdispa ue,à està o ueà u auàt a e sàd u à oulageà
età etàe às eàu eà hasseài p ialeàauàsa glie àda sàlesàja di sàdeàlaà side eàd t àdeàl e pe eu à
Constance II à Césarée [id., n° 2] ; chacun des protagonistes (empereur, sanglier, personnification de 
la cité de Césarée) est défini par une « didascalie ». Une seconde pierre, une cornaline de Kassel, 
s atta heà àd pei d eàlaàt a ueàd u àlapi àpa àu à hie àjus ueàdans son terrier, le tout sous la menace 
d u àaigle,àaut eàp dateu àlo g a tàsu àlaàp oieài offe si eà[id., n° 3] ; on trouve sur cette pierre, outre 
la référence au nom du propriétaire de la gemme (FIDI ,àl i di atio àdeàl appellatio àa g eàduà hie ,à
CAD(–), en écriture spéculaire. La lecture de cet ultime élément en tant que « didascalie » est la 
résultante de sa disposition spatiale au-dessusàduàdosàdeàl a i alà u ilàd te i e,à àl i sta àdeàl ou sà
Eἰ ή à[id., n° 1] et du chien XPY|CIC sur une sardoine fracturée du British Museum déjà publiée en 
son temps par A. Maffei [id., n° 4].àD ailleu s,àsu à etteà eài tailleàfigu eàe àe e gueàu eàse o deà
appellation, AYPA,à ueàl o àpeutàsémantiquement2085 appliquer au second chien figuré sur la gemme 
e àplusàd u à a alie àa o e . 

 
CONFIGURATION REGISTRE FIGURÉ RÉFÉRENCE ILLUSTRATION DATATION 
1) EYTYXI 
   MAPKE- E |  
   EIPHNH 

Venator ou dresseur – ours 
ὐ ύ ( )ι Mά à| Eἰ ή  

MASTROCINQUE 2008, 
n° cat. Fi 812086 

Pl. 129, figg. 
900-900bis - 

                                                             
2083 Voir SOLIN 2003, p.130. 
2084 AGW III, p. 61, n° 1682, pl. 13. 
2085 X σίς,à« en or »,àetàΑὔ α,àfo eàt a slitt eàe àg e àde la forme verbale latine aurare, « dorer », ou, au 
se sàlitt alà g e à o eàlati àαὔ α/aura « quiàfe dàl ai  » :àsu o sàpou a tàs appli ue àau àdeu à hie s. 
2086 Voir également TOYNBEE 1948, p. 36, pl. X, fig. 29, et REINACH 1895, p. 55, n° II/18, 2, pl. 51 [Pl. 129, fig. 900bis] : 
laàg a u eàpu li eàpa àl auteu àp se teàu eàt a s iptio àe o e de la légende périphérique, EYTYXI MAPKE-

Ǝ. 
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2) CONSTANTIVS AVG | 
   IΦI-AC | KЄCAPIA 
   KA A OKIA 

Chasse au sanglier impériale 
Constantius Aug(ustus) | 
ιφίας | αι σα ία ής  
α α ο ία ς  

SPIER 2007, n° 12  
[28] Pl. 4, fig. 20 337-361  

apr. J.-C. 

3) (..) | CAD(–)  Chasse – Chien, lapin, aigle AGDS III, Kassel,  
n° 99 [164] Pl. 19, fig. 123 Ier s. apr. J.-C. 

4) XPY|CIC | AYPA  Chasse – Cavalier, chiens, 
Lièvre – X σίς | Αὔ α = Aura 

MAFFEI 1709,  
pl. 712087 [164] Pl. 130, fig. 901 - 

 
 

2.6.3. THÈME NAUTIQUE ET NAVIGATION  
 
Un autre thème intéressant relativement aux « didascalies » est celui de la navigation, à savoir la 
représentation de navires (corbita, galère) ou de personnifications liées au monde de la mer – Isis 
notamment, dans son acception de patronne de la navigation (θα άσσ ςà ία,àpo ta tàlesà pith tesà
Euploia, Pharia ou Pelagia) [tabl. 2.6.3., n° 6]2088, mais sans que ne soit occulté – bien que cela ne soit 
pas traité – la portée religieuse du navigium Isidis. Les inscriptions en lien avec la thématique nautique 
sont également de formes variées : on trouve des compléments au registre figuré sous forme de 
substantifs [id., nos 3-4], mais surtout de formules votives ou augurales [id., nos 5-8] ; les appellations 
en font partie, sous forme de tria nomina ou de nom diacritique (voir nos 142 et 384 ci-dessus : Q | O | 

V, respectivement ER -CLI) dont certains sont sémantiquement2089 lié au monde de la mer et de la 
navigation [id., nos 1-2] (voir nos 122 et 134 ci-dessus : TYRR(H)ENI), respectivement EV|P͡RORA, litt. 
« heureuse proue »). Toutes ces légendes ne se présente pas selon la configuration de termes entiers : 
da sàleà asàd a iatio s,àlaàpa tàlaiss eà àl i te p tatio àestàpa foisà o s ue te.à‹outefois,àsu àu à
jaspe de la collection B.Y. Berry figurant une galère [id., n° 3],àlaà estitutio àdeàl i s iptio ,à uià ou tà
dans le registre inférieur, est facilitée par le lien évident que cette dernière entretient avec la 
composition iconographique : on y lit deux initiales, P  (transcrit PA pa àl auteu àdu catalogue), que 
l o à peutà ais e tà d hiff e à o eà l a iatio à deà (OOC/OYC), όος/ οῦς, « navigation, 
traversée » ;à elaà d auta tà plusà ueà lesà ὀ ό α αà attest sà o e ça tà pa à – o tà pasà deà lie à
sémantique avec la navigation2090 à l i e seàdeàTyrrhenius etàd Euprora). Cette interprétation est 
motivée par le parallèle avec une cornaline des musées de Berlin, dont il demeure un moulage par T. 
Cades [id., n° 4], et sur la surface gravée de laquelle un vaisseau de guerre est joint à un autre 
substantif, dérivé de όος/ οῦς, à savoir KATA O-YC,à α ά ο ς,à« retour au port / par mer ». Par 
ailleurs, on trouve une autre inscription aisée à déchiffrer sur une intaille octogonale mettant en scène 
Isis Pelagia [id., n° 6] (IVème s. apr. J.-C.) : la divinité est accompagnée de la formule augurale rétrograde 
N VI-G Ν FELIX, « Bon voyage (en bateau) ! »2091. Toutefois, la forme naviga felix est également 
sus epti leàd t e,àda sàsaàfo eàlitt ale,àlaàt a s iptio àlati eàdeàl u eàdesà pith tesàdeàlaàdi i it , 
Euploia (Eὔ οια), qualificatif de la divinité ou formule votive que N. Sandberg traduit par « Bon 
voyage, bonne navigation »2092 :àda sà lesàdeu àa eptio s,à ilà s agitàd u eà« didascalie » bien que ce 
chaton de bague fût potentiellement usité comme sceau (inscription en écriture spéculaire)2093. Ces 

                                                             
2087 Voir également WALTERS 1926, p. 220, n° 2117, pl. XXVI (XPYCICΝ|Ν[‒]) : le second nom est manquant, se situant 
àl o igi eàda sàlaàpa tieà asseàf a tu e. 

2088 Voir BRUNEAU 1961, pp. 444-446. 
2089 Voir point 1.6.1. de la Partie II. 
2090 Voir LGPN II, pp. 368-369 :à ά ,à ί ιος,à ού α οςà e t eàaut es . 
2091 Voir BARATTE, LANG, LE NIECE, METZGER 2002, p. 76, fig. 82 ; 85-86, pl. II, fig. h.t. 5 (pl. coul.) ; 89 (datation), et 
NAGY 2011, p. 76, pl. 2. “elo àO.M.àDalto ,àilàs agitàd u à i olo,àta disà ueàC.àMetzge ,àelle,àd itàl i tailleà o eà
une agate gris bleuté. Voir également DALTON 1901, p. 39, n° 247. 
2092 Voir SANDBERG 1954, p. 5. Voir également BRUNEAU 1961, pp. 444-446 :à œuàd i àdeàl pi l seàd IsisàEuploia. 
2093 Voir BRICAULT 2006, p. 63, fig. 25, n. 29 ; 101-102. 
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œu àdeà o àaugu e,àilàfautàleàsoulig e ,àseà o p e e tàselo àй.н.àΚeàBla t2094 comme "une allusion 
auà ou sàheu eu àdeàlaà ieà … àlesà otsàЄζΠ OI,àЄζΠ OIЄITЄàad ess sàau à o tsàau uelsào àsouhaiteà
un heureux voyage aux Îles fortunées". Conséquemment, ils sont parfois joints au nom de la personne 
vouée aux auspices favorables [id., n° 5]. Et bien que la dénomination du destinataire soit usuellement 
au datif, après ὔ οια  notamment2095, la cornaline représentant un navire, dont E.F. Le Blant fait la 
description, est jointe sur la monture à l a la atio à ili gueàAGЄNTΝ/ ЄY OЄI, Agent(ius) ὐ ό ι,à
« Agentius2096, que ta navigation soit heureuse ! ». 
Toutefois, lorsque les substantifs sont uniques sur la gemme – la légende EV|P͡RORA en étant un 
exemple – ilàestàpa foisàp illeu àdeàdisti gue ,àd u eàpa t,àu eàsi pleà e tio àduà o àduàp op i tai eà
deàlaàge eàet,àd aut eàpa t,àu eàfo uleà oti e,àsu toutàsiàleà egist eàfigu à estàd au u eàaide : tel 
estàleà as,à ota e t,àd u àpo t aitàdeàfe eàp o e a tàduàCa i etàdesàM daillesà -205 apr. J.-
C) [id., n° 7] etàautou àduà usteàdeàla uelleàseàd eloppeàl i s iptio àEY OIA XAPI. Or, bien que la 
légende soit en lien avec un thème non-maritime et que XAPI soit un vocatif2097 – et non un datif (voir 
supra) –, l i s iptio àestà à i te p te  en tant que formule de bon augure ( ὔ οια ά ι, « Bonne 
navigation, ô Grâce ! »  ou « Bon voyage … ») plutôt que comme appellation (Eὔ οια ά ι, 
« Euploia2098, (ma) grâce ! »). Cette lecture votive est validée par un second portrait : sur un onyx de 
l a ie eà olle tio àCastella i,àpublié par E.F. Le Blant2099, un buste de femme est joint à l i s iptio à
Є/Y| O|YC,à ὐ οῦς, « Heureuse navigation, heureuse traversée ! » [id., n° 8]. Dans ce dernier cas, 
l i s iptio à eàpeutà ep e d eàni le nom du propriétaire (Eὔ ο ς ,à a àilà estàpasàauàg itif,àni la 
« didascalie »àdeàlaàpe so eàpo t aitu eà ta tàdo à u ilàs agit d u eàfe e. 
 

CONFIGURATION REGISTRE FIGURÉ RÉFÉRENCE ILLUSTRATION DATATION 
1) TYRR(H)ENI 

Navire – hippocampe, dauphin 
Tyrrhenius 

HENKEL 1913, n° 271, 
note [122] - - 

2) EV|P͡RORA Galère – Éros 
Euprora 

PANOFKA 1851, n° 31, 
pl. I/31 [134] Pl. 14, fig. 91 - 

     
3)   Galère – όος/-οῦς) 

« navigation, traversée » BERRY 1968, n° 192 Pl. 130, fig. 902 - 

4) KATA O-YC 
Galère – dauphin, crabe 
α ά ο ςà/-οος 

« retour au port / par mer » 

CADES 1836, IV, pl. 
N/132100 Pl. 130, fig. 903 - 

     

5) AGЄNTΝ/ ЄY OЄI 
Navire – Agent(ius) ὐ ό ι 
« Agentius, que ta navigation 
soit heureuse ! » 

LE BLANT 1896, n° 83 - - 

6) N VI-G ΝFELIX (sic) 
Isis Pelagia – gouvernail, voile 
Naviga felix, « Bon voyage (en 
bateau) ! » 

BARATTE, LANG, [..] 
2002, fig. 82 Pl. Q, fig. 121 IVème s. apr. 

J.-C. 

7) EY OIA XAPI Portrait – ὔ οια ά ι, « Bon 
voyage, ô Grâce ! » 

VOLLENWEIDER, [..] 
2003, n° 218 [406] Pl. 61, fig. 418 200-205 apr. 

J.-C. 

                                                             
2094 Voir LE BLANT 1896, pp. 36-37, n° 83. 
2095 Voir SANDBERG 1954, p. 8, n° 3 : Eὔ οιαà|à[ ] ο[ έ ] [ι]. 
2096 Voir SOLIN, SALOMIES 1994, p. 9 ; 289. 
2097 XAPI = o atifàe à appo tàa e àl id eàdeà adeauàdeà eluiàpo t aituré, le fiancé, à sa « grâce ».  
2098 Euploia pouvant aussi être un ὄ ο αàouàu àcognomen. Voir IG II2, n° 2776, l. 184 ; 187 (117-138 apr. J.-C.) : 
… àἸο ία ὔ οιαà …  ; V, 1, n° 1404 : ὔ οια |à αῖ .àVoi à gale e tàLGPN II, p. 180 ; III, A, p. 172. 

2099 LE BLANT 1896, p. 197, n° 703. 
2100 FURTWÄNGLER 1896, p. 148, n° 3395, pl. 27, et STEFANELLI 2007, p. 156, n° 550, pl. « Tomo II, cassetto 8 », ill. 
550. 
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8) Є/Y| O|YC (sic) Portrait – ὐ οῦς, « Heureuse 
navigation / traversée ! » 

LE BLANT 1896,  
n° 703 - - 

 
En plus de ces termes et formules faisant office de « didascalies » (ils précisent le registre figuré ou lui 
donne un sens votif), il existe un type marginal de représentation maritime :à àl i sta àd u eàs ieàdeà
frappe monétaire en bronze de Co eà l a tuelleàCo fou àdata tàduà IIIème s. av. J.-C. [Pl. 130, fig. 
904]2101,à ilà e isteà deu à o u e esà su à pie eà g a eà uià e e plifie tà leà faità ueà l i s iptio à està
susceptible de reprendre soit le nom du navire représenté, soit la destination ou leàpo tàd atta heàdeà
ce dernier [tabl. 2.6.3., nos 9-10]. En premier lieu, une cornaline de la collection Dressel à Berlin, 
ep se ta tàu à o àsu àleàpo tàd u eàgal eà leàt peàseà et ou eàdeà a i eà oi sàall go i ueàsu àleà

monnayage républicain, notamment un quadrans, de L. Marcius Philippus)2102, est jointe dans le 
registre inférieur à la mention ΦPEΓ2103 :àilàs agitàdeàlaàt a slitt atio àe àg e àsoitàduàpo tàd atta heàduà
vaisseau (Fregellae, Frégelles ,àsoitàd u eàappellatio àparonomastique lié à ce port ( α ὸς2104, 
Fregellanus2105). Un second exemple, une sardonyx des musées de Berlin2106, illustre un navire 
marchand autour duquel sont disposées trois lettres distinctes : P / H transversalement dans le registre 
supérieur, et Γ sous la proue ;à esài itialesà ep e e tàl a iatio àd u àsubstantif commençant par 
P -, vraisemblablement Ῥή (ιο ), le port de Rhegium (Reggio di Calabria), le nom ou la destination 
du vaisseau. 
 

CONFIGURATION REGISTRE FIGURÉ RÉFÉRENCE ILLUSTRATION DATATION 
9) ΦPEΓ 

   (translittération) 
Navire de guerre – coq 
Freg(ellae) ou Freg(ellanus) WEISS 2007, n° 480 Pl. 130, fig. 905 Fin du IIème s.  

av. J.-C. 
10) P / H | Γ Navire marchand 

Ῥή (ιο ) (Rhegium) 
PANOFKA 1851, n° 75, 
pl. II/262107 Pl. 130, fig. 906 - 

 
Κ i o og aphieà duà a i eà està aussià i po ta teà da sà laà s oli ueà h tie eà – en particulier la 
thématique des « p heu sàd ho es » : différents exemples peuvent être cité (voir n° 274 ci-dessus : 
IH X ou IH/C | X͡P, abréviations de σοῦςà ισ ὸς [Pl. 84, figg. 579-580a-b]).  
 
 
2.6.4. LIEUX, OBJETS 
 
 Co eà ousàl a io sà uàda sàleà ad eàdesàs esàdeà hasse,àlesàdi i it sàpoliadesàouà ep se tati esà
d u eàp o i eàso tàsus epti lesàd t eàadjoi tesàà une « didascalie » (voir tabl. 2.6.2., n° 2). Il en est 
deà eàdeà e tai sàd i di esàdeàlieu àouàd o jetsàpa ti ulie sà ota e tà eu à ou sà àu à ulte .à
Ces motifs, souvent joints à des symboles astraux (étoile, lune) confèrent à la pierre gravée une 
fon tio àd a ulette.àái siàe àest-ilàd u eàagateà o se eàauàKunsthistorisches Museum de Vienne 
[ta l.à . . .,à °à ]àetàsu àlaàsu fa eàg a eàdeàla uelleàappa aîtàu àautelàai sià u u às oleàsolai eà à
huit rayons ; la « didascalie » en exergue ne laisse pas de doute sur la signification à apporter à cette 
scène insolite, APA C|Ʊ IC (type B2G), ara Solis, « autel du Soleil ».à Ceà t peà d o jetsà ultuelsà seà

                                                             
2101 BMC Thessaly to Aetolia, p. 130, nos 256 et 259, et SEAR 2002-2004, I, p. 198, n° 2043, fig. 2043 : D/ Légende 
KOPKYPA – à savoir Corcyre,àl a tuelleàCo fou – au-dessus de la proue de galère éponyme ; R/ Canthare et légende 
transversale K / O (ethnique). 
2102 Voir RRC, n° 293/2 (113-112 av. J.-C.). 
2103 Κ auteu ,àC.àWeiss,àh siteà àli eàl i s iptio àΦPEI :àau uelà asàilàs agi aitàsa sàdouteàduàge tili eàFreius – attesté 
en Italie – translittéré en grec.  
2104 Voir IG XI, 4, n° 757, l. 4. 
2105 Voir SOLIN, SALOMIES 1994, p. 334. 
2106 FURTWÄNGLER 1896, p. 298, n° 8124, pl. 58. 
2107 Selon Th. Panofka (p. 67),ào àpeutà àli eàl a iatio àdeàPHΓΧIONΨ ou PHΓΧINEΨ, respectivement le nom du 
vaisseau ou celui de son capitaine ;à aisàilàpeutàtoutàauta tàs agi àduàpo tàd atta heàouàdeàlaàdesti atio  du navire. 
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retrouvaient déjà sur différentes pierres que nous avons croisées, notamment une sardoine du British 
Museum (voir nos 156 et 341 ci-dessus à su à la uelleà laà ep se tatio à d o jetsà sa e dotau à taità
accompagné des initiales A / V, vraisemblablement pour au(gur) ; ou encore le jaspe rouge fracturé du 
Museo Nazionale Romano à‘o e,ào àdeàl i ageàde la cista mystica de la Grande déesse de Pisidie 
ai sià ueàd u eàfo uleàd ado atio àad ess eà à etteàde i eàsousàlaàfo eàMЄΓA| HΝΘЄAΝ |ΝC / I | 

I IKH (sic ,à ά àθ ὰ ισι ι ῆ (voir nos 147 et 389 ci-dessus). 
 

CONFIGURATION REGISTRE FIGURÉ RÉFÉRENCE ILLUSTRATION DATATION 
1) APA C|Ʊ IC 

   (translittération) Autel, astre solaire – ara Solis AGW III, n° 2137 Pl. 131, fig. 908 IIème s. apr.  
J.-C. 

 
 

***** 
 

 
2.7. QUALIFICATIFS, ÉPITHÈTES ET ASSIMILATIONS 
 
En dernier lieu, les « didascalies »,àlo s u ellesà eàso tàpasài lusesàda sàu eàfo uleàplusàd elopp e,à
peuvent se présenter sous la forme de qualificatifs : ces derniers caractérisent le registre figuré auquel 
ilsà seà f e tà pa à leà iaisà d u à adje tif, d u eà pith teà s ilà s agità d u eà di i it ,à d u à h osà

thologi ueàouàd u à“ai t à ouàd u à su sta tifà sou e tàu eà e tu,àp i eàouàpu li ue,à oi eàu eà
fonction caractéristique inhérente au personnage inclus dans la composition iconographique). À titre 
d exemple, la légende ЄMM/ANOΧYH Ψ,ΝἘ α ο ή  (voir nos 193 et 407 ci-dessus), en lien avec une 
figure christique, est notamment une épithète reconnue de Jésus-Christ. 
Ces qualificatifs se retrouvent en particulier sur les portraits et les représentations de personnages 
mythologiques reconnaissables stylistiquement sans avoir recours à la légende inscrite. Ainsi en est-il 
deà o lesàpat i ie sàassi il s,àpa àleà iaisàdeàl i s iptio ,à àu eà e tuàpu li ueàouà àu à od leàillust e : 
à deux reprises, notamment, leàpo t aitàdeàl i p at i e Matidia est-il accompagné de la mention P ou 
PIE/TAS,àassi ila tàl i p at i eà àlaàdi i it àPietas (voir nos 20 et 237 ci-dessus) [tabl. 2.7., nos 1-2]. 
Un autre exemple, un jaspe rouge du Cabinet des Médailles figurant un portrait de Caracalla ou de 
Géta (voir n° 406 ci-dessus ,àassi ileà l e pe eu à à laà figu eàduàh osàt o e àP isàauàt a e sàd u eà
acclamation [id., n° 3] :à àl i sta àdeà<E>ICΝΘE-OC ou EICΝZEYCΝCAPA IC (voir nos 265 et 276 ci-dessus), 
le caractère « unique »àdeàl e pe eu àestà isàe àe e gueàpa àlaàl ge deàp iph i ueàEIC / APIC, « Un 
seul Pâris ! ». Toutefois, sur les portraits impériaux, le ou les qualificatifs utilisés sont souvent en lien 
avec la fonction à proprement parler du personnage représenté (Caesar, Augustus, Imperator, 
Dominus Noster ou Domini Nostri), ce qui suffit à le qualifier [id., nos 4-9],àpa foisà eàlo s u ilàs agità
d u eà o positio àall go i ueà àfo tio àdeàpa g i ueà [id., n° 10]. Sur un nicolo du Cabinet des 
Médailles, représentant Marc-áu leàadoles e tàsousàlesàt aitsàd рe ule,àappa aîtàde i eàlaà u ueà
une inscription que M.-L. Vollenweider restitue par CAIE, « Ô, Caius ! » [id., n° 4].à“ ilàestà aià ueàlaà
proximité du registre figuré permet de ne pas confondre la légende avec une signature de graveur, la 
tailleàdesàlett esàau aitàpuàp te à à o fusio às ilà e istaitàpasàu àpa all leài t essa tà àMu i h,àsu à
une cornaline-agate rubanée présentant le portrait de Commode [id. n° 5] : sur cette dernière, derrière 
la nuque également, se lit en petits caractères la « didascalie » CA pour Ca(esar) ou C(aesar) 
A(ugustus).àDeàfait,àilà eàse leàoppo tu àd esti e à ueàlaàl ge deàduà i oloàseàd hiff eà oi sàCAIE 
que KAIC pour αῖσ(α ). Une inscription similaire à celle de la cornaline-agate de Munich se retrouve 
d ailleu sàsu àu eài tailleàdeà e eàdeàWü z u gà oi à °à à i-dessus : CAES / AVG) [id., n° 6] ainsi que, 
de manière davantage développée (C L | CAES AVG), sur un autre exemplaire du Martin-von-Wagner-
Museum sur la surface gravée de laquelle les frères Lucius et Caius Caesar sont représentés en tant 
que principes iuventutis [id., n° 7]. 
D aut esàe e plesàdeàpo t aitsàg oup sàsu àlesàge es,àlesàa eau à àdis ueà talli ueàetàlesàs eau à
impériaux sont aussi subordonnés à des « didascalies » sous forme de qualificatifs (voir n° 124 ci-
dessus : sceaux impériaux ornés de la légende AVGG ou AVGGG). On peut mentionner un anneau en 



410 
 

or sur le chaton ovale duquel les bustes de Marc-Aurèle et Lucius Verus sont adjoints à la mention IMP, 
Imp(eratores) (voir n° 23 ci-dessus) [id., n° 8] ou encore un disque en argent du IVème s. apr. J.-C. sur 
lequel une représentation identique en capita opposita (Constans et Constance II, couronnés par une 
Victoire) est adjointe à la légende D D / N N, D(omini) n(ostri) [id., n° 9]2108. Sur une pâte de verre 
hell isti ueà oul eà à pa ti à d u eà octodrachme de Ptolémée II (voir n° 330 ci-dessus), une 
représentation en capita iugata cette fois-ci (Ptolémée II et Arsinoë II) est accompagnée de la mention 
A E  – pour ἀ φῶ , « (Sceau des) jumeaux » – uià ep e dà leà oupleà sousà laà fo eà d u à
qualificatif [id., n° 11] ;à eàde ie àseà et ou eàd ailleu sàsu àu àjaspeà e tàdeàрa o eà[id., n° 12] qui 
figu eàleàpo t aitàd u eàpat i ie eà o ai eàdo tàlaàl ge deà ili gueàfou itàlesàduo nomina ainsi que 
l i di eàdeàpa e t à ueà etteàde i eàe t etie tàa e àleàpo teu àp su àdeàlaàge e,àPAIKIA ΦABIA-

NH A E ΦH, Ῥαι ία2109 αβια ὴ ἀ φὴ, « R(h)aecia (?) Fabiana,à ta àsœu  »2110. 
й àde ie àlieu,àsu àlesàa eau àdeàfia sàouàd pou ,àleàpo t aitàd u eàfe eàpeutà t eà ualifi àauà
t a e sàd u eàde iseàgala teà[id., 13].  
 

CONFIGURATION REGISTRE FIGURÉ RÉFÉRENCE ILLUSTRATION DATATION 
1) P Portrait (Matidia ?) – P(ietas) AGDS I, 2, n° 924 [237] Pl. 27, fig. 182 1er quart du IIème  

s. apr. J.-C. 
2) PIE/TAS Portrait (Matidia) – Pietas  ZWIERLEIN-DIEHL 2007,  

fig. 660 [20] Pl. 3, fig. 16 1er quart du IIème 

s. apr. J.-C. 
3) EICΝ/Ν APIC Portrait (Caracalla ou Géta) 

ἷςà ά ις, « Un seul Pâris ! »  
VOLLENWEIDER, [...] 2003, 
n° 219 [406] Pl. 61, fig. 419 v. 200-205 apr. 

J.-C. 
     
4) KAIC Portrait (Marc-Aurèle) 

αῖσ(α ) = Caes(ar)  
VOLLENWEIDER, [...] 2003, 
n° 166 Pl. 131, fig. 912 130-135 apr.  

J.-C. 
5) CA Portrait (Commode) – Ca(esar)  

ou C(aesar) A(ugustus) AGDS I, 3, n° 2811 Pl. 131, fig. 913 IIème s. apr. J.-C. 

6) CAES / AVG Portrait (Auguste) – Cae(sar) 
Aug(ustus) 

ZWIERLEIN-DIEHL 1986,  
n° 560 [22] Pl. 131, fig. 914 19-15 av. J.-C. 

7) C L | CAES AVG Principes iuventutis  – C(aius) 
L(ucius) Caes(ar) Aug(usti) 

ZWIERLEIN-DIEHL 1986,  
n° 4922111 Pl. 131, fig. 915 2 av.- 4 apr. J.-C. 

8) IMP Capita opposita  
Imp(eratores) HENIG 2007, n° 785 [23] - 171-179 apr.  

J.-C. 
9) DD NN Capita opposita – Victoire  

D(omini) n(ostri) SPIER 2011, pl. 1 Pl. 132, fig. 918 IVème s. apr. J.-C. 
     
10) NЄPON (sic) 
    AΧYΨΓO-YCTЄ 
    (camée) 

Néron-Hélios conduisant le 
char solaire – Nero Augustus 

VOLLENWEIDER, [..] 
2003, n° 243 [411] Pl. 62, fig. 429 Vème s. apr. J.-C. 

     
11) A E  Capita iugata – ἀ φῶ  PLANTZOS 1999, n° 32112 

[330] Pl. 132, fig. 916 IIIème s. av. J.-C. 

                                                             
2108 SPIER 2011, p. 193, pl. 1. 
2109 Voir TAM V, 2, n° 1101, ll. 2-4 : α ίᾳ ιβ | ίο à α̣ὶ Ῥαι ίας αύ| ςàθ̣ ̣ α ὶ ώ ῃ. 
2110 Voir OPEL IV, p. 22, « Raecius ». Voir également LE BLANT 1896, p. 200, n° 724 : CƱΦP | PIM | A E , 
potentiellement ώφ ο α à /à φ (ο ία) ῖ ος à ἀ φοὶ ,à u à f eà età u eà sœu à o sà dia iti uesà
Sophron(i)a et Primus translittérés en grec). Voir OPEL IV, p. 88, « Sophronius », et SOLIN 2003, pp. 757-758 
(Sofronia, Sophronia, Sofronius) ; SOLIN, SALOMIES 1994, p. 384 (surnom Primus). 
2111 Voir également REINACH 1895, p. 55, n° II/18, 5, pl. 51, et ZWIERLEIN-DIEHL 2007, pp. 131-132 ; 423, n° 521, pl. 
112. 
2112 Voir également FURTWÄNGLER 1900, II, p. 157, n° 10, pl. XXXII. 
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12) PAIKIA ΦABIA- 
    NH A E ΦH 

Portrait 
Ῥαι ίαà αβια ὴ ἀ φὴ 

AGDS IV, Hannover, n° 
1604  Pl. 132, fig. 917 v. 160-190 apr.  

J.-C. 
     
13) TH KA H 

    (camée) 
Portrait 
ῇ α ῇ, « À la belle » 

HENIG 1990, p. 25, n° 45 
[262] Pl. H, fig. 52 IIIème s. apr. J.-C. 

 
Outre les portraits, les représentations de divinités et de héros se voient également adjoindre des 
« didascalies » les reprenant indirectement, soit par le truchement de leur épiclèse ou de leur épithète 
[tabl. 2.7., nos 14-16],à soitàpa à leà iaisàd u eà l ge deàsibylline qui correspond à leur fonction ou au 
essageà u ellesà o ue tà[id., nos 17-18], soitàleàplusàsou e tàauàt a e sàd u à ualifi atifà[id., nos 19-

27].àDa sà etteàde i eàa eptio ,ào àpeutàsoulig e àl utilisatio àdeàl adje tifà ῐ́ αιος, « juste », et de 
ses dérivés, ι αί ς  (adverbe de ῐ́ αιος) et ι έ ςà(altération du -αί- en - -  (voir point 2.3.3.1. de la 
Partie I, §2 : ZHCEC pour ZHCAIC)  [id., nos 20-23] en lien avec Hercule, marginalement, mais surtout 
e à o o ita eàa e àlaàfigu eàd É osà– voire de Psyché [id., n° 22] – attaché à une colonne : être ainsi 
entravé, « estàjusti e » – adverbe ι αί ς – d ap sàй.н.àΚeàBla t2113, sous-e te da tà u ilàestà it à
que soit puni " eluià uiàs està iàdeàlaàdouleu àdesà o telsàe àla ça tàsesàfl hesàe poiso esàdeàd si ". 
Toutefois – età està leà asàsu àu eà o ali eàd á uil eà [id., n° 24] – laà figu eàd É osàpeutàa oi àu eà
o otatio à positi e,à o eà l està laà figu eà d áph oditeà [id., n° 25]. Certaines « didascalies » se 

présentent selon la configuration de formules : une image du Christ au tombeau sur une sardoine 
d po ueàta di eà IVème s. apr. J.-C.) [id., n° 17] évoque le fait que, par sa mort, le Seigneur a racheté 
nos péchés et nous a ouvert le chemin de la vie éternelle ; la formule qui est jointe à la composition 
iconographique renforce ce message, SALVS RESTITVTA, « (notre) Salut (est) restauré ». De manière 
ide ti ue,àlaàpo t eà fasteàd u eà ep se tatio àdeàΠ sisàail e,àu àg iffo àetàlaà oueàdeàlaàfo tu eà
à ses pieds, sur un plasma de la collection du comte de Southesk [id., n° 18] est renforcée par la légende 
périphérique, LEX / Ạ|MARA, « loi amère », voire « pacte pénible » en lien avec le poids de la vengeance 
ouàd u àdesti à o t ai e.àΚaàfigu eàfu esteàauta tà u i o a leàdeàΠ sisàestà à ou eauàsoulig eà
par une inscription – un adjectif qualificatif cette fois – sur un jaspe jaune provenant des musées de 
Berlin (Antike Abteilung) : ANIKH/TOC, ἀ ί ος, « Invincible » [id., n° 19]. À part sur les intailles, on 
et ou eà gale e tàu à ualifi atifàsu àu à a eàta difàp o e a tàd u eà olle tio àp i eài dite : sur 

sa surface gravée en relief apparaissent la triade Esculape, Hygie et Télesphore, lesquels sont qualifiés 
de « tout à fait propice » (au porteur du bijou) par une « didascalie » abrégée situ eà à l e e gue,à

,à ὐί α ος  [id., n° 26]. й àde ie àlieu,ào àpeutàe o eà ite àu àe e pleàd adje tifà ualifi atifà
en lien avec la symbolique agonistique :àsu àu eàagateà o eàd po ueài p iale,àlaà ep se tatio à
s h atis eàd u eàpal eà s oleàdeà i toi eài lusàda sàlesàpraemia) est jointe à la mention A -

PATOC, ἄ α ος,à « Quià aà pasà deà p i  »,à o positio à d e se leà ui tend à signifier que les 
"Siegespreise sind nicht käuflich !" [id., n° 27]2114.  
 

CONFIGURATION REGISTRE FIGURÉ RÉFÉRENCE ILLUSTRATION DATATION 
14)  ANTO|KPATƱP 

     (épiclèse2115) 
Jupiter assis – sceptre, aigle 
α ο ά , « Tout-puissant » 

LE BLANT 1896,  
n° 260 - - 

15)  THP 

     (épiclèse2116) 
Héraclès – massue, léonté 
ῶ ,à« Sauveur » 

BOARDMAN 1970,  
n° 441 Pl. 132, fig. 919 v. 500 av.  

J .-C. 
16) XPHC/MO OTƱN 
     (épithète) 

Apollon oraculaire – trépied, palme 
σ ο ο ῶ , « Do eu àd o a les » 

RICHTER 1971,  
n° 77 Pl. 132, fig. 920 II-IIIème s. 

 apr. J.-C.2117 
     

                                                             
2113 Voir LE BLANT 1896, pp. 61-62. 
2114 Voir KLOSE, STUMP 1996, p. 96, n° 183. 
2115 Voir IGSK 10.2, n° 1512. 
2116 Voir SEG 36 (1986), n° 555. 
2117 Voir GUARDUCCI 1967-1978, III, pp. 525-526 datatio àpa àpa e t àst listi ueàa e àd aut esàge es . 

https://en.wiktionary.org/wiki/%CE%B4%CE%AF%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CF%82#Ancient_Greek
https://en.wiktionary.org/wiki/%CE%B4%CE%AF%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CF%82#Ancient_Greek
http://stephanus.tlg.uci.edu/cunliffe/#eid=2306&context=lsj
http://stephanus.tlg.uci.edu/cunliffe/#eid=2306&context=lsj
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17) SALVS  
     RESTITVTA 

Cadavre couché, sudarium sur la tête 
(Christ au tombeau) – palme 
Salus restituta 

LE BLANT 1896,  
n° 321 Pl. 132, fig. 922 IVème s. apr. 

J.-C. 

18) LEX / Ạ|MARA Némésis ailée – griffon, roue 
Lex amara 

CARNEGIE 1908, n° 
C 37 - - 

     
19) ANIKH/TOC Némésis debout – bride, rênes 

ἀ ί ος, « Invincible » AGDS II, n° 526 Pl. 132, fig. 921 IIème s. apr. 
J.-C. 

20) IKAIƱC   
    (adverbe) 

Éros – colonne, griffon 
ι αί ς, « C estàjusti e » ou « Justement » 

FURTWÄNGLER 
1896, n° 86742118 Pl. 132, fig. 923 - 

21) IKЄƱC   
    (adverbe) 

Éros attaché à un arbre 
ι έ ς = ι αί ς, "justly" 

HOEY MIDDLETON 
1991, n° 88 Pl. 133, fig. 924 Ier s. apr.  

J.-C. 
22) [ ]IKAIƱC   
    (adverbe) 

Psyché, tenant une torche, s app o ha tà
d É osàe t a à– colonne, griffon LE BLANT, n° 166 - - 

23) IKAIOC   
    (adjectif) 

Hercule (buste) 
ῐ́ αιος, « le Juste » 

FURTWÄNGLER 
1896, n° 30922119 Pl. 133, fig. 925 - 

24) H IC/TOC  
    (adjectif) 

Éros bandant son arc – ἥ ισ ος2120, 
« Le plus doux / le plus agréable »2121 

SENA CHIESA 
1966, s. n° inv. Pl. Z, fig. 180 I-IIème s. apr. 

J.-C. 
25) AΓ AOC 
    (adjectif) 

Aphrodite – tropaion 
ἀ αὸς, « Splendide » 

MASTROCINQUE 
2008, n° cat. Fi 69 - - 

26)  
    (camée) 

Esculape, Hygie, Télesphore 
ὐί α ος , « Tout à fait propice » Collection privée Pl. Y, fig. 176 III-IVème s. 

apr. J.-C. 
     
27) A -PATOC,  
    (adjectif) 

Palme 
ἄ α ος,à« Quià aàpasàdeàp i  » 

KLOSE, STUMP 
1996, n° 183 - Époque 

impériale 
 
Si les qualificatifs et les épithètes sur les pierres gravées sont passablement facile à dissocier des 
d o i atio sàetàdesà o sàdeàleu sàpo teu s,àilàestà e tai sà asà u ilàestàdiffi ileàd app he de .àO à
peut citer notamment les mentions EPO , ЄPƱC et EP  sur trois intailles différentes aux motifs 
disparates [tabl. 2.7., nos a-c] :àilàestà alais àdeàd fi i às ilàs agitàdeà« didascalies »àouàd ὄ ο α α (voir 
n° 71 ci-dessus). 
 

CONFIGURATION REGISTRE FIGURÉ RÉFÉRENCE ILLUSTRATION DATATION 

a) EPO  

Hyacinthe – cygne (Apollon) 
ἔ ς, « sentiment amoureux » 
ou ἥ ς, « héros » 

BOARDMAN 1968a, 
n° 326 [71] Pl. 8, fig. 45 Début du Vème 

s. av. J.-C. 

b) ЄPƱC 
Busteàd рe uleà– léonté 
Ἔ ς pour  Ἥ ς, « Le Héros »  

WALTERS 1926, n° 
1895 [71] Pl. X, fig. 165 Époque 

impériale 
c) EP  Sappho – rouleau, lyre 

ἔ ς, « sentiment amoureux »  
FURTWÄNGLER 1900,  
pl. XIV/21 [71] - Époque 

classique 
 
U àdile eàsi ilai eàseàposeàda sàleà asàd u eà o ali eà l eà o se eàauàRoyal Coin Cabinet de 
La Haye : une représentation de Tyché-Fortuna, assise et richement parée (diadème, chitôn, himation), 
po ta tàu eà o eàd a o da eàetàu eàpat eà a teàli atoi e ,àestàa o pag eàd u eài s iptio àe  

                                                             
2118 Voir aussi PANOFKA 1851, pp. 411-412, n°32, pl. I/32. 
2119 Voir aussi ibid., pp. 434-439, n° 61, pl. II/12. 
2120 Ἥ ισ ος est toutefois susceptible de reprendre un ὄ ο α. Voir LGPN II, p. 202 ; III, A, p. 192 ; IV, p. 151 ; V, 
A, p. 198 ; V, B, p. 183. Ilàestàd ailleu sàattest àsousàsaàfo eàlati eàHedistus à Aquilée-même. Voir INSCRAQ, n° 
1126. 
2121 Voir également AUBRY 2009, p. 316, n. 45. 

http://stephanus.tlg.uci.edu/cunliffe/#eid=2306&context=lsj
http://stephanus.tlg.uci.edu/cunliffe/#eid=2306&context=lsj
https://en.wiktionary.org/wiki/%CE%B4%CE%AF%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CF%82#Ancient_Greek
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itu eàsp ulai eàseàd eloppa tàe t eàl e e gueàetàleàdosàdeàlaàdi i it ,àARTEMID-ORIAN-A (restituée 
de manière erronée ARTEMIDOPIANA (sic) par M. Maaskant-Kleibrink). Or, si H. Solin2122 esti eà u ilà
s agitàd u àsuffi eà a gi alàd i àduà o àdia iti ueàArtemidorus /-a2123, il est aussi possible – autant 
que séduisant – de voir dans cette légende une épithète à Fortuna. Elle serait ainsi qualifiée 
d « Artémidorienne »àpa àa alogieà àlaàdes iptio ào i i ueà u e àfaitàá t ido eàdeàDaldisàda sàLa 
Clef des songes (Ὀ ι ο ι ι ά, II, 37, 140-156) :àl auteu àsoulig eà ota e tà ueàlaàpositio àassiseà
ai sià ueàleàfaitàd t eà i he e tà tueàetàpa eàa e tueàlaàpo t eàfa o a leàdeàlaàdi i it àsu à eluià
uiàlaà o aitàe àso ge.àΚ i taille,à etta tàe às eàu eàli atio ,à e fo eà ette fonction augurale par 

leà iaisàdeàlaàsu o di atio àdeàso àp op i tai eà àl gideàdeàlaàнo tu e.àΚ i s iptio ,à aise la le e tà
ajoutée à postériori de  la gravure deàl i age, devait ainsi répondre aux contingences iconographiques 
que son possesseur attribuait à Fortuna telleà u elleà taitàd iteà hezàá t ido eàdeàDaldis. 
 

CONFIGURATION REGISTRE FIGURÉ REFERENCE ILLUSTRATION DATATION 

d) ARTEMID-ORIAN-A 

Tyché-Fortuna, assise, diadémée, 
faisant une libation – patère, 
 autel,à o eàd a o da e 

MAASKANT-KLEIBRINK 
1978, n° 860 Pl. 133, fig. 926 I-IIème s. apr.  

J.-C. 

 
Un ultime cas des plus intéressants, une sardonyx conservée à l Antikenabteilung des musées de Berlin 
[tabl. 2.7., n° 1], présente les lettres B F dans le registre supérieur :à àl i e seàdeàlaà o ali eàdeàlaà
collection Sommerville [tabl. 2.1., n° 7], dont les initiales S E L M M I V reprennent les divinités 
po esàdesàjou sàdeàlaàse ai e,à l i s iptio àB F,àpa àleàt u he e tàd u eàt a slitt ation, ne se 
appo teàpasà àdeu àdesàdi i it sà isesàe às e.àIlàs agitàda a tageàd u eà tapho eài h e teà àlaà
positio à e t aleàd ápollo àet,à àl e e gue,àdeà elleàd р liosà o eàdivinités de la Lumière (βασι ύςà
φ σφό ος). âà oi sà u ilà eàs agisse,à o e pour la gemme Sommerville, de deux initiales placées à 
dessein au-dessus de deux personnages – l u ,à « roi » (βασι ύς), en lien avec Jupiter ;à l aut e,à
« brillant »àe àlie àa e àl pi l seàd ápollo à οῖβος)2124. On serait toutefois tenté de voir dans ces 
initiales une formule augurale – B(ona) F(ortuna) « sous les auspices des divinités mises en scène », la 
p se eàd u eà toileàetàd u à oissa tàlu ai eàe àe e gueà e fo ça tàleà leàdeàtalis a àdeàlaàge e 
– si le matériau de la pierre ne se prêtait pas à un usage de porte-bonheur2125.  
Cetteài te p tatio àestà ta eàpa àlaàpo t eàaugu aleà s oleàd u it àd u eà ep se tatio àsi ilai eà
publiée par E. F. Le Blant2126 et jointe à la mention OMONOIA, « Concorde » : le motif figuré rassemble 
cinq divinités poliades, à savoir "l Es ulapeàdeàPe ga e,àlesàdeu àN sisàdeà“ e,àlaàDia eàd Éph seà
[et] la Cybèle de Mytilène" ;àl e se leàdeàlaà o positio ài o og aphi ueàetà pig aphi ueàs oliseà
"l u io àdeà esà illesàdo tàchacun des dieux est le protecteur". 
 

CONFIGURATION REGISTRE FIGURÉ RÉFÉRENCE ILLUSTRATION DATATION 

A) B F  

   (translittération) 

Assemblée divine – B(asileus) 
F(osporus)2127 (sic à=à ασι ύς  

σφό ος 2128, « Roi, porteur 
de Lumière » (Apollon, Hélios) 

FURTWÄNGLER 1900, 
pl. L/52 [350] Pl. 121, fig. 843 IIIème s. apr.  

J.-C. 

                                                             
2122 Voir SOLIN 1977, p. 193. 
2123 Voir ibid., pp. 28-30. 
2124 Voir SEG XV (1958), n° 347. 
2125 D a a tageà laà o ali e,à l h atite,à l a th steà età leà jaspeà e à ta tà ueà at iauà uià e fo eà leà leà deà
talisman et augmente ainsi la puissance protectrice de la pierre. Voir AUBRY 2009, p. 317, n. 58 (jaspe rouge ou 
noir). Voir également GUIRAUD 1996, p. 10 ; 31-36. 
2126 Voir LE BLANT 1896, p. 111, n° 277. 
2127 Voir PRUNELLE 1995, pp. 172-174, pt. 4.612., et CIL VI, n° 6290. 
2128 Cetteàfo uleàseà appo teàauta tà àápollo ,àauà e t eàdeàlaà o positio ,à u àр lios : ilàs agit, notamment, 
des épiclèses des dieux du Soleil et de la Lumière :à ασι ύςà– SEG I (1923), n° 463 – età σφό ος,à« Porteur de 
lumière » – IGSK 57 (2000), n° 56. 
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La partie inhérente à la classification des inscriptions est terminée. Le but était de donner un aperçu 
de la difficulté à restituer et à interpréter avec le plus de certitude possible les initiales et abréviations 
qui apparaissent sur les gemmes, dans la majorité des cas en lien avec des appellations. Force est de 
constater que sous cette classification rudimentaire se cache une variété assez remarquable de types 
de dénominations : le terme « appellation » ou « nom du propriétaire  / possesseur », que la plupart 
desà ataloguesàsu àlesàpie esàg a esàseà o eà ài di ue àe à a geàdeàl i s iptio ,à e tàdi e sesà
fo esà ueà ousàa o sààd li esài iàa e àleàplusàd e hausti it àpossi leàafi à ueàl a al seàstatisti ueà
des occurrences viennent confirmer ce que la réalité archéologique ne peut plus nous apporter : 
l histoi eà a ti ueàdeà laàpie e,à so àpass ,à so à« background »àpou àai sià di e.à й à effet,à l asa teà
majorité des pierres a al s esàda sà eàt a ailà eàp o ie e tàpasàdeà ou hesàst atig aphi esàouàd u à
o te teàdeàfouillesà uiàpou aitàpe ett eàdeàtisse àu àlie àe t eàleàlieuàdeàt ou ailleàetàl o o asti ueà

locale (Aquilée, de prime abord, aurait été, à ce niveau-là, un choix d tudeàdesàplusàpe ti e tsàsiàlaà
alit à a h ologi ueà a aitàd à fai eà fa eà à laà alit à politi ueàetà o o i ueà ep se t eàpa à laà

Surintendance et les élites locales). 
Maisàj aiàleàse ti e tà ueà etteàa al seàstatisti ueàaàpe is,à àtout le moins, de définir certaines grilles 
deà le tu eàdeà esàd o i atio s,àetàdeà atta he à e tai esà at go iesàd i s iptio sà àdesà egist esà
figurés qui les complètent et les renforcent (la thématique navale notamment). Mais, sur les intailles 
et les camées, il existe beau oupàd aut esàt pesàd i s iptio s,àda a tageàd elopp esà– donc moins 
problématiques à restituer – mais dont il est nécessaire de dresser un aperçu, aussi succinct soit-il.àΘ à
reviendrai dans ma conclusion. 
 
 

***** 
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CONCLUSION 
 
En marge des inscriptions les plus répandues presque exclusivement en lien avec un registre figuré 
(appellations, « didascalies » ,à età do tà l i t tà sideà da sà leà faità u o à à t ou eà u eà ua tit à
i po ta teàd i itialesàouàd a iatio s,ào à e o t eàsu àlesàge esàd aut esàt pesàdeàl ge desà uià
s appa e te tàda a tageà àdesà fo ulesàplusà o ple es ; ces dernières confèrent aux gemmes sur 
lesquelles elles sont inscrites une portée thématique, voire fonctionnelle, plus difficile à appréhender 
selon leur teneur. 
Elles se déclinent en différentes caractéristiques que nous avons déjà croisées, mais dont il est 

essai eàd sà àp se tàd o ue àrétrospectivement laà oh e e,à elaàafi àd es uisse àlaàp ofusio à
et la richesse du creuset épigraphique sur les pierres gravées et les anneaux métalliques. 
Co eàjeàl ai soulig àda sàl i t odu tio à poi tsà . .àetà . .àdeàl I t odu tio ), les pierres gravées ont 
diff e tesà fo tio sàai sià ueàdesàusagesà a i s,à ueà l tudeàs st ati ueàdesàappellatio sàet des 
th esàt a s e sau à aàfaità u effleu e ,àetà uià le tàdiff e tesà at go iesàd i s iptio sà uiàlesà
mettent en exergue.  
 
Κ a al seàdesà« didascalies » a soulig àleàlie à u e t etie tàleà otifài o og aphi ueàa e àl i s iptio ,à
certes. Mais une authentique interpénétration stylistique et épigraphique accentue la fonction 
apotropaïque de la gemme prise comme un tout : cela se produit lorsque le registre figuré fait partie 
intégrante de la « didascalie » qui le définit, composant un logogramme dans le cas des compositions 
idéographiques ou dittographiques. La formule UINO,à àl a latif,àseà o i a tàa e àlaàfigu eàdeàM th ,à
révèle laàge eà o eàu eàa uletteà o t eàl i esseà[223], la déesse Hécate place son homonyme – 
e àta tà u o jetàdi e tà àl a cusatif – sousàso à gideàpa àleàt u he e tàd u àp o d àdittog aphi ueà
(voir n° 198 ci-dessus : ЄKATHN), de même que la figure de la sauterelle est censée soigner les 
affections génitales de son porteur, Demetrius ou Tisicrates, et la représentation de la grenouille 
protéger la vie (voir point 2.1.2. de la Partie I, §2 : respectivement DEMETRIVM et ZOHN) ;à à oi sà u ilà
eàs agisse,à o eàleàsoulig eàM.àMa e àOli é,àdeàl utilisatio àdeàl a usatifàpou àsoulig e àlaàfo tio à

de sceau pour lequel le registre figu àfe aitàoffi eàd e l eà e o aissa leà– [locusta] (significas) 
Demetrium. Le même système idéographique gouverné par le génitif transforme une « didascalie » en 
dédicace votive consacrée aux divinités représentées sur la gemme (Hécate et Némésis) : KAI TO-N 

KYPION HMƱN OYPANON, (ὁ ί ) [Ἑ ά à αὶ έ σι ] αὶ ὸ à ύ ιο àἡ ῶ à ὐ α ό  [9/435]. 
 
Maisàleàspe t eàdesàfo ulesàsu àlesàpie esàg a esà eàs a te pasàl ,àloi às e àfaut.àй àp e ie àlieu,à
on trouve les formules augurales : les souhaits de bonheur introduits par EYTYXI et ses dérivés 
[377/410], que ces derniers soient personnalisés [268] ou « au porteur » [422] ; VIVAS [226] et ses 
différentes formes abrégées ou développées [252/269] ainsi que son pendant grec ZHCAIC / ZHCEC 

[227/269] ; ou encore VTERE FELIX, ses diverses déclinaisons [277] et son équivalent grec Є ΝAΓAΘƱ(I) 

/Ν Є Ν AΓAΘOIC [406], entre autres. Il est à noter toutefois que VIVAS et EYTYXI (voire une devise 
sentimentale comme A͡MO [291]) peuvent avoir une connotation funéraire s ils accompagnent un 
registre figuré ad hoc (dauphin, papillon [Pl. 37, fig. 246 ; 133, fig. 928] à ouà s ilsà pa ti ipe tàd u eà
tou u eà o at i eà deà l áu-delà – ACTЄPIAΝ |Ν ZHCAICΝ AЄ|IΝ KA ƱC [268] – oi e,à à l po ueà
paléochrétienne, à une profession de foi (voir n° 226 : VIVAS IN DEO ou SABINA VIVAS IN XP – 
christogramme pour Christo). Ces formules propitiatoires peuvent également adopter la configuration 
deà œu àdeàp osp it à o eà POKO TЄ [268] ou AVGE2129,àd a tio sàlibatoires ( PO IΧNEΨΝLIBE)2130, 
d auspi esà SILVI D T S)2131, de célébrations du Nouvel-An [14/194], de souhaits de victoire (introduits 
par VINCAS [38]), voire p e d eàlaà o figu atio àd logesà LAVC, « Félicitations »2132 àouàd appelà àdesà

                                                             
2129 Voir IRC V, p. 206, n° 173, pl. XC (AVGE | TADIA), et KRUG 1975, p. 121, n° 12, pl. 33 : AVGE | HILARI, Auge Hilari 
(divitias), « Hilar(i)us, puisses-tu accroître tes richesses ». 
2130 Voir point 1.5.4.2. de la Partie I, §2. 
2131 Voir point 1.2.3. deàl I t odu tio , §1. 
2132 Voir AUBRY 2009, p. 316, n. 49. 



416 
 

vertus – SPES | OPES [423] ou VIRTVTE HERCVLIS [225]. À ce sujet, il est intéressant de se pencher 
sur une intaille en verre du Martin-von-Wagner-Museum de Würzburg (IIème-IIIème s. apr. J.-C.) qui 
représente le buste de face de Sérapis, joint à la légende PONOIA•Ν/ΝΘЄOY• [Pl. 133, fig. 927]2133. Il 
s agità d u à datifà d di atoi eà g e à ti à d u à passageà d áeliusà á istide –  Discours, XXXVI (Discours 
égyptien), 123, l. 6 : ῇ  … à ό οια οῦ θ οῦ – que D. Bonneau2134 interprète comme suit (p. 60) : 
" … àpou à[á istideàdeà“ e],àl i ondation annuelle [à savoir "l eauàsa eàdeàlaà ueàduàNil"] est la 
a ifestatio àdeàlaàP o ide eà[Π ό οια]àdeà“ apis". La forme du datif dédicatoire est en référence à 

l off a deàduà ijouà àlaàdi i it ,à àsa oi à“ apis2135.àC estàd ailleu sàpou à etteà aiso à ueàleà usteàg a ,à
ie à u o àdesàatt i utsàduàdieu-Nil – notamment les putti (enfants, allusion aux coudées de la crue 

du fleuve, conséquemment représentations "symbolique[s] de la mesure nilométrique"2136 –, rappelle 
iconographiquement Sérapis, à qui le dédicant sacrifie en faveur du Nil afin que ce dernier assure la 
p osp it àetàlaàfe tilit à d o àlesàs olesàdesà o esàd a o da e . 
En marge de ce type de formules augurales ou propitiatoires, on trouve sur les pierres gravées des 
légendes à portée ouvertement prophylactiques, introduites notamment par Є TЄ, « Digère ! » 
[146], ΦY AC / ΦY A Є /Ν ΦY A AI, « Garde-moi ! Protège-moi ! » [54/256], voire la forme latine 
correspondante CONSERVATE ME2137, ou encore IE, « Bois ! » [228]. On rencontre aussi à de 
nombreuses reprises sur les gemmes des prières ou des invocations païennes, « Prends pitié ! » 
(BOHΘEI) ou « Sois miséricordieux ! » (E E C, E EHCON) [233-234/258/422], des mises en garde 
(ΓPHΓOPI), « Sois vigilant ! » [449], voire, de manière marginale, des proverbes ou des locutions 
élevées en préceptes philosophiques [264]. 
Enfin on a affaire aux devises amicales, affectueuses et galantes,àsu àlesàa eau àdeàfia sàouàd pou à
[200], qui peuvent o siste à e à u eà si pleà d la atio à d a ou à AMO, VITA TIBI, SVAVIS, etc.) 
[423/430] ou en des odes à la beauté (THΝKA H) [262] ; ou au contraire en formules cyniques visant 
à se protéger des tourments des sentiments (OYΝΦI Ʊ (CЄ) | MHΝ ANƱ | NOƱ Є | KAI ΓЄ Ʊ « Je ne 
t'aime pas, ne te trompe pas, mais je comprends et je ris ») [268]. 
 
Ensuite, ces inscriptions so tàsus epti lesàd adopter la configuration des sentences interpellatives. 
Les plus courantes sont les formules de salutations introduites par XAIPE, AVE ou VALE [229-231] ou 
ellesàd appelàauàsou e i à MEMENTO, MNHMONEYE – voir notamment point 2.3.1. de la Partie I, §4 – 
MNHCΘH ou MNESTE) [89/251/266-267], ces dernières, comme précédemment, pouvant se révéler 
être à connotation affectueuses (voir n° 455 ci-dessus : MEMINI TVI MEMINI ET AMO, « Je me souviens 
de toi, je eà appelleàetàjeà t àai e ! »). 
On rencontre aussi des dédicaces, souvent à la divinité – OYPANIA HPA | AMMƱNIOCΝANЄΘHKЄΝ | 
Є AΓAΘƱ [419] ou AΦPO ЄITHΝ TH ANЄIKHTƱΝ /Ν VENERIΝ VICTRICI [144/205] – ou à des mortels 
divinisés (DIVO CLAVDIO IMPERATO(RI) [24]) et, par extension, des consécrations [35] ou des ex-voto : 
ces derniers peuve tà t eàd el sàpa àl utilisatio àd u eàfo uleài t odu ti eà a a téristique –  [dono] 
do / dat / dedit (D•D, VRD) [59/280], voto posuit, votum libens merito, voti compos (I.O.V.C.) [207], la 
mention de la divinité invoquée (MATB, MER, MAR, APOL, etc.) [207] ouà leà essageàd espoi àd u à
retour favorable des dieux, KATA XPHMATICMON [197]. 
Certaines légendes sont également susceptibles de faire office de formules commémoratives, de 
appelà d u à e e tà pa ti ulie à ueà lesà ge esà – entre autres – ont comme fonction de 

remémorer : des jeux [34/166], une victoire militaire (PƱMH / XPYC-O O IC [421], [–]ΝNЄIKHNΝTƱNΝ
KYPIƱNΝCЄBΧACTƱNΨ [197/265/411]), laà i t odu tio àd u à ulte à une divinité dans une colonie ou 
une province (IOVEM•FORMANVM•COLΧLΨEGIΧVMΨΝRESTITVIT [196]). 

                                                             
2133 ZWIERLEIN-DIEHL 1986, pp. 247-248, n° 738, pl. 128.  
2134 Voir BONNEAU (D.), Le dieu-Nilàho sàd Eg pteà au à po uesàg e ue,à o ai eàetà za ti e , in : Berger (C.), 
Clerc (G.), Grimal (N.) (éd.), Hommages à Jean Leclant. Volume III : Études isiaques,àI stitutàf a çaisàd a h ologieà
orientale (IFAO), Le Caire, 1994, pp. 51-62. 
2135 Ibid., p. 54. 
2136 Ibid., p. 52. 
2137 Voir LE BLANT 1896, p. 90. 
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Et en dernier lieu, on peut trouver des acclamations,à e o aissa lesàg eà àl utilisatio àdeàte esà
caractéristiques comme ORTE2138 ou NIKA (et ses dérivés, NICA, NICHA)2139 [33/232], voire NЄI|KAC, 

{ }ι ᾷς, sur un camée de la collection Cook (IIème-IIIème s. apr. J.-C.) [Pl. Z, fig. 184] mettant en scène 
une Victoire conduisant un attelage de cinq (!) chevaux2140. Notons que la même forme verbale, à 
notion péjorative, apparaît sur un autre camée, Є I ЄNIΝ|ΝNЄIKAC [411].àΚaà e tio àdeàl u i it ,àd u à
dieu [242/265] ouàd u à o telà[406], a aussià aleu àd a la atio à ICΝΘEOC, « Un seul dieu ! », EIC 

ZEYCΝCAPA IC ou EICΝ /Ν APIC, « Un seul Pâris ! »), tout autant que, par extension, les nombreuses 
fo ulesàd ado atio àad ess esà« au nom de » Sérapis (MEΓAΝTOΝONOMAΝTOYΝCЄPA IC) ou à celui de 
quelque dieu unique [281/400]. 
 
Certaines légendes précisent également la fonction inhérente à la gemme, notamment en tant que 
sceau [60] – soulig o sà à eàp oposàu eà o ali eào eàd u eàt teàd áth aàParthenos, laquelle est 
jointe à la mention A O O OTOY IΘO[C], « Θeàsuisàlaàpie eà àsa oi ,àleàs eau àd Apollodotos »2141. 
Il existe epe da tàdesà asào àl i tailleà àusageàsph agisti ueàs a ère être une marque de fabrique, 
notamment pour des onguents (voir point 1.1. deà l I t odu tio , §2 : HEROPHILI OPOBALSAMVM, 
« Pommade pour les yeux de Herophilos »). En outre, les gemmes, dans des cas extrêmement 
marginaux, peuve tà gale e tà t eàd positai eàd u eànorme légale –  EX S C, ex s(enatus) c(onsulto) 
[224]. 
 
En sus de leur usage sphragistique et de la portée apotropaïque ou augurale des formules les ornant, 
les pierres gravées véhiculent potentiellement une symbolique bien précise, en lien notamment avec 
le mariage (symbolique nuptiale àouàa e àl appa te a eàreligieuse de leur porteur. Ainsi, le thème 
du registre figuré – notamment le motif de la dextrarum iunctio – définit le bijou comme une alliance 
ouàu àt oig ageà ha g àpa àlesà pou àpou àga a ti àleà a iage,àsu toutàs ilàest a o pag àd u eà
légende comme XAPA, « Joie » [129], ou OMONOIA / CONCORDIA, « Concorde » [200]. Tel est 
également le cas du caractère Є, lettre epsilon,à i ui eàlett eàdeàl alpha et,à uiàsig ifie « mariage, 
couple » selon la théorie néopythagoricienne [412]. 
Il en va de même de la symbolique religieuse sur les pierres gravées paléochrétiennes : le sigle du 
chrisme ou du staurogramme [269] suffit à mettre en exergue la croyance du porteur de la gemme, 
elaàtoutàauta tà ueàl i o og aphieà elati eà àlaà eligio à h tie eà i ageàdeàΘ sus-Christ, IHCO(Y)C 

XPICTOC ; poisson, IXΘYC [222/252/303] ; allégorie du Bon-Pasteur [352] ;à ep se tatio à d u à
bateau de « p heu sà d ho e » – voir Partie III, tabl. 2.6.3.) [274] ; Saints, anges et martyrs 
[193/233] ; ancre [146]). 
 
Certaines intailles et divers anneaux métalliques sontà gale e tào sàd indices numéraux [303] : ces 
derniers sont à fonction ornementale2142 ou reprennent des marques de série [235].àO às e àse tàsu à
les gemmes également pour fixer une date [39], ou pour marquer une durée2143. Sur une sardoine du 
Kunsthistorisches Museum de Vienne, la mention CC (sic), au-dessusà deà laà ep se tatio à d u à
he alà ai ueu àa o pag àd u àe plo àduà i ue,à ep e d une somme : en sesterces, le montant 
d u eàpa tieàdesàpraemia (1200)2144. Dans une ultime acception, un indice numéral est susceptible de 
se référer à une mesure de contenance [457] : on peut citer notamment une cornaline de la collection 

                                                             
2138 Voir WEISS, AUBRY 2009 : pierre gravée représentant une course de chars devant la spina avec la légende ORT͡E  

/ PRA, Orte Pra(sinus est), « C estàleàVe tà uiàaàgag  ».  
2139 Voir AUBRY 2011a, pp. 651-655. 
2140 SMITH, HUTTON 1908, p. 77, n° 336, pl. XVII. 
2141 Voir FURTWÄNGLER 1900, II, p. 185, n° 46, pl. XXXVIII. Voir aussi GUARDUCCI 1967-1978, III, p. 356, fig. 123. 
2142 Voir Aquileia 1992, p. 60, n° cat. 125 (XXIX) ; 126 (XXX). 
2143 Voir DEMBSKI 2005, p. 153, n° cat. 1019, pl. 103 : au-dessusàd u eà ep se tatio àdeàdextrarum iunctio est 
g a à leà hiff eà XXIXà uià ep e dà aise la le e tà leà o eà d a esà u aà du à l u io à agueà
d a i e sai e . 
2144 Voir AUBRY 2011a, p. 644, fig. 1 ; 661. 
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Beverley2145 [Pl. 133, fig. 930] sur laquelle un vieux satyre tient entre ses mains une amphore ; sur la 
pa seàdeà etteàde i eàseà et ou e tàt oisà i eau àd i s iptio ,àX•V•XΝ |Ν EIΝΧ=Ν IEIΨΝ |ΝOINHPOC, à 
savoir la mesure de contenance (X•V•X) et le contenu ( ί ι οἰ ός, « contient du vin à boire »). 
En outre, les indices numéraux se retrouvent sur les bagues des soldats et les emblèmes des légions 
figurant sur certaines gemmes : ils reprennent le numéro de la troupe [18/117/244/479] ouàl a a eà
annuelle du porteur dans son cursus honorum [36/117/489]. 
 
Enfin, le dernier type d i s iptio à ueàl o à et ou e sur les pierres gravées – et parmi le plus répandu 
– est la e tio àduà o àdeàl a tisa -graveur. Ce dernier se présente soit sous sa simple dénomination 
[19/214/266-267], soit adjoint à un verbe (fecit2146, ἐ οί ,àἐ ό ι voire ἐ οί σ 2147), voire à un ethnique 
– E AMENO ΝE OIEΝXIO  [64] – ou à un indice de filiation – ЄYTYXHCΝ IO[C]KOYPI OYΝAIΓЄ[AI]OCΝ
Є OI|[ЄI], « Eutychês,àfilsàdeàDios ou id s,àd Aigeai (Cilicie), a fait » [252]. Quelquefois, sa signature – 
pas entièrement assurée cependant – prend laà o figu atio à d i itialesà [83] ouà d a iatio sà
[144/252]. Et, sur deux intailles notamment (dont la célèbre gemme Felix portant les mentions 
KA OYPNIOYΝCЄOYHPOY, Calpurnius Severus, et ΦH I ΝЄ OIЄI), la dimension épigraphique se révèle 
composite : autant le porteur de la gemme (ou la personne représentée – MIKH  / E AMENO  [66]) 
– ueàl a tisa -graveur ont apposés leur nom sur la pierre [143]. 
 
 

***** 
 

 
En conclusion, ce travail sur les inscriptions des pierres gravées permet de mettre en exergue la 
diversité de ces ajouts épigraphiques ainsi que la richesse du spectre des interprétations et des 
lectures à leur attribuer : cela va bien au-delà de la simple mention du propriétaire de la gemme ou 
duà o àduàg a eu à do tàlesào u e esàso tàd ailleu sàe t e e tà a i esàda sàleu àfo eàai sià
que dans leur portée). Certes, les formules complexes apparaissant notamment sur les camées « à 
texte »à o tà t ài i que mentionnées pour illustrer le propos et définir un panel potentiellement des 
plusàe haustifsàdeà laà a i t à desà t pesàd i s iptio sàe à gl pti ue.àMaisà leà e ou sà à esà l ge desà
pa ti uli es,àai sià u à ellesàappa aissa tàsu àlesàa ulettesà uiào tà té traitées ces dernières années 
deà a i eàapp ofo die,à ota e tàpa àá.àMast o i ue,à“.àMi helàetàV.àDase ,às està l àu eà
aseà pig aphi ueà solideà età f e eà fo tà utileà à laà t a s iptio à età à l i te p tatio à desà

abréviations et initiales latines et grecques sur les intailles et camées à fonction sphragistique ou 
ornementale. Cette étude, en définitive, permet également de mieux pénétrer une certaine intimité 
desàge sàdeàl á ti uit .àйtà o eàd positai esàdeà eàsa oi àpeuàe li à à t eàd oil àau grand jour 
pa eà u i ti e e tàe àlie àa e àlaàsph eàp i e,àlesàge esà ousà e seig e tàsu àlesàid esà h esà
àlaàphilosophieàd a ta ,àsu àlesà o a esàauàsu atu elàdesàá ie sàetàsu àlesà o e sà u ilsàa aie tà
d use à à o àes ie tàdeà esàpetitsào jets soitàe àta tà u uste sileàsigillai e,àsoitàe àta tà ueà ijou,àsoit,à
fi ale e t,à e à ta tà ueà e teu sàdeàpe s esàetàd otio sà i h e tesà auàdo ai eàdeà laà aiso à
romaine.  
Il faut donc tâcher deàs e t ai eàetàdeàs aff a hi àduà a a àd u eà elati eà o aissance de ces 
p ieu à a tefa tsà afi à u e à d fi iti eà ilsà d oile tà eà ueà fut,à pe da tà p sà deà illeà a s,à leu à
quotidien au travers des inscriptions qui les ornent. 

 
 

***** 
 
 
                                                             
2145 SCARISBRICK, WAGNER, BOARDMAN 2017, p. 196, n° 182. 
2146 Voir ZWIERLEIN-DIEHL 2007, pp. 236-237 ; 465, n° 822, pl. 182 : FL•ROMVL•VEST•FECIT (420-421 apr. J.-C.) 
2147 Voir GUARDUCCI 1967-1978, III, p. 517 (parfait et aoriste). 
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APPENDICE 1 
 
‘appo tàdeà e he heàpou àu eà oll gueàhisto ie eàdeàl a t,àM e C. PREGLA, au profit de son mémoire 
de diplôme post-grade (Executive Master in Arts Administration àdeàl U i e sit àdeà)ü i hà “uisse à/à
н ie à ,àlo sàdeà o às jou àdeà à oisà àl I stitutà“uisseàdeà‘o e. 
 
 
 
 

MÄCENAS AUF GEMMEN* 
 
 
1) Bild aus GIEBEL, Freund und Förderer der Talente in Rom, Patron der Stifter (2000) 19 

(Abb. 1)2148. 
  
 Es handelt sich um den Pariser Amethyst mit dem sog. Mäcenas-Kopfe, den J.J. 
WINCKELMANN (Sammlung STOSCH), P.-J. MARIETTE u. A. abbilden (Abb. 2 und 3)2149, von 
dem mehrere Abdrücke und Kopien (Abb. 4, 5, 6 und 7)2150 einst dem berühmten 
Archäologen A. FURTWÄNGLER vorliegen und der sich gegenwärtig im Cabinet des Médailles 
zu Paris befindet ist2151, wie ihm der Augenschein zu lehren schien, ein Werk des späteren 
16. oder des 17. Jahrhunderts2152. Die ganze Arbeit, die übrigens an sich recht gering ist und 
keinerlei Lob verdient, ist durchaus unantik in der Auffassung wie der Ausführung. Die Inschrift 
ΔIOCKOYPIΔOY gar ist von den ächten himmelweit entfernt, im Ganzen wie im Einzelnen; 
die flüchtigen ungleichmässigen Buchstaben entbehren auch der Kugeln2153. Dass dieser 

                                                             
* Aus unterschiedlichen deutschsprachigen Artikeln ausgezogener Text. 
 
2148 Skizze nach RASPE – TASSIE, A Descriptive Catalogue of a General Collection of Ancient and Modern Engraved 
Gems, Cameos as well as Intaglios, taken from the most Celebrated Cabinets in Europe (1791) Nr. 10728. 
 
2149 CADES, Impronte Gemmarie dell’Instituto (1836) Nr. IV C/307; REINACH, Pierres gravées (1895) Taf. 102/49 
[MARIETTE / Abb. 2]; 134/27 [STOSCH / Abb. 3]: « 15 X 20. Améthyste. PRETENDU MECENE (autrefois dit SOLON). (…) 
». NB: Buchstaben des Dioskurides-Namens sind auf der Gravur von MARIETTE [2], im Vergleich zu derjenigen von 
STOSCH [3], in Richtung Aussenseite gekehrt (obwohl die Leserichtung, die von unten nach oben erfolgt, dieselbe 
bleibt); es handelt sich dennoch um denselben Amethyst (s.u. Anm. 4). Zur Sammlung STOSCH s. WINCKELMANN, 
Description des pierres gravées du feu Baron de Stosch (1775). 
 
2150 FURTWÄNGLER, « Studien über die Gemmen mit Künstlerinschriften » in: Jahrbuch des Kaiserlich Deutschen 
Archäologischen Instituts III (1888) 136 Nr. 19 Taf. 3/19; STEFANELLIA, La collezione Paoletti I (2007) Nr. II/280 [Abb. 
4] (Inschrift wie auf der STOSCH-Gravur); REINACH, s.o. Anm. 2, 129/20 [MARIETTE / Abb. 5]; ZWIERLEIN-DIEHLA, 
Glaspasten im Martin-Von-Wagner-Museum der Universität Würzburg I (1986) Nr. 535 [Abb. 6] (J.F. CHRIST und 
P.D. LIPPERT – Dactyliothecae Universalis1  III (1756) Taf. 2/234 – erkannten nicht, dass das Porträt dem damals 
Maecenas genannten Typus angehört ».); 859 [Abb.7] (mit Künstlerinschrift ΔIOCKOYPIΔOY – Leserichtung von 
oben nach unten, Buchstaben nach aussen gewendet). Zur Abb. 5 s. KAGAN – NEVEROV, Splendeurs des collections 
de Catherine II de Russie. Le Cabinet de pierres gravées du Duc d’Orléans (2000) Nr. 104. 
 
2151 CHABOUILLET, Catalogue général des camées et pierres gravées de la Bibliothèque Impériale (1858) 269 Nr. 
2077: « MECENE. Buste de profil; il est représenté à un âge assez avancé et presque entièrement chauve. Derrière 
la tête, on lit: ΔIOCKOYPIΔOY (ouvrage de Dioscoride). AMETHYSTE. H. 20 mill. L. 15 mill. – On a cru voir le portrait 
de Solon, le législateur de l’Attique, dans le personnage dont le célèbre Dioscoride a gravé le portrait sur la 
précieuse améthyste du Cabinet de France qui nous occupe. Cette opinion était fondé sur le nom du graveur 
Solon, qu’on lit sur une cornaline de la collection Farnese, et représentant évidemment le même personnage. C’est 
le Duc d’Orléans, régent, qui fit remarquer que le nom de Solon était celui du graveur et non du personnage 
présenté. (…) ». 
 
2152 FURTWÄNGLER, s.o. Anm. 3, 297. 
 
2153 Zur Kugeln s. REINACH, s.o. Anm. 2, 164-165 [STOSCH]: « L’améthyste du Cabinet des Médailles (…) paraît 
d’abord, vers 1θίί, dans l’inventaire de la collection de Fulvio Orsini. (…). En 1θίη, Rascas de Bagarris, 
conservateur des antiquités d’Henri IV, montra à Peiresc une améthyste (…). [Il] y reconnut la signature de 
Dioscoride en reliant par des traits les petites boules qui étaient la seule partie restée visible des caractères – 
GASSENDI, Vita Peirescii II (1604) 90 – (…). L’améthyste de Bagarris (…), en 1κίκ, fut retirée de la collection 
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moderne Charakter von Schrift und Bild nur etwa Folge der Überarbeitung eines antiken 
Steines sei, hielt A. FURTWÄNGLER für unmöglich; die Arbeit ist völlig einheitlicher Art. Kein 
Steinschneider des 17. Jahrhunderts war im Stande eine Arbeit des Dioskurides genau zu 
kopieren2154. Aber der Amethyst von Paris ist ohne Zweifel eine Kopie eines verschollenen 
antiken ächten Werkes des Dioskurides (s.o. Anm. 6)2155.  
 A. CHABOUILLET – der hielt den Stein für antik und für un des plus beaux fleurons de la 
collection de France – erkannte sogar in einer ganz geringen Replik des Kopfes mit der 
Dioskurides-Inschrift eine antike Wiederholung jenes Amethysts (Abb. 8)2156. 
 Wen stellte das Porträt dar? Dass die gewöhnliche Bezeichnung Mäcenas, die vom 
Herzog PHILIPP VON ORLEANS zu Anfang des 18. Jahrhunderts ausging, eine ganz willkürliche 
und haltlose sei, hat zuletzt noch J.J. BERNOULLI gezeigt2157 – P. PAOLETTI (1834) dachte, 
dass es sich um ein Porträt von Tibull handelte (s.o. Anm. 3), und dass auf einer anderen 
Gemme dasjenige des Mäcenas war (Abb.9)2158; diese überholte Meinung ist jedoch nicht zu 
berücksichtigen. Die ältere Deutung – das Porträt als Solon, der Gesetzgeber Athens (s.o. 
Anm. 4) – beruhrte darauf, dass man die, auf mehreren offenbar dieselbe Persönlichkeit 
darstellenden Gemmen sich findende Inschrift Σ ωνο  als Bezeichnung der Person gefasst 
hatte (Abb. 10, 11 und 12)2159. Dies Herzog PHILIPP II. VON ORLEANS, ein aussergewöhnlich 
sachkundiger Sammler, hatte entdeckt, dass die Inschrift Solon bei einem Gemmenporträt 
(Abb. 12/III), nicht wie man bisher glaubte, dieses als den athenischen Staatsmann 
bezeichne, vielmehr den Namen des Gemmenschneiders bedeute2160; das Porträt stelle einen 
Römer, wahrscheinlich Mäcenas dar2161. Die von Solon wiedergegebene Persönlichkeit ist 

                                                             
impériale pour être mise (…) à la disposition du joaillier Nitot; c’est en 1κ32 seulement qu’on la voit reparaître (…). 
Mais personne ne s’est encore avisé de supposer que la pierre de Bagarris ait pu être remplacée, entre 1810 et 
1κ32, par une copie (…). On a seulement émis des doutes sur l’identité de la figure vue par Peiresc avec celle 
que nous possédons aujourd’hui [1895]. L’argument qu’on allègue, c’est que la signature de la pierre de Bagarris 
n’était reconnaissable qu’aux boules terminales, alors que, sur la pierre du Cabinet des Médailles, il n’y a pas de 
boules, mais de grosses hastes assez mal tracées. ». Vgl. auch Anm. 8. 
 
2154 Zu Dioskurides s. VOLLENWEIDERA, Die Steinschneidekunst und ihre Künstler in spätrepublikanischer und 
augusteischer Zeit (1966) 57 ff. 
 
2155 FURTWÄNGLER, s.o. Anm. 3, 298: « Denn jener [Stein] von [dem berühmten Gelehrten] Peiresc gesehene war 
offenbar ein antikes ächtes Werk des Dioskurides. Dies geht aus der Nachricht über die Inschrift hervor. Dieselbe 
zeigte kleine Kugeln and den Enden der Hasten, die so dünn waren, dafs sie übersehen werden konnten. (…). 
Peiresc zeichnete die Kugeln auf das Papier, verband sie mit Linien und las nun ΔIOCKOYPIΔOY. Seine Abschrift 
stimmt so genau mit der Schreibart der ächten Signaturen des Künstlers, dafs die Inschrift und also der Stein ächt 
gewesen sein müssen. Denn diese Schriftart war den Fälschern um 1605 noch völlig unbekannt. ». 
 
2156 CHABOUILLET, s.o. Anm. 4, 269 Nr. 2078: « MECENE. JASPE ROUGE. H. 12 mill. L. 10 mill. ». A. FURTWÄNGLER hielt 
diese Replik für modern (s.o. Anm. 3, 298), aber M.-L. VOLLENWEIDER denkt dass dieser rote Jaspis vom 2. 
Jahrhundert n. Chr. datiert wird (VOLLENWEIDERB, Camées et intailles. Les portraits romains du Cabinet des 
Médailles (2003) 29 Nr. 19 [Abb. 8]). 
 
2157 BERNOULLI, Römische Ikonographie I (1882) 238 ff. 
 
2158 STEFANELLIA, s.o. Anm. 3, Nr. IV/416 [Abb. 9]. 
 
2159 VOLLENWEIDERA, s.o. Anm. 7, 125 Taf. 99/1 [Abb. 10]: « Renaissance-Kopie eines von Solon signierten 
Originals (…). » (Künstlerinschrift COΛΩNOC – Leserichtung von oben nach unten mit Buchstaben in Richtung 
Innenseite). ZWIERLEIN-DIEHLB, « Gemmen mit Künstlerinschriften » in: STROCKA (Hrsg.), Meisterwerke (2005) 321-
343 Abb. 14 [Abb. 12]; STEFANELLIB, « I gioielli » in: SALVIONI (Hrsg.), Il tesoro di Via Alessandrina (1990) 61 Nr. 36 
[Abb. 11]: « È una delle numerose repliche di età moderna, eseguite a partire dalla fine del XVI secolo, di una 
pietra antica, opera dell’incisore Solon (…). Il personaggio (…) è stato ritenuto, dapprima per una errata lettura 
dell’iscrizione, Solone e poi Mecenate durante il XIX secolo. È forse da identificare con Cicerone. » 
(Künstlerinschrift COΛΩNOC – Leserichtung von unten nach oben mit Buchstaben nach aussen gewendet). Vgl. 
auch FURTWÄNGLER, s.o. Anm. 3, 299 Taf. 11/17 und 18. 
 
2160 ZAZOFF, Gemmensammler und Gemmenforscher (1983) 19 f.; ZWIERLEIN-DIEHLC, Antike Gemmen und ihr 
Nachleben (2007) 279. 
 
2161 ZWIERLEIN-DIEHLA, s.o. Anm 3, 24 Anm. 127. 
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aber offenbar dieselbe wie diejenige, welche Dioskurides in dem ebenfalls verlorenen 
Originale des Pariser Steines dargestellt hatte. Diese früher allgemein angenommene 
Identität – man nannte den Mann Mäcenas – wurde mit Unrecht von J.J. BERNOULLI (s.o. 
Anm. 10, 240) geleugnet. Die Verschiedenheiten – der Kopf des Solon ist etwas breiter, 
vierschrötiger als der des Dioskurides – erklärt mit Recht aus der verschiedenen 
künstlerischen Auffassung. Die Gleichheit der Person scheint ganz augenscheinlich. Ebenso 
in die Augen fallend ist aber die Ähnlichkeit derselben mit dem beglaubigten Porträt des 
Cicero. Der willkürliche Name Mäcenas ist definitiv zu beseitigen und es ist der des Cicero 
dafür einzusetzen. Die Büste in Apsley House zu London (Abb. 13)2162, die einzige durch 
Namensinschrift gesicherte antike Darstellung des Cicero – ausser der Nase, die ein später 
Zusatz ist2163 –, stimmt so frappant in allen Hauptsachen mit den Gemmen überein, dass man 
an der Identität der Person nicht zweifelt. Eine Kamee-Büste des sog. Mäcenas in der 
Sammlung Worsley erlaubt einigen Unterschieden von Morphologie mit den unterschriebenen 
Gemmen von Dioskurides und Solon zu erfassen (Abb. 14 und 16)2164; allerdings scheint 
diejenige des Worsley-Museums mit dem Flachrelief des Ara Pacis Augustae, das den sog. 
Mäcenas darstellt, mehr gleichartig zu sein (Abb. 15)2165. Jedoch ist die Kamee aller 
Wahrscheinlichkeit nach die Kopie einer Fälschung, und das Flachrelief, wie die bis hierher 
zitierte Gemmen, vielleicht nicht eine Darstellung des Mäcenas. 

 
 
 
 
 
 

                                                             
 
2162 SCHWEITZER, Die Bildniskunst der römischen Republik (1948) 91 f. Abb. 137 [Abb. 13]; MILES, Art as Plunder. 
Ancient Origins of Debate about Cultural Property (2008) 109 Abb. 8. 
 
2163 REINACH, s.o. Anm. 2, 164: « (…) le nez du buste d’Apsley-House n’étant pas antique, il reste de l’incertitude 
sur cette partie si caractéristique du visage; (…). »; FURTWÄNGLER, s.o. Anm. 3, 301: « Bei den wenig bedeutenden 
Abweichungen ist immer zu bedenken, dafs wir von den Gemmen ja nur Copien des 16. und 17. Jahrhunderts 
haben. (…). Der Kopf [des Cicero] steht der Auffassung des Dioskurides näher als der des Solon. Wenn die Nase 
verschieden scheint, indem sie gerader herabgeht, so ist zu bedenken, dafs die Nase der Büste in Apsley House 
ergänzt ist, sowie dafs jene starke Einstattlung der Nasenwurzel und der darunter folgende Höcker der Nase auf 
den Dioskurides- [Abb. 2, 3, 4 und 7] und Solon-Gemmen [Abb. 10, 11 und 12/III] gewifs Übertreibung der Copisten 
ist; im späteren 1θ. Jahrhundert war diese übertriebene Bildung (…) besonders beliebt. ». 

2164 WORSLEY, Museum Worsleyanum. Collection of antique basso-relievos, bustos, statues, and gems I (1824) 
129 [Abb. 14]: « The late Dr. Mead purchased of the heirs of Cardinal Massimi several coloured drawings copied 
from antique paintings, and among them the copy of part of a painting found in the Palace of the Caesars, 
representing Augustus crowning Tiridates in the presence of Maecenas, Agrippa and probably Horace. The figure 
said to be that of Maecenas is the principal one in the picture, after Augustus, while Agrippa is represented further 
back, leaning his right hand upon the shoulders of Maecenas. The drawing was published by the late George 
Turnbull, Esquire [A treatise on ancient painting (1740) 172-173, Taf. III / Abb. 16], (…). The portrait of Maecenas 
in the picture is very like our gem, in which he appears somewhat older. ». Jedoch ist die Wahrscheinlichkeit groß, 
daß die antike Malerei, die als das Modell zur Gravur dient, eine Falsche sei. Dazu und zur Abb. 16 s. BURLOT, 
Peintures antiques romaines et faussaires. Sources et techniques  (unveröffentlicht) 455-457: « Il n’est mentionné 
nulle part dans la bibliographie qu’il s’agit d’une contrefaçon. Cependant plusieurs éléments pourraient laisser 
penser que Mead a acheté un faux: la composition est éloignée des compositions classiques des décors romains; 
les personnages sont copiés sur des monnaies et les visages de personnalités importantes de l’histoire romaine 
sont ainsi aisément reconnaissables. La prétendue provenance de l’œuvre, les jardins Farnèse, n’a pas été choisie 
au hasard, puisqu’elle correspond au lieu où la plus importante découverte de peintures antiques, appartenant au 
complexe de la Domus Transitoria, avait été faite les années précédentes. L’artiste que l’on pourrait suspecter 
pour la réalisation de ce faux est Camillo Paderni, puisque la première fois que l’œuvre a été vue, c’est dans son 
atelier [1737]. ». 
 
2165 ANDREAE, Die römische Kunst [Neubearbeitete und erweiterte Ausgabe] (1999) 469 Nr. 259: « Bildniskopf 
eines Römers (Maecenas?). »; ROSSINI, Ara Pacis (2006) 79 [Abb. 15]: « Processione meridionale, figura sud 43, 
tradizionalmente individuata come Sesto Appuleio pater, (…). ». 
 

http://pons.eu/dict/search/results/?l=defr&q=aller&in=de
http://pons.eu/dict/search/results/?l=defr&q=nach&in=de
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2) Bild von E.F. BURNEY (Abb. 17). 
 
 Die Abbildung besteht aus eine Aquarellmalerei (Feder und Tinte) vom Ende des 18. 
Jahrhunderts (1794), die eine Allegorie von Mäcenas als Roman Patron of Art darstellt. Das 
Werk lässt den ikonographischen Standard2166 vom sog. Mäcenas auf den Gemmen – 
besonders derjenige der Amethyst von Paris – einer Zusammenstellung entsprechen, die an 
einem Möbelstück erinnert. Die Szene des Sockels stellt wahrscheinlich Jupiter dar, der in 
einen Schwan verwandelt ist, der Leda besucht (Abb. 22)2167; die Sterne über dem Vogel 
symbolisieren den göttlichen Charakter des Tieres. In der römischen Ikonographie ist der 
Lorbeerkranz durch eine patera2168 (Gefäss) ersetzt (Abb. 23)2169. Die Inschrift MAECE-NAS•, 
die sich auf der Deutung der Amethyst vom Herzog PHILIPP II. VON ORLEANS und BAUDELOT 
DE DAIRVAL (1717)2170 stützt, dient dazu, die Identität der dargestellten Porträt zu präzisieren.  
 Die Legende MAECE-NAS• integriert sich vollkommen in die Tradition der 
Beschriftungen auf den Kopien des 17. Jahrhunderts. Die « falschen Signaturen » der 
STOSCH-Zeit lassen sich in zwei grosse Gruppen scheiden2171: Einmal Inschriften, die – meist 
schon im 16. Jahrhundert – eingraviert worden waren, um den Namen des Dargestellten zu 
bezeichnen, die erst sekundär für Signaturen gehalten wurden, zum anderen Inschriften, die 
– selten schon im 17., meist im 18. Jahrhundert – als Künstlernamen gemeint waren. Die 
Inschriften des 16. und 17. Jahrhunderts sind meist in relativ grossen Buchstaben 
geschrieben, versuchen nicht, antike Inschriften nachzuahmen. Zur ersten Gruppe – in die 
man die Illustration von E.F. BURNEY aufnehmen könnte – gehören einerseits der Intaglio mit 
dem sein Schwert betrachtenden Jüngling und der Inschrift CAE-KAS – er sollte wohl 
ursprünglich Caecas, den Stammvater der Caecilier darstellen –, bei dem Bild und Inschrift 
dem 17. Jh. angehören (Abb. 18)2172, und andererseits das Porträt des Cato mit dem 
Beischrift CAT-CEN [= Cat(o) cen(sor)] (Abb. 19)2173. Auf den antiken Gemmen findet sich 
die Rundperlpunkte als Interpunktion – oder spezifischer wie das bedeutende Symbol einer 
Abkürzung – oft wie Bescheinigung eines späten Zusatzes der Beschriftung. Das 
vorherrschende Kriterium ist die Benutzung des Interpunktionszeichens wie der Endung der 
Sequenz2174 – in unserem Fall ist dieser Imitationsverdacht durch die Tatsache betont, daß 

                                                             
2166 CROWN, Drawings by E.F. Burney in the Huntington Collection (1982) 47: « (…) designs (…) are traceable to 
the Farnese Ceiling, to Monfaucon’s "Antiquité expliquée", and similar sources, that is, to prints after the most 
renowned works of art from antiquity to the eighteenth century. ». 
 
2167 LIMC VI, Leda, Nr. 118 [Abb. 22]: Von mehreren Zeichnungen gekannter Sarkophag: auf beiden Seiten eines 
Porträts (Verstorbenen) finden sich, nach links Ganymed und der Adler, nach rechts Leda mit dem Schwan, der 
sie umschlingt. 
 
2168 Im antiken Rom verwendete runde, breite und flache Schale aus Ton oder Metall, die insbesondere im Bereich 
des Trankopfers, der Libation, benutzt wurde. Deshalb werden sie auf Wandgemälden meist als Trinkgefäße oder 
Opferschalen dargestellt. 
 
2169 LIMC VI, Leda, Nr. 109 [Abb. 23]: Römische Wandmalerei, auf der Leda dargestellt ist; sie ist auf ein Kissen 
halb ausgestreckt und reicht dem Schwan eine patera. 
 
2170 BAUDELOT DE DAIRVAL, Lettre sur le prétendu Solon des pierres gravées. Explication d’une médaille d’or de la 
famille Cornuficia (1717); ZWIERLEIN-DIEHLC, s.o. Anm. 13, 279: « Herzog Philipp II. von Orléans gab den Anstoss 
zu einer Schrift von Baudelot de Dairval "Lettre sur (…)" (1ι12, erschienen 1ι1ι), welche einen grundlegenden 
Fortschritt in der wissenschaftlichen Gemmenforschung bedeutete. ». 
 
2171 ZWIERLEIN-DIEHLB, s.o. Anm. 12, 326 f. 
2172 ZWIERLEIN-DIEHLA, s.o. Anm. 3, Nr. 863 [Abb. 18]. 
 
2173 REINACH, s.o. Anm. 2, Taf. 101/44 [Abb. 19]; CHABOUILLET, s.o. Anm. 4, 330 Nr. 2403: « IMITATION DE L’ANTIQUE. 
2403. CATON le censeur. Buste de profil. On lit: CAT. CEN. CORNALINE. H. 19 mill. L. 14 mill. ». 
 
2174 Zum Endungszeichen s. STEFANELLIA, s.o. Anm. 3, Nr. III/309 [FL• ή HEL•] (Porträt der Flavia Helena, Mutter 
des Constantinus I.). Vgl. auch CADES, s.o. Anm. 2, Centuria Nr. VI 61 [C• / PLIN•] (Porträt des Plinius); Nott Nr. 
275 [L•C• / CIN•] (Portät des Cornelius Cinna). So die Benennungen im Altgriechisch: Nr. IV B/30 [ΠICICTPAT•]; 
IV B/69 [APIΣT•] (Porträts des Peisistratos und des Aristoteles). 

http://de.wikipedia.org/wiki/Libation
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der Wort MAECENAS nicht abgekürzt ist. Als Vergleichselemente kann man zwei Porträts mit 
beigefügten Inschriften zitieren: dasjenige des PRUSIAS I. VON BITHYNIEN (230/227-182 v. 
Chr.), mit der Legende B• ή ΠPY• [= Β(ασ ε ) Π (ο)υ(σία )] (Abb. 20), sowie dasjenige des 
DEMETRIOS II. NIKATOR VON SYRIEN (146-140/139, 129-125) mit dem Skalp eines jungen 
Stieres und der Beischrift SCIPI•AF• (Abb. 21)2175 – auch nachantike Zusatz, die den 
Dargestellten als Scipio Africanus bezeichnen soll2176. 
 Im Abschluss bezeugen die Grösse der Buchstaben – im Vergleich zu derjenigen von 
den Gemmenschneidersnamen –, die Gliederung der Legende auf beiden Seiten des Bildes, 
sowie die Interpunktionszeichen, die Tatsache, dass die Illustration eine späte Kopie oder ein 
pseudo-antikes Werk ist, das sich auf der epigraphischen Standards des 18. Jahrhunderts 
stützt. 
 
 

***** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 
2175 ZWIERLEIN-DIEHLA, s.o. Anm. 3, Nr. 63 [Abb. 20]; 64 [Abb. 21]. 
 
2176 Dieser Verwirrungstyp ist auch eine Besonderheit der Renaissance und des 17. und 18. Jahrhunderts, und 
infolgedessen die Bescheinigung eines späten Zusatzes. Vgl. auch CADES, s.o. Anm. 2, Nr. IV B/50 [ΦMA] (Der 
Inschriftschneider hat ein Porträt des Perikles von Athen [Πε  Ἀ να ων] als dasjenige von Philipp II. von 
Makedonien interpretiert); ZWIERLEIN-DIEHLA, s.o. Anm. 3, Nr. 532 [M•T•C] (Kopf des Caius Iulius Caesar mit einem 
falschen Inschriftszusatz, der die Büste wie diejenige von Cicero (Marcus Tullius Cicero) interpretiert). 



424 
 

ABBILDUNGEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
    Abb. 1: Nach GIEBEL.          Abb. 2: Nach REINACH.      Abb. 3: Nach REINACH. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 

  Abb. 4: Nach STEFANELLI A.              Abb. 5: Nach REINACH.                     Abb. 6: Nach ZWIERLEIN-DIEHL A. 

 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

 Abb. 7: Nach ZWIERLEIN-DIEHL A.      Abb. 8: Nach VOLLENWEIDER B.                 Abb. 9: Nach STEFANELLI A. 
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RVAp = Trendall (A.D.), Cambitoglou (A.), The Red-figured Vases of Apulia, 3 volumes, Clarendon, 
Oxford, 1978-1982. 
 
SNG American Numismatic Society = AA.VV., Sylloge nummorum Graecorum, The collection of the 
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***** 
 



PLANCHES 
 
Les planches se scindent en deux parties : les illustrations en couleur (Planches A à Z) et les illustrations 
en noir/blanc (Planches 1 à 133). 
 
Cette disti ctio  est la sulta te de l’oppo tu it  ui ’a t  do e d’avoi  acc s aux pie es des 
collections pour les photographier par moi-même, ou de profiter des planches aléatoirement en 
couleur ou en noir/blanc de différents catalogues. 
 
 

***** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PLANCHE A 
 

           
                        Fig. 1a           Fig. 1b     Fig. 2 

     ZWIERLEIN-DIEHL 2002, figg. 16a-b.   SENA CHIESA 1966, n° 579. 
 
 

      
                     Fig. 3            Fig. 4 

          BOARDMAN 1970, p. 363, fig. 2.                       VOLLENWEIDER, [..] 2003, n° 228.        
 
 

                    
            Fig. 5         Fig. 6 

     SENA CHIESA 1966, n° 1533.        WALTERS 1926, n° 1965. 



PLANCHE B 
 

           
            Fig. 7      Fig. 8        Fig. 9 

                SENA CHIESA 1966, n° 149. WALTERS 1926, n° 1770.                       WALTERS 1926, n° 2131. 
 
 

                           
      Fig. 10                Fig. 11 

                VOLLENWEIDER, [..] 2003, n° 233.                          PANNUTI 1994, n° 198. 
 
 

                       
            Fig. 12     Fig. 13 
  MASTROCINQUE 2008, n° Ra 16.           ZWIERLEIN-DIEHL 2007, n° 147. 



PLANCHE C 
 

              
                 Fig. 14      Fig. 15 
              BOARDMAN 1970, p. 203, fig. 1.      DESCAMPS-LEQUIME 2011, n° 216/5. 
 
 

           
      Fig. 16   Fig. 17     Fig. 18 
       PANNUTI 1994, n° 216. WALTERS 1926, n° 2572.   WALTERS 1926, n° 1680. 
 
 

           
   Fig. 19        Fig. 20    Fig. 20bis 

    WALTERS 1926, n° 2398.        WALTERS 1926, n° 2666.  VITELLOZZI 2010b, n° 222. 



PLANCHE D 
 

         
          Fig. 21      Fig. 22 
        WALTERS 1926, n° 2712.     WALTERS 1926, n° 2708. 
 
 

           
     Fig. 23            Fig. 24         Fig. 25 

   BOARDMAN 1968b, n° 71.        SENA CHIESA 1966, n° 1503.                   SENA CHIESA 1966, n° 948. 
 
 

           
         Fig. 26       Fig. 27            Fig. 28 
   Cité sous terre 2010, p. 281.          Collection privée.                      WÜNSCHE, [..] 2010, n° 96b.  



PLANCHE E 
 

                          
        Fig. 29      Fig. 30 
      WALTERS 1926, n° 2470.    OVERBECK 2005, fig. 60. 
 

                
        Fig. 31     Fig. 32 
              DEMBSKI 2010, n° 17.   SENA CHIESA 1966, n° 1085. 
 
 

                           
                          Fig. 33                     Fig. 34 
                      AGDS I, 2, n° 934.        STEFANELLI 1990, n° 5. 



PLANCHE F 
 

                     
      Fig. 35             Fig. 36 
  OVERBECK 2005, fig. 125                          STEFANELLI 1990, n° 17. 
 
 

                   
               Fig. 37                   Fig. 38                      Fig. 39 
            VOLLENWEIDER, [..] 2003, n° 2.              WÜNSCHE, [..] 2010, n° 68.          SPIER 2011, pl. 56. 
 
 

             
        Fig. 40           Fig. 41                      Fig. 42 
  MASTROCINQUE 2008, n° Fi 84.    RICHTER 1956, pl. 14 (2ème éd. 2006).     WALTERS 1926, n° 2292. 



PLANCHE G 
 

                 
            Fig. 43           Fig. 44           Fig. 45 
        SENA CHIESA 1966, n° 454.   SPIER 2007, n° 52.     MASTROCINQUE 2008, n° Pe 26. 
 
 

                        
   Fig. 46           Fig. 47  
           VOLLENWEIDER 1984, n° 313.    BOARDMAN, [..] 2009, n° 511. 
  
 

           
       Fig. 48                Fig. 49          Fig. 50 
     SENA CHIESA 1966, n° 654.           SENA CHIESA 1966, n° 911.          MASTROCINQUE 2008, n° Fi 87. 



PLANCHE H 
 

         
         Fig. 51a                      Fig. 51b             Fig. 52 
             MASTROCINQUE 2008, n° Bo 2.    HENIG 1990, n° 45. 
 
 

                     
              Fig. 53                     Fig. 54 
       BOARDMAN, [..] 2009, n° 522.        MASTROCINQUE 2008, n° Ra 25. 
 
 

                  
       Fig. 55          Fig. 56 
        DEMBSKI 2010, n° 57.               MASTROCINQUE 2008, n° Fi 85. 



PLANCHE I 
 

         
           Fig. 57      Fig. 58 
              Collection privée.    WALTERS 1926, n° 3373. 
 
 

                          
            Fig. 59      Fig. 60 
           WALTERS 1926, n° 2716.    TONDO, VANNI 1990, n° 27. 
 
 

                          
                    Fig. 61            Fig. 62 
               WÜNSCHE, [..] 2010, n° 94.   MASTROCINQUE 2008, n° Vr 35/D. 



PLANCHE J 
 

           
          Fig. 63       Fig. 64           Fig. 65 

                HENIG 1990, n° 52.          MASTROCINQUE 2008, n° GM 14/D.  DEMBSKI 2010, n° 56. 
 
 

           
    Fig. 66              Fig. 67             Fig. 68 
     RICHTER 1956, n° 163.          SENA CHIESA 1966, n° 223.          SENA CHIESA 1966, n° 1469 
 
 

                     
     Fig. 69       Fig. 70 
   Road to Byzantium, n° 65.             Fouille (Cadix), s. n° inv. 



PLANCHE K 
 

      
   Fig. 71                  Fig. 72 
       ZWIERLEIN-DIEHL 2002, fig. 15b.          WALTERS 1926, n° 2363. 
 
 

           
         Fig. 73    Fig. 74         Fig. 75 
    VEYMIERS 2009, n° II.AB 15.            VEYMIERS 2009, n° I.AB 16.    VEYMIERS 2009, n° I.AB 14. 
 
 

           
    Fig. 76                                                       Fig. 77            Fig. 78 

      MASTROCINQUE 2008, n° Ro 31.      VEYMIERS 2009, n° II.AB 9.    MASTROCINQUE 2008, n° Fi 20. 



PLANCHE L 
 

                     
        Fig. 79              Fig. 80 
                      ZWIERLEIN-DIEHL 1986, n° 154.           MASTROCINQUE 2008, n° Fi 23. 
 
 

      
            Fig. 81              Fig. 82 
        BOARDMAN, [..] 2009, n° 337.                SCHAAD 1992, n° 8. 
 
 

      
   Fig. 83            Fig. 84 
                            SENA CHIESA 1966, n° 1523.       WÜNSCHE, [..] 2010, n° 95. 



PLANCHE M 
 

           
           Fig. 85            Fig. 86    Fig. 87 
        Collection Content (inédit).         HOEPFNER 2003, fig. 99b.  WALTERS 1926, n° 1819. 
 
 

       
         Fig. 88    Fig. 88bis        Fig. 89 

NEVEROV 1976a, n° 74.      Collection privée.       STEFANELLI 1990, n° 34. 
 
 

           
          Fig. 90    Fig. 91    Fig. 92 
       BOARDMAN, [..] 2009, n° 175.              GIULIANO 1989, n° 152.              MICHELI 2012, n° A.LI.1. 
 



PLANCHE N 
 

           
                  Fig. 93           Fig. 94           Fig. 95 
       KRUG 1995, n° 71.         VITELLOZZI 2010a, n° C28.          HENIG 1990, n° 193. 
 
 

           
        Fig. 96                Fig. 97          Fig. 98 
          HENIG 1990, n° 194.          FEMMEL, HERES 1977, ill. 37.       NEVEROV 1976a, n° 131. 
 
 

      
           Fig. 99        Fig. 100 

          KAGAN, NEVEROV 2000, n° cat. 9/7.         KAGAN, NEVEROV 2000, n° cat. 100/7. 



PLANCHE O 
 

                
                      Fig. 101     Fig. 102       Fig. 103 

  KAGAN, NEVEROV 2000, n° cat. 100/7.     KAGAN, NEVEROV 2000, n° cat. 101/8.          KAGAN, [..] 2000, n° cat. 103/10. 
 
 

           
                   Fig. 104        Fig. 105      Fig. 106 

         KAGAN, NEVEROV 2000, n° cat. 128/35.      KAGAN, NEVEROV 2000, n° cat. 180/87.          SENA CHIESA 1966, n° 1448. 
 
 

           
                       Fig. 107             Fig. 108    Fig. 109 

            KAGAN, NEVEROV 2000, n° cat. 14/2.       KAGAN, [..] 2000, n° cat. 102/9.     KAGAN, [..] 2000, n° cat. 62/12. 



PLANCHE P 
 

                          
          Fig. 110    Fig. 111      Fig. 112 

      RICHTER 1956, pl. 15 (2ème éd. 2006).           GALLOTTINI 2012, n° 436.   GALLOTTINI 2009, pl. XIX/1. 
 
 

           
        Fig. 113    Fig. 114           Fig. 115 
          GALLOTTINI 2009, pl. XIX/2.   GALLOTTINI 2012, n° 475.      BOARDMAN, [..] 2009, n° 756. 
 
 

                        
       Fig. 116      Fig. 117 

      SAURON 2013, fig. 120.     SAURON 2013, fig. 171. 



PLANCHE Q 
 

 
        Fig. 118 

         ZWIERLEIN-DIEHL 1998, n° 52 
 
 

 
            Fig. 119                      Fig. 120 
        ANTOINE-KÖNIG 2014, n° cat. 9.           ZWIERLEIN-DIEHL 1998, p. 15, fig. 2. 
 
 

                     
    Fig. 121        Fig. 122 

  BARATTE, LANG, LA NIECE, METZGER 2011, fig. h.t. 5.                     VITELLOZZI 2010a, n° G26. 



PLANCHE R 
 

                   
                          Fig. 123                    Fig. 124 
             BOARDMAN 1970, p. 217, fig. 3.                       GESZTELYI 2010, pl. VII/2. 
 
 

     
                            Figg. 125a-b       

                MASTROCINQUE 2008, n° Na 22.    
 
 

                     
         Fig. 126          Fig. 127                 
      VITELLOZZI 2010b, n° 174.     OVERBECK 2005, fig. 55.              



PLANCHE S 
 

           
           Fig. 128                    Fig. 129       Fig. 130    

  SENA CHIESA 1966, n° 1471.    VITELLOZZI 2010b, n° 124.    VITELLOZZI 2010b, n° 199. 
 
 

              
          Fig. 131                Fig. 132        Fig. 133 

      VITELLOZZI 2010b, n° 220.             VITELLOZZI 2010b, n° 152.      VITELLOZZI 2010b, n° 188. 
  
 

                          
                   Fig. 134           Fig. 135 
                      VITELLOZZI 2010b, n° 197.                      VITELLOZZI 2010a, n° G8. 



PLANCHE T 
 

               
 Fig. 136     Fig. 137                Fig. 138 
 VITELLOZZI 2010b, n° 304.      SPIER 2010, n° 45.      SPIER 2010, n° 47. 
 
 

                           
  Fig. 139                    Fig. 140 

                      SPIER 2010, n° 63.            © Medusa Ancient Art, n° M6212. 
 
 

                  
                Fig. 141               Fig. 142 
           Christie’s, Sale 2770, n° 403.        Bonhams, Auction 21557, n° 73. 



PLANCHE U 
 

           
       Fig. 143       Fig. 144               Fig. 145 

  © Medusa Ancient Art, n° M6955.     VITELLOZZI 2010b, n° 559.  FURTWÄNGLER, LEHMANN 2013, n° 78. 
 
 

                
       Fig. 146               Fig. 147 
      WALTERS 1926, n° 2336.           SENA CHIESA 1966, n° 1524. 
 
 

                        
             Fig. 148           Fig. 149 

           SENA CHIESA 1966, n° 1528.         WALTERS 1926, n° 1019. 



PLANCHE V 
 

                
                               Fig. 150      Fig. 151         Fig. 152 

               WALTERS 1926, n° 1466.     WALTERS 1926, n° 2653.        WÜNSCHE, [..] 2010, n° 48. 
 
 

       
         Fig. 153       Fig. 154 
            MARTINEZ, BARALIS, [..] 2015, n° cat. 114.              SENA CHIESA 1966, n° 1531. 
 
 

       
    Fig. 155a-b         Fig. 156 
           Collection privée.      RIC VI, Alexandria, n° 20. 



PLANCHE W 
 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                          
 
                       Fig. 158 

             FURTWÄNGLER 1896, n° 2163. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
        Fig. 157      Fig. 159 

              Cité sous terre 2010, n° cat. 351.   SPIER 2012, n° cat. 4. 
 
 

                 
              Fig. 160           Fig. 161 

         Bonhams, Auction 21927, n° 383.             Beazley Archive, n° réf. 40003213. 
 



PLANCHE X 
 

              
                  Fig. 162    Fig. 163          Fig. 164 
Cahn’s Quarterly, 2014/3, p. 3.          © britishmuseum.org, Gem 1591.               © britishmuseum.org, Gem 1665. 
 
 

            
          Fig. 165       Fig. 166          Fig. 167 
        WALTERS 1926, n° 1895.               © britishmuseum.org, Gem 2439.       SCARISBRICK, WAGNER, [..] 2016, n° cat. 197. 
 
 

           
     Fig. 168           Fig. 169          Fig. 170 

   SCARISBRICK, [..] 2016, n° cat. 104.        © britishmuseum.org, Gem 1865.   © BnF, n° inv. Froehner.2444. 

http://britishmuseum.org/
http://www.britishmuseum.org/
http://www.britishmuseum.org/
http://www.britishmuseum.org/


PLANCHE Y 
 

          
     Fig. 171      Fig. 172a         Fig. 172b 

 © BnF, n° inv. 58.1662b.           MARTINIANI-REBER 2011, n° 9. 
 
 

                            
              Fig. 173         Fig. 174 
              Gorny & Mosch, Auktion 140, n° 196.            MAASKANT-KLEIBRINK 1978, n° 740. 
 
 

            
            Fig. 175         Fig. 176         Fig. 177 

  © britishmuseum.org, Gem 982.            Collection privée.    DARDER-LISSÓN 1996, pl. IV/1. 

http://britishmuseum.org/


PLANCHE Z 
 

      
         Fig. 178      Fig. 179 
   SAS, THOEN 2002, n° cat. 192.           Collection privée. 
 
 

            
   Fig. 180         Fig. 181    Fig. 182 
SENA CHIESA 1966, s. n° inv.  BALBI DE CARO, [..] 1998, n° 99.            BALBI DE CARO, [..] 1998, n° 77. 
 
 

                              
                     Fig. 183            Fig. 184 
                       VITELLOZZI 2010a, n° G9.                    SMITH, HUTTON 1908, n° 336. 



PLANCHE 1 
 

                              
                                     Fig. 1  

   ZWIERLEIN-DIEHL 2002, fig. 114. 
 
 

                
        Fig. 2         Fig. 3          Fig. 4  
     ZWIERLEIN-DIEHL 2007, fig. 228.           ZWIERLEIN-DIEHL 2007, fig. 317.     ZWIERLEIN-DIEHL 2007, fig. 456. 
 
 

                                   
          Fig. 5                                Fig. 6                                                       Fig. 7 

              WEISS 2007, n° 648.                    ZWIERLEIN-DIEHL 2007, fig. 174.       ZWIERLEIN-DIEHL 2007, fig. 277b. 



PLANCHE 2 
 

                                       
                Fig. 8              Fig. 9    

         CONTENT 1990, n° 27.  FONTANA, PROVENZALE 2003, fig. 9.  
 
 

                                    
                         Fig. 10             Fig. 11 

               VOLLENWEIDER 1972-1974, I, pl. 142/2.             SPIER 2007, n° 719. 
 
 

                                      
                               Fig. 12                    Fig. 13 
                                BOUSSAC 1988, fig. 32.                            VOLLENWEIDER 1972-1974, I, pl. 11/11. 



PLANCHE 3 
 

                         
                  Fig. 14         Fig. 15 

           AGW I, n° 457.               AGDS II, n° 561.  
 
 

                                
        Fig. 16         Fig. 17 

ZWIERLEIN-DIEHL 2007, fig. 660             VOLLENWEIDER, [..] 2003, n° 162 
 
 

                                            
                  Fig. 18                Fig. 19 
     ZWIERLEIN-DIEHL 2007, fig. 673.           SPIER 2007, n° 76. 



PLANCHE 4 
 

      
Fig. 20             Fig. 21 

   SPIER 2007, n° 12.              BOUSSAC 1992, pl. 1/SP 1. 
 
 

                                  
   Fig. 22     Fig. 23 
  AGW III, n° 2021.                      VOLLENWEIDER, [..] 2003, n° 196. 
 
 

              
   Fig. 24             Fig. 25 

   AGW III, n° 2162.          CADES 1836, Nott, 5, n° 266. 



PLANCHE 5 
 

                            
            Fig. 26     Fig. 27                  Fig. 28a 

      VOLLENWEIDER, [..] 2003, n° 80.     PHILIPP 1986, n° 60b.      MICHEL 2001, n° 26a. 
 
 

             
 Fig. 28b             Fig. 29             Fig. 30 
   MICHEL 2001, n° 26b.             MICHEL 2001, n° 281b.             AGDS I, 3, n° 2907. 
 
 

                 
   Fig. 31a    Fig. 31b       Fig. 32 

                WALTERS 1926, nos 2055a-b.                       AGDS I, 2, n° 2720. 



PLANCHE 6 
 

                
                        Fig. 33                  Fig. 34 

            DEMBSKI 2005, n° 40.              HENKEL 1913, n° 1017. 
 
 

      
              Fig. 34bis             Fig. 35 
  HENKEL 1913, n° 380.            RICHTER 1956, n° 598. 
 
 

      
                                 Fig. 36               Fig. 37 
      ZWIERLEIN-DIEHL 2007, fig. 76.          BOARDMAN 1970, n° 315. 



PLANCHE 7 
 

          
     Fig. 38      Fig. 39 

BOARDMAN 1968a, n° 447.             ZWIERLEIN-DIEHL 2007,  fig. 141.  
 
 

  
                    Fig. 40                           Fig. 41 
         BOARDMAN 1970, n° 394.                  BOARDMAN 1970, n° 473. 
              
 

           
 Fig. 42               Fig. 43                 Fig. 44 

BOARDMAN 1970, n° 492.           BOARDMAN 1970, n° 688.              VOLLENWEIDER 1967-1983, I, n° 216. 



PLANCHE 8 
 

      
                       Fig. 45           Fig. 46 

                          BOARDMAN 1968a, n° 326.      BOARDMAN 1968a, n° 339.       
 
 

              
      Fig. 47    Fig. 48                     Fig. 49 

BOARDMAN 1970, n° 656.         AGDS II, n° 153.                       RICHTER 1956, n° 80. 
 
 

                   
   Fig. 50                      Fig. 51 
  RICHTER 1968, n° 269.        RICHTER 1968, n° 270. 



PLANCHE 9 
 

                 
   Fig. 52            Fig. 53 
  BOARDMAN 1968a, n° 517.      VOLLENWEIDER 1995, n° 43. 
 
 

                              
           Fig. 54            Fig. 55 
           AGDS II, n° 326.             MORET 1997, n° 15. 
 
 

                    
                    Fig. 56         Fig. 57   
            BOARDMAN 1970, n° 997.        MORET 1997, n° 107. 



PLANCHE 10 
 

           
      Fig. 58      Fig. 59 
          BERRY 1968, n° 75.     ZWIERLEIN-DIEHL 2007, n° 311. 
 
 

                        
                   Fig. 60           Fig. 61 

              ZWIERLEIN-DIEHL 2007, n° 313.   ZWIERLEIN-DIEHL 2007, n° 342. 
 
 

           
    Fig. 62           Fig. 63      Fig. 64 

ZWIERLEIN-DIEHL 2007, n° 334. LIMC VII, 2, « Telephos », n° 46.      MORET 1997, n° 31. 



PLANCHE 11 
 

                    
        Fig. 65               Fig. 66      Fig. 67     
          AMBROSINI 2011, fig. 123b.           AGDS III, Braunschweig, n° 3b.         ZWIERLEIN-DIEHL 2007, fig. 373.       
 
 

            
      Fig. 68    Fig. 69         Fig. 70 

        ZAZOFF 1983, pl. 68/4.  AMBROSINI 2011, fig. 133.          ZAZOFF 1983, pl. 56/4. 
 
 

                
          Fig. 71      Fig. 72 
         MAFFEI 1707-1709, IV, pl. 46.    CADES 1836, IV, pl. F/155. 



PLANCHE 12 
 

                
   Fig. 73       Fig. 74 
                                REINACH 1895, pl. 94/106.                UBALDELLI 2001, n° 179b. 

 
 

             
     Fig. 75        Fig. 76        Fig. 77 
    UBALDELLI 2001, n° 179a.       WEISS 2007, n° 170.           COLLINGWOOD, [..] 1991, n° 2423.30. 
 
 

                           
                 Fig. 78      Fig. 79 
     AGDS III, Kassel, n° 82.            ZWIERLEIN-DIEHL 2007, fig. 298. 



PLANCHE 13 
 

              
    Fig. 80                Fig. 81     Fig. 82 

ZWIERLEIN-DIEHL 2007, fig. 299.                WALTERS 1926, n° 1549.   SPIER 2007, n° 206. 
 
 

                    
         Fig. 83               Fig. 84 
         WEISS 2007, n° 632.                  SPIER 2007, n° 19. 
 
 

           
      Fig. 85                Fig. 86             Fig. 87 

HENIG 2009, fig. 1.                    SPIER 2007, n° 36.                             FURTWÄNGLER 1896, n° 6559. 



PLANCHE 14 
 

           
           Fig. 88            Fig. 88bis     Fig. 89 

        AGDS III, Kassel, n° 60.      MAASKANT-KLEIBRINK 1978, n° 1130.     SPIER 2007, n° 193. 
 
 

      
        Fig. 90          Fig. 91 
  ZWIERLEIN-DIEHL 2007, fig. 530.      PANOFKA 1851, pl. I/31. 
 
 

           
  Fig. 92              Fig. 93    Fig. 94 
    AGDS I, 1, n° 630.      AGW I, n° 318.  ZWIERLEIN-DIEHL 1986, n° 801. 



PLANCHE 15 
 

                
        Fig. 95           Fig. 96 
            AGDS III, Kassel, n° 28.          AGW III, n° 1799. 
 
 

                
               Fig. 97                Fig. 98 
  AGW III, n° 2005.               AGW III, n° 2006. 
 
 

                
        Fig. 99         Fig. 100 
               AGW II, n° 1467.    VOLLENWEIDER 1995, n° 189. 



PLANCHE 16 
 

                            
    Fig. 101      Fig. 102  
              MIDDLETON 1892, B, n° 81.               AGDS IV, Hannover, n° 1448. 
 
 

      
           Fig. 103            Fig. 104 
            WALTERS 1926, n° 1663.    AGDS IV, Hannover, n° 1628.  
 
 

                
                    Fig. 105            Fig. 106 
             PHILIPP 1986, n° 84.        AGDS IV, Hannover, n° 703. 



PLANCHE 17 
 

                       
      Fig. 107                Fig. 108 
       MORET 1997, n° 197.             BOARDMAN, [..] 2009, n° 399. 
 
 

             
    Fig. 109      Fig. 110             Fig. 111 
 BOUSSAC 1992, pl. 10/A  148.          AGW III, n° 1994.       AGW I, n° 426. 
 
 

      
       Fig. 112      Fig. 113 
     ZWIERLEIN-DIEHL 1986, n° 478.    BOARDMAN 1970, n° 562. 



PLANCHE 18 
 

           
          Fig. 114         Fig. 115          Fig. 116 
     AGDS II, n° 506.        BOARDMAN 1970, n° 443.                AGW I, n° 395. 
 
 

      
         Fig. 117      Fig. 118 
  WEISS 2007, n° 442.    GUIRAUD 1988, n° 652. 
 
 

              
        Fig. 119     Fig. 120      Fig. 121 
 PANNUTI 1994, II, n° 82.               ZWIERLEIN-DIEHL 2007, fig. 429.         Aquileia 1992, n° cat. 161. 



PLANCHE 19 
 

      
       Fig. 122     Fig. 123 
  AGDS II, n° 408b.   AGDS III, Kassel, n° 99. 
 
 

           
       Fig. 124    Fig. 125        Fig. 126 
          UBALDELLI 2001, n° 275.       ZAHN 1972, fig. 4.   AGW I, n° 488. 
 
 

                         
              Fig. 127               Fig. 128 
    ZWIERLEIN-DIEHL 2007, fig. 431.    AGW III, n° 2163. 



PLANCHE 20 
 

           
         Fig. 129          Fig. 130               Fig. 131 
 WEISS 2007, n° 654.    AGDS III, Braunschweig, n° 35.          FURTWÄNGLER 1896, n° 8481. 
 
 

              
       Fig. 132         Fig. 133   
       CADES 1836, IV, pl. O/22.          AGDS I, 3, n° 2346. 
 
 

      
    Fig. 134         Fig. 135 
          AGW III, n° 2744.          WEISS 2007, n° 12. 



PLANCHE 21 
 

      
Fig. 136       Fig. 137 

           ZWIERLEIN-DIEHL 1986, n° 477.    BOARDMAN 1970, n° 617. 
 
 

        
                Fig. 138         Fig. 139   
  BOARDMAN 1970, fig. 193.     BOARDMAN 1970, n° 395. 
 
 

                      
            Fig. 140                Fig. 141 
     CADES 1834, Centuria IV, n° 43.     ZAZOFF 1968, n° 182. 



PLANCHE 22 
 

                
   Fig. 142               Fig. 143 
   RICHTER 1971, n° 352.    BERRY 1968, n° 174. 
 
 

                           
         Fig. 144         Fig. 145 
       AGW III, n° 1750.         WEISS 2007, n° 656. 
 
 

                     
           Fig. 146             Fig. 147 
              ZAZOFF 1983, pl. 54/3.    VOLLENWEIDER 1966, pl. 12/1. 



PLANCHE 23 
 

           
     Fig. 148               Fig. 149      Fig. 150 
  VOLLENWEIDER 1995, n° 253.  PANOFKA 1851, pl. IV/13.           ZWIERLEIN-DIEHL 2007, fig. 321. 
 
 

           
        Fig. 151             Fig. 152    Fig. 153 
MAASKANT-KLEIBRINK 1997, fig. 13.      BOARDMAN, [..] 2009, n° 141.        VOLLENWEIDER, [..] 2003, n° 98. 
 
 

              
              Fig. 154             Fig. 155          Fig. 156 
  VOLLENWEIDER 1967-1983, II, n° 32/2a.       SPIER 2007, n° 695.      PLATZ-HORSTER 1984, n° 33. 



PLANCHE 24 
 

           
            Fig. 157           Figg. 158a-b              Fig. 159 

    MASTROCINQUE 2003, n° 60.   CAYLUS 1764, VI, pl. XLI, figg. IV-V.          ROSTOVTZEFF 1933, pl. IV/1. 
 

 

                
             Fig. 160              Fig. 161 
             RICHTER 1971, n° 405.               MAASKANT-KLEIBRINK 1978, n° 468a. 
 
 

                
            Fig. 162       Fig. 163 
       AGDS IV, Hannover, n° 1095.    HENKEL 1913, n° 367. 



PLANCHE 25 
 

           
       Fig. 164              Fig. 165             Fig. 166 
   ZWIERLEIN-DIEHL 1986, n° 165.                 CADES 1831, Centuria II, n° 38.         ZWIERLEIN-DIEHL 2007, fig. 432. 
 
 

                        
       Fig. 167        Fig. 168 
     PANOFKA 1851, pl. IV/17.        BOUSSAC 1992, pl. 2/SP 6. 
 
 

                        
              Fig. 169      Fig. 170 
                             CADES 1836, Nott, 5, n° 268.   AGDS III, Kassel, n° 76. 



PLANCHE 26 
 

                         
           Fig. 171      Fig. 172 
               SPIER 2007, n° 41.         SPIER 2007, n° 69. 
 
 

                
     Fig. 173         Fig. 174 
        SPIER 2007, n° 412.     AGDS IV, Hannover, n° 1677. 
 
 

                          
                Fig. 175       Fig. 176 
                     SENA CHIESA 2009, fig. 1.           AGW III, n° 2148. 



PLANCHE 27 
 

           
      Fig. 177                Fig. 178        Fig. 179 
       ZAZOFF 1983, pl. 110/6.      AGW II, n° 1216.  ZWIERLEIN-DIEHL 1986, n° 590. 
 
 

                        
             Fig. 180          Fig. 181 
             CADES 1836, II, pl. B/176.            AGDS I, 3, n° 2217. 
 
 

           
      Fig. 182    Fig. 183         Fig. 184 
          AGDS I, 2, n° 924.         ZWIERLEIN-DIEHL 1986, n° 819.        WALTERS 1926, n° 964. 



PLANCHE 28 
 

           
        Fig. 185    Fig. 186        Fig. 187 
         AGDS III, Kassel, n° 66.     PANOFKA 1851, pl. II/33.        PHILIPP 1986, n° 55. 
 
 

                     
              Fig. 188               Fig. 189 
               MCCANN 1968, pl. XCII.       AGW I, n° 160. 
 
 

                
                 Fig. 190               Fig. 191 
                     HENKEL 1913, n° 85.                   HENKEL 1913, n° 84. 



PLANCHE 29 
 

                       
                Fig. 192            Fig. 193 
 BOUSSAC 1992, pl. 66/AE 29.    AGDS I, 3, n° 2419. 
 
 

                   
                              Fig. 194              Fig. 195 
                              BOUSSAC 1992, pl. 2/SP 5.                         BOUSSAC 1992, pl. 2/SP 3. 
 
 

                
                     Fig. 196                     Fig. 197 
                         AGDS I, 2, n° 1009.               ZWIERLEIN-DIEHL 2007, fig. 405. 



PLANCHE 30 
 

                   
                          Fig. 198           Fig. 199 
                   ZWIERLEIN-DIEHL 1986, n° 138.               AGDS IV, Hannover, n° 1198. 
 
 

        
    Fig. 200      Fig. 201 
         PHILIPP 1986, n° 28.     SENA CHIESA 1966, n° 1532. 
 
 

                
        Fig. 202          Fig. 203 
        HENKEL 1913, n° 936.            SPIER 2007, n° 43. 



PLANCHE 31 
 

                     
        Fig. 204      Fig. 205                  Fig. 206 
    AGDS II, n° 456.            AGDS II, p. 170.             ZWIERLEIN-DIEHL 2007, fig. 282. 
 
 

                      
                Fig. 207                      Fig. 208 

       ZWIERLEIN-DIEHL 2007, fig. 947.              ZWIERLEIN-DIEHL 2007, fig. 283. 
 
 

                       
                 Fig. 209          Fig. 210 
        AGW III, n° 2013.     CADES 1836, Kestner, 3, n° 80. 



PLANCHE 32 
 

      
     Fig. 211                 Fig. 212 
     MIDDLETON 1892, B, n° 101.         ZWIERLEIN-DIEHL 2007, fig. 699. 
 
 

           
             Fig. 213        Fig. 214       Fig. 215 
  PHILIPP 1986, n° 40a.       NEVEROV 1988, n° 381.  AGDS IV, Hannover, n° 1668. 
 
 

                
       Fig. 216            Fig. 217         
      MASTROCINQUE 2003, n° 51.                 MICHEL 2001, n° 75.     



PLANCHE 33 
 

                        
    Fig. 218          Fig. 219 

             ZWIERLEIN-DIEHL 1986, n° 756.           SPIER 2007, n° 1. 
 
 

                
     Fig. 220         Fig. 221 
 ZWIERLEIN-DIEHL 2007, fig. 12.           SPIER 2007, n° 111. 
 
 

                     
                 Fig. 222                  Fig. 223 

  WEITZMANN 1979, n° 279.        SPIER 2007, n° 739. 



PLANCHE 34 
 

                
          Fig. 224       Fig. 225 
   SPIER 2007, n° 741.       SPIER 2007, n° 742. 
 
 

           
           Fig. 226             Fig. 227             Fig. 228 
   SPIER 2007, n° 772.               SPIER 2007, n° 749.               SPIER 2007, n° 596. 
 
 

                        
         Fig. 229           Fig. 230 
            SPIER 2007, n° 574.          WALTERS 1926, n° 1435. 



PLANCHE 35 
 

             
          Fig. 231         Fig. 231bis            Fig. 232 
      AGDS III, Kassel, n° 81.     ZWIERLEIN-DIEHL 2010, fig. 2.             BERGES 2002, n° 157. 

 
 

                       
  Fig. 233             Fig. 234 
 WEISS 2007, n° 322.    ZWIERLEIN-DIEHL 2002, fig. 91. 
 
 

                           
                  Fig. 235          Fig. 236 
     AGDS IV, Hannover, n° 1688.      AGDS IV, Hannover, n° 671. 



PLANCHE 36 
 

           
       Fig. 237          Fig. 238          Fig. 239 
              AGW II, n° 1133.        CADES 1836, II, pl. B/308.  AGW I, n° 131. 
 
 

                
           Fig. 240        Fig. 241 
  TAMMA 1991, n° 10.          AGW III, n° 1720. 
 
 

           
   Fig. 242              Fig. 243       Fig. 244 
         AGW II, n° 1202.          VOLLENWEIDER 1972-1974, I, pl. 108/6.   STEFANELLI 2007, n° III/16. 



PLANCHE 37 
 

                         
  Fig. 245      Fig. 246 
 LIMC VIII, 2, « Tyché/Fortuna », n° 149.   PANOFKA 1851, pl. I/35. 
 
 

           
 Fig. 247          Fig. 248        Fig. 249 
    WEISS 2007, n° 586b.            VOLLENWEIDER 1972-1974, I, pl. 143/5.  ZWIERLEIN-DIEHL 2007, fig. 400. 
 
 

 
Fig. 250 

RRC, 249/1. 



PLANCHE 38 
 

                         
               Fig. 251           Fig. 252 

               PANOFKA 1851, pl. I/2.     BERRY 1968, n° 38. 
 

 

      
            Fig. 253       Fig. 254 
  VOLLENWEIDER 1984, n° 317a.              RRC, 298/1. 

 
 

      
          Fig. 255       Fig. 256 
       RRC, 340/1.           AGDS I, 3, n° 2890. 

 



PLANCHE 39 
 

                                    
                        Fig. 257                 Fig. 258        
      SPIER 2007, n° 538.              BERRY 1968, n° 254.           
 
 

           
         Fig. 259    Fig. 260         Fig. 261 
               SPIER 2007, n° 534.   AMBROSINI 2011, fig. 59c. AGDS IV, Hannover, n° 1395. 
 
 

                                                 
     Fig. 262                   Fig. 263 
   AGDS IV, Hannover, n° 575.   .        AGDS II, n° 428. 



PLANCHE 40 
 

                                   
               Fig. 264     Fig. 264bis            Fig. 265 
           AGDS III, Kassel, n° 38.            AGDS IV, Hannover, n° 1532.      SPIER 2007, n° 300a.             

 
 

                
           Fig. 266                    Fig. 267 
                        AGDS I, 2, n° 2167.                       BOARDMAN 1968a, n° 21. 
 
 

                    
              Fig. 268              Fig. 269 
   VOLLENWEIDER 1972-1974, I, pl. 149/17.   WEISS 2007, n° 657. 



PLANCHE 41 
 

                
         Fig. 270             Fig. 271 
  AGW III, n° 1824.    AGDS IV, Hannover, n° 1652. 
 
 

                
                Fig. 272          Fig. 273 
             SPIER 2007, n° 166.     FURTWÄNGLER 1896, n° 3391. 
 
 

                
        Fig. 274             Fig. 275 
  AGW III, n° 2047.    AGDS IV, Hannover, n° 1653. 



PLANCHE 42 
 

           
         Fig. 276               Fig. 277    Fig. 278 
        TONDO, VANNI 1990, n° 146.       KRUG 1977, n° 3.  AGDS III, Kassel, n° 197. 
 
 

                  
                   Fig. 279                              Fig. 279bis        Fig. 280                           
      AGDS III, Kassel, n° 195.                     MAASKANT-KLEIBRINK 1978, n° 1133.   MASTROCINQUE 2003, n° 209.  

 
 

                
     Fig. 281                  Fig. 282                  Fig. 283 

   MICHEL 2001, n° 206.            MICHEL 2001, n° 214.      PHILIPP 1986, n° 107. 



PLANCHE 43 
 

           
       Fig. 284             Fig. 285        Fig. 286 
     MASTROCINQUE 2003, n° 79.           MASTROCINQUE 2003, n° 393.         MICHEL 2001, n° 109. 
 
 

                                      
            Fig. 287      Fig. 288 
  PHILIPP 1986, n° 146.          MICHEL 2001, n° 574.           
          
 

                       
             Fig. 289a                      Fig. 289b 
                PHILIPP 1986, n° 147a.           PHILIPP 1986, n° 147c.          



PLANCHE 44 
 

                         
                  Fig. 290        Fig. 291 

MASTROCINQUE 2008, n° Ra 5/R.            MICHEL 2001, n° 34. 
 
 

              
          Fig. 292              Fig. 293                    Fig. 294 
           PHILIPP 1986, n° 160.                MICHEL 2001, n° 219.         MICHEL 2001, n° 226.  
 
 

            
        Fig. 295            Fig. 296             Fig. 297 

   MICHEL 2001, n° 395.              MICHEL 2001, n° 286.                 MICHEL 2001, n° 176. 



PLANCHE 45 
 

           
 Fig. 298         Fig. 299       Fig. 300 

 MASTROCINQUE 2008, n° Na 23/D.         MASTROCINQUE 2003, n° 310.             AGDS V, n° 315. 
 
 

                       
                Fig. 301               Fig. 302 
        AGW III, n° 1741.    VOLLENWEIDER 1972-1974, I, pl. 87. 
 
 

           
        Fig. 303     Fig. 304         Fig. 305 
 AGW II, n° 1274.  STEFANELLI 2007, n° II/250.  AGDS II, n° 498. 



PLANCHE 46 
 

           
          Fig. 306           Fig. 307          Fig. 308 
 AGDS I, 3, n° 2177.   AGW III, n° 1715.         AGDS III, Kassel, n° 108. 
 
 

            
        Fig. 309    Fig. 310         Fig. 311 
AGDS III, Braunschweig, n° 166.          VOLLENWEIDER, [..] 2003, n° 271.           AGDS I, 3, n° 2304. 
 
 

                
              Fig. 312            Fig. 313          Fig. 314 
                  KRUG 1981, n° 90.              AGDS IV, Hannover, n° 1535.          AGDS III, Kassel, n° 75. 



PLANCHE 47 
 

           
        Fig. 315                Fig. 316    Fig. 317 
   AGW I, n° 347.         AGW I, n° 409.             FURTWÄNGLER 1896, n° 7259. 
 
 

           
          Fig. 318    Fig. 319    Fig. 320a 
             AGDS I, 3, n° 2549.                     AGDS II, n° 408a.         AGW III, n° 2154b 
 
 

                      
              Fig. 320b            Fig. 321     
       AGW III, n° 2154a     AGW III, n° 2144. 



PLANCHE 48 
 

       
        Fig. 322a                   Fig. 322b              Fig. 323 
          AGDS III, Braunschweig, nos 191a-b.     MORET 1997, fig. 78. 
 
 

        
   Fig. 324               Fig. 325 
       AGDS II, n° 327A.       AGW I, n° 396. 
 
      

           
    Fig. 326       Fig. 327         Fig. 328 

AGDS IV, Hannover, n° 1241.      AGDS III, Kassel, n° 62.           WEISS 2007, n° 509. 



PLANCHE 49 
 

              
          Fig. 329                  Fig. 330a              Fig. 330b 

               WEISS 2007, n° 223.               GUIRAUD 1988, n° 905A-Abis 
 
 

      
       Fig. 331                Fig. 332 
 PHILIPP 1986, n° 92a.          AGDS IV, Hannover, n° 1703. 
 
 

                        
       Fig. 333            Fig. 334 
         MICHEL 2001, n° 74.              MICHEL 2001, n° 73. 



PLANCHE 50 
 

                          
    Fig. 335          Fig. 336a 
               ZWIERLEIN-DIEHL 2007, fig. 775.        MICHEL 2001, fig. 244b. 
 
 

           
                    Fig. 336b               Fig. 337       Fig. 338 
       MICHEL 2001, fig. 244a.    AGDS I, 3, n° 2675.  VOLLENWEIDER, [..] 2003, n° 231. 
 
 

           
       Fig. 339             Fig. 340     Fig. 341 
AGDS I, 3, n° 2299.       AGDS III, Braunschweig, n° 21.             CADES 1836, IV, pl. C/178. 



PLANCHE 51 
 

           
             Fig. 342           Fig. 343       Fig. 344 
      AGDS II, n° 415.                         HENKEL 1913, n° 2141.          DEMBSKI 2005, n° 212. 
 
 

           
     Fig. 345            Fig. 346    Fig. 347 

          AGW III, n° 1729.             DEMBSKI 2005, n° 231.      HENIG 1975, n° 139. 
 
 

      
           Fig. 348                Fig. 349 
    FURTWÄNGLER 1900, I, pl. L/52.          LIMC VIII, 2, « Iuppiter », n° 231. 



PLANCHE 52 
 

      
   Fig. 350       Fig. 351 
        AGW II, n° 1191.         KRUG 1981, n° 141. 
 

 

           
        Fig. 352                 Fig. 353            Fig. 354 
          DEMBSKI 2005, n° 626.      SPIER 2007, n° 397.          SPIER 2007, n° 396. 
 
 

       
         Fig. 355    Fig. 356a   Fig. 356b 
 SPIER 2007, n° 354.             LIMC I, 2, « Abraxas », n° 63a-b. 



PLANCHE 53 
 

      
              Fig. 357      Fig. 358 
       MASTROCINQUE 2003, n° 270.   AMBROSINI 2011, fig. 129a. 
 
 

      
                         Fig. 359                         Fig. 360 
  WEISS 2007, n° 421.     AGDS I, 3, n° 2429. 
 
 

           
  Fig. 361           Fig. 362         Fig. 363 
          AGW III, n° 1954.          BOARDMAN 1970, fig. 233.     BOUSSAC 1992, pl. 2/SP 4. 



PLANCHE 54 
 

                        
                  Fig. 364               Fig. 365a 
            AGDS IV, Hannover, n° 1635.    PHILIPP 1986, n° 123a. 
 

 

                           
                   Fig. 365b             Fig. 366 
                                  PHILIPP 1986, n° 123c.             AGDS III, Kassel, n° 70. 
 
 

                  
                      Fig. 367          Fig. 368         Fig. 369 

      MAASKANT-KLEIBRINK 1978, n° 873b.       PANOFKA 1851, pl. III/21.            AGW III, n° 1924. 



PLANCHE 55 
 

           
                Fig. 369bis                          Fig. 370                Fig. 371 
       HENIG 1975, n° 234    PANOFKA 1851, pl. IV/49.     AGDS III, Braunschweig, n° 188. 
 
 

                   
   Fig. 372                 Fig. 373 
                             WEISS 2007, n° 553.       AGW III, n° 1554. 
 
 

           
                   Fig. 374            Fig. 375    Fig. 376 
            AGW III, n° 2048.  MAASKANT-KLEIBRINK 1978, n° 674.         AGW II, n° 1335. 



PLANCHE 56 
 

             
                 Fig. 377                   Fig. 378                Fig. 379 
AGDS IV, Hannover, n° 111.     VOLLENWEIDER, [..] 2003, n° 26.  HENKEL 1913, n° 93a.    
 
 

                
                                    Fig. 380             Fig. 381 
                         PANOFKA 1851, pl. IV/25.                WEISS 2007, n° 658. 
 
 

              
                      Fig. 382              Fig. 383               Fig. 384 
     AGDS IV, Hannover, n° 1611.              MORET 1997, fig. 180.              AMBROSINI 2011, fig. 126a. 



PLANCHE 57 
 

                
 Fig. 385                 Fig. 386 
                                   KRUG 1981, n° 81.              AGDS III, Göttingen, n° 58. 
 
 

           
              Fig. 387                                Fig. 388       Fig. 389 
        AGW I, n° 460.                   PANOFKA 1851, pl. II/28.  ZWIERLEIN-DIEHL 2007, fig. 592 
 
 

 
Fig. 390 

BMC/RE, I, Augustus, n° 417. 



PLANCHE 58 
 

            
                      Fig. 391            Fig. 392      Fig. 393 
      CADES 1831, Centuria II, n° 77.           BOUSSAC 1992, pl. 49/A  63.     GUARDUCCI 1967-1978, III, fig. 215. 
 
 

           
               Fig. 394           Fig. 395             Fig. 396 
     BERRY 1968, n° 95.                              STAMPOLIDIS 1992, pl. XX/15.         VEYMIERS 2011, n° I.AB 36. 
 
 

           
                    Fig. 397       Fig. 398               Fig. 399 
       VEYMIERS 2009, n° VI.BA 5.                      MASTROCINQUE 2003, n° 50.            REINACH 1895, pl. 51/152. 



PLANCHE 59 
 

              
                    Fig. 400         Fig. 401       Fig. 402 
         HENIG 1975, n° 122.                            RICHTER 1956, n° 254.        CAPUTO 1977, fig. 4. 
 
 

                        
                       Fig. 403        Fig. 404                  Fig. 405 
             MICHEL 2001, n° 31a.                         AGW I, n° 453.       PHILIPP 1986, n° 73.  
 
 

                          
                        Fig. 406          Fig. 407 
                                KIRCHER 1653, fig. 30b.                   KIRCHER 1665, fig. 29b. 



PLANCHE 60 
 

                        
                            Fig. 408        Fig. 409 
                MARTINI  1971, n° 164.   MASTROCINQUE 2008, n° Pe 32.  
 
 

            
                        Fig. 410         Fig. 411             Fig. 412 

                HENIG 1975, n° 242.    UBALDELLI 2001, n° 208.            AGDS III, Kassel, n° 45. 
 
 

                   
                         Fig. 413              Fig. 414 
     MAASKANT-KLEIBRINK 1978, n° 524.               WEISS 2007, n° 640. 



PLANCHE 61 
 

                            
    Fig. 415          Fig. 416   
                          WEISS 2007, n° 642.    VOLLENWEIDER, [..] 2003, n° 179. 
 
 

            
    Fig. 417              Fig. 418        Fig. 419 
  VOLLENWEIDER, [..] 2003, n° 217.       VOLLENWEIDER, [..] 2003, n° 218.       VOLLENWEIDER, [..] 2003, n° 219. 
 
 

             
    Fig. 420     Fig. 421           Fig. 422 
   AGDS III, Kassel, n° 179.       AGDS I, 3, n° 2883.              AGDS I, 3, n° 2884. 



PLANCHE 62 
 

            
                           Fig. 423      Fig. 424    Fig. 425 
                    SPIER 2007, n° 45.          SPIER 2007, n° 48.             ZWIERLEIN-DIEHL 1997, fig. 8. 
 
 

                              
                 Fig. 426            Fig. 427 
                   ZWIERLEIN-DIEHL 2007, fig. 442.                  ZWIERLEIN-DIEHL 1986, n° 604. 
 
 

      
              Fig. 428            Fig. 429 
 VOLLENWEIDER 1967-1983, III, n° 241.           VOLLENWEIDER, [..] 2003, n° 243. 



PLANCHE 63 
 

                               
  Fig. 430      Fig. 431    Fig. 432 
  ZWIERLEIN-DIEHL 2002, fig. 94.        HENIG 1990, n° 25.         HENIG 1990, n° 24. 
 
 

      
                 Fig. 433              Fig. 434 
         HENIG 1990, n° 26.         AGDS IV, Hannover, n° 1274. 
 
 

                    
       Fig. 435   Fig. 436             Fig. 437a 

BOUSSAC 1992, pl. 47/A  23.     AGDS I, 3, n° 2340.              PHILIPP 1986, n° 41a. 
 



PLANCHE 64 
 

                          
        Fig. 437b               Fig. 438a 
                                    PHILIPP 1986, n° 41c.    PHILIPP 1986, n° 44a. 
 
 

                            
             Fig. 438b           Fig. 439 
                                    PHILIPP 1986, n° 44c.     ZWIERLEIN-DIEHL 2002, fig. 76. 
 
 

                       
                               Fig. 440               Fig. 441 
             MAASKANT-KLEIBRINK 1978, n° 696.        SPIER 2007, n° 451.                              



PLANCHE 65 
 

                        
                                      Fig. 442                   Fig. 443 
                             AGW III, n° 1758.                     DEMBSKI 2005, n° 741. 
 
 

                
     Fig. 444         Fig. 445 
                        AGW III, n° 2140.    Cades 1839, Centuria V, n° 87. 
 
 
 

                       
                             Fig. 446     Fig. 447 
                      AGDS V, n° 203.    PHILIPP 1986, n° 124c. 



PLANCHE 66 
 

                 
        Fig. 448  Fig. 449        Fig. 450      
       VOLLENWEIDER, [..] 2003, n° 239.  SPIER 2007, n° 18.         SPIER 2007, n° 472a.  
 
 

                                               
                Fig. 451                 Fig. 452 
                CADES 1839, Centuria VI, n° 58.                 HENIG 1990, n° 38.        
 
 

                   
 Fig. 453             Fig. 454 
 HENIG 1990, n° 40.     HENIG 1990, n° 43. 



PLANCHE 67 
 

                          
           Fig. 455         Fig. 456 
 NEVEROV 1988, n° 258.              MAASKANT-KLEIBRINK 1978, n° 536. 
 
   

                  
   Fig. 457              Fig. 458 
   CADES 1836, I, pl. F/50.               NEVEROV 1988, n° 261. 
 
 

           
        Fig. 459    Fig. 460    Fig. 461 
ZWIERLEIN-DIEHL 1986, n° 584.                 RICHTER 1956, n° 485.   NESTOROVIĆ 2005, n° 34. 



PLANCHE 68 
 

        
                      Fig. 462            Fig. 463 
 AGDS IV, Hannover, n° 1687.        COLLINGWOOD, WRIGHT 1991, n° 2422.75. 
 
 

                        
                                Fig. 464         Fig. 465 
                  DEMBSKI 2005, n° 1125.         DEMBSKI 2005, n° 1139. 
 
 

           
 Fig. 466  Fig. 467            Fig. 468 

      VOLLENWEIDER 1984, n° 367.                       HENIG 2007, n° 297.              WEISS 2007, n° 651. 



PLANCHE 69 
 

                        
                     Fig. 469           Fig. 470 
         MAASKANT-KLEIBRINK 1978, n° 745.           TOMASELLI 1993, n° 220. 
 
 

      
                              Fig. 471            Fig. 472 

          LIMC VIII, 2, « Iuppiter », n° 186.              SPIER 2007, n° 177. 
 
 

      
                            Fig. 473             Fig. 474 
                SPIER 2007, n° 453.               MICHEL 2001, n° 253. 



PLANCHE 70 
 

                
                         Fig. 475              Fig. 476 
            PHILIPP 1986, n° 164c.                PHILIPP 1986, n° 181c. 
 
 

                
                   Fig. 477     Fig. 478 
            AGDS II, n° 540.             ZWIERLEIN-DIEHL 2007, fig. 97. 
 
 

                
                             Fig. 479      Fig. 480 
                   TAMMA 1991, n° 26       BOUSSAC 1988, fig. 34. 



PLANCHE 71 
 

      
                          Fig. 481     Fig. 482 
              WEISS 2007, n° 134.             AGDS IV, Hannover, n° 1282. 
 
 

                   
                              Fig. 483               Fig. 484 
                        AGW I, n° 370.        CADES 1839, Centuria V, n° 17. 
 
 

           
            Fig. 485        Fig. 486       Fig. 487 
 AGDS I, 3, n° 2182.                MAASKANT-KLEIBRINK 1978, n° 741.            AGDS V, n° 33. 



PLANCHE 72 
 

                          
                        Fig. 488             Fig. 489 
            FURTWÄNGLER 1900, I, pl. XIV/27.          BOARDMAN 1970, n° 604. 
 
 

           
                 Fig. 490          Fig. 491             Fig. 492 
     MICHEL 2001, n° 83b.  HENIG 1990, n° 48.  HENIG 1990, n° 47. 
 
 

           
         Fig. 493      Fig. 494      Fig. 495 
         WEISS 2007, n° 195.                  AGDS IV, Hannover, n° 1534.          AGW II, n° 1096. 



PLANCHE 73 
 

        
                          Fig. 496        Fig. 497 
                  AGW III, n° 2069.    ZWIERLEIN-DIEHL 1986, n° 706. 
 
 

                            
                                     Fig. 498             Fig. 499 
                    GRAMATOPOL 1974, n° 517.        AGDS IV, Hannover, n° 766. 
 
 

       
                        Fig. 500       Fig. 501 
    AGDS IV, Hannover, n° 1020.                AGW III, n° 2165. 



PLANCHE 74 
 

      
               Fig. 502     Fig. 503 
 WALTERS 1926, n° 2161.      LE BLANT 1896, pl. I/28. 

 
 

       
                                         Fig. 504                 Fig. 505 
                          HENKEL 1913, n° 1675a.     LE BLANT 1896, pl. I/88. 
 
 

      
                                Fig. 506             Fig. 507 
                   LE BLANT 1896, pl. I/87.     HENKEL 1913, n° 8. 
 



PLANCHE 75 
 

            
         Fig. 508    Fig. 509      Fig. 510 
 SPIER 2007, n° 74.                     CADES 1836, IV, pl. H/31.     CIL XIII, n° 10004, 6a-b. 
 
 

              
                Fig. 511       Fig. 512        Fig. 513 
     DEPPERT-LIPPITZ 1985, n° cat. 145.    CIL XIII, n° 10024, 20.   AGDS IV, Hannover, n° 410. 
 
 

            
      Fig. 514          Fig. 515            Fig. 516   

  VOLLENWEIDER 1972-1974, I, pl. 8/12.           AGDS IV, Hannover, n° 175.     ZWIERLEIN-DIEHL 1986, n° 199. 
 



PLANCHE 76 
 

                           
                                   Fig. 517              Fig. 518             
                    WALTERS 1926, n° 2311.            AGDS II, n° 441.                       
 
 

           
            Fig. 519     Fig. 520           Fig. 521 
 MAASKANT-KLEIBRINK 1978, n° 108.     AGW III, n° 1460.       ZWIERLEIN-DIEHL 1986, n° 86. 
 
 

           
     Fig. 521bis                                             Fig. 522                       Fig. 523 

     LIMC V, 2, « Hermes », n° 644b.        FURTWÄNGLER 1896, n° 7133.       PANOFKA 1851, pl. I/38. 



PLANCHE 77 
 

             
        Fig. 524        Fig. 525           Fig. 526 
        WEISS 2007, n° 507.                           WALTERS 1926, n° 2018.        AGDS III, Kassel, n° 101. 
 
 

                
                       Fig. 527         Fig. 528 
        PANOFKA 1851, pl. IV/21.    AGDS IV, Hannover, n° 672. 
 
 

         
         Fig. 529a  Fig. 529b    Fig. 530 
  SPIER 2007, n° 70.                            AGW III, p. 72.   MORET 1997, fig. 126. 



PLANCHE 78 
 

                 
                 Fig. 531            Fig. 532            Fig. 533 

   IMHOOF-BLUMER, KELLER 1889, pl. XXIII/31.  AGDS I, 3, n° 2173.   SPIER 2007, n° 17. 
 
 

                 
        Fig. 534             Fig. 535               Fig. 536 
  VOLLENWEIDER 1972-1974, I, pl. 33/4.              CADES 1831, Centuria II, n° 78.       VOLLENWEIDER, [..] 2003, n° 182. 
 
 

      
                       Fig. 537          Fig. 538 
     AGDS IV, Hannover, n° 1159.    AGDS IV, Hannover, n° 1233. 



PLANCHE 79 
 

                
                         Fig. 539             Fig. 540 
           RICHTER 1956, fig. 565b.     BERGES 2002, n° 113. 
 
 

                    
                Fig. 541            Fig. 542 
       AGDS I, 2, n° 950.       ZWIERLEIN-DIEHL 1986, n° 427. 
 
 

       
                  Fig. 543        Fig. 544 
       HENKEL 1913, n° 379.            Collection privée. 
 



PLANCHE 80 
 

           
      Fig. 545       Fig. 546            Fig. 547 
VEYMIERS 2009, n° VI.DA 6.                 ZWIERLEIN-DIEHL 1986, n° 290.    ZWIERLEIN-DIEHL 2007, fig. 444. 
 
 

         
        Fig. 548  Fig. 549a             Fig. 549b    

PANNUTI 1994, II, n° 201.        BOARDMAN, VOLLENWEIDER 1978, nos 153-154. 
 
 

       
         Fig. 550a     Fig. 550b         Fig. 551 
  ZWIERLEIN-DIEHL 2007, fig. 946.        ZWIERLEIN-DIEHL 2007, fig. 477. ZWIERLEIN-DIEHL 1986, fig. 944. 



PLANCHE 81 
 

           
       Fig. 552         Fig. 553          Fig. 554 

 ZWIERLEIN-DIEHL 1986, fig. 532.             ZWIERLEIN-DIEHL 1986, fig. 535.          NEVEROV 1988, n° 259. 
 
 

                 
             Fig. 555                                Fig. 556        Fig. 557   Fig. 558a 

  AGW III, n° 2472.          HENIG, [..] 2004, n° 5.51.           HENIG, [..] 2004, n° 6.14. HENIG, [..] 2004, n° 8.2 (A). 
 
 

            
           Fig. 558b      Fig. 559     Fig. 560 
       HENIG, [..] 2004, n° 8.2 (B).          ZWIERLEIN-DIEHL 1986, n° 863. REINACH 1895, pl. 101/44. 



PLANCHE 82 
 

            
      Fig. 561         Fig. 562           Fig. 563 
       RICHTER 1971, n° 762.                       PLATZ-HORSTER 1994, n° 208.        BOARDMAN 1968b, n° 85. 
 
 

                
         Fig. 564                                        Fig. 565           Fig. 566 
          E.F. Burney (1894).              REINACH 1895, pl.  134/27.        REINACH 1895, pl.  102/49. 
 
 

            
      Fig. 567       Fig. 568         Fig. 569 
 STEFANELLI 2007, n° II/280.                 ZWIERLEIN-DIEHL 1986, n° 64.        STEFANELLI 2007, n° I/250. 



PLANCHE 83 
 

      
          Fig. 570     Fig. 571 
HENIG, MCGREGOR 2004, n° cat. 9.121.         HENIG, MCGREGOR 2004, n° cat. 10.59. 
 
 

        
                         Fig. 572           Fig. 573 
   HENIG, MCGREGOR 2004, n° cat. 10.87.   HENIG, MCGREGOR 2004, n° cat. 11.48. 
 
 

                 
                                   Fig. 574          Fig. 575 
                HENIG, MCGREGOR 2004, n° cat. 13.14.          HENIG, MCGREGOR 2004, n° cat. 13.13. 



PLANCHE 84 
 

             
        Fig. 576  Fig. 577         Fig. 578 

HENIG, MCGREGOR 2004, n° cat. 14.6. HENIG, MCGREGOR 2004, n° cat. 14.2.   HENIG, MCGREGOR 2004, n° cat. 14.7. 
 
 

       
                             Fig. 579             Fig. 580a 
          HENIG, MCGREGOR 2004, n° cat. 14.21.            SPIER 2007, n° 314. 
 
 

                        
                             Fig. 580b             Fig. 581 
                 MIDDLETON 1892, E, n° 2.               HENIG, MCGREGOR 2004, n° cat. 15.9. 



PLANCHE 85 
 

      
                            Fig. 582                    Fig. 583 
 HENIG, MCGREGOR 2004, n° cat. 15.10.         HENIG, MCGREGOR 2004, n° cat. 15.4. 
 
 

                     
   Fig. 584      Fig. 585 

        TONDO, VANNI 1990, n° 28.          MAASKANT-KLEIBRINK 1986, n° 105. 
 
 

      
         Fig. 586      Fig. 587 

       ZAZOFF 1968, n° 299.     SNG Copenhagen, Macedonia, n° 1283. 



PLANCHE 86 
 

             
  Fig. 588  Fig. 589          Fig. 590 
     KRUG 1995, n° 71.                                 KRUG 1995, n° 63.             KRUG 1995, n° 39. 
 
 

           
         Fig. 591        Fig. 592          Fig. 593 
ZWIERLEIN-DIEHL 2007, fig. 95b.           LIMC VIII, 2, « Zeus », n° 361.         BEAZLEY 1920, n° 30. 
 
 

  
                                  Fig. 594a             Fig. 594b 
                        TÓTH 1985, fig. 11b.      TÓTH 1985, ill. 6. 
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                      Fig. 595                Fig. 596 
              TÓTH 1985, fig. 11b.       TÓTH 1985, fig. 11b. 
 
 

   
      Fig. 597a       Fig. 597b 

               TÓTH 1985, fig. 11a.              TÓTH 1985, ill. 7. 
 
 

       
         Fig. 598             Fig. 599a         Fig. 599b 
  JOHNS 1991, n° 7.   BOARDMAN 1970, n° 745.            SPIER 1992, n° 55. 



PLANCHE 88 
 

       
       Fig. 600             Fig. 600bis    Fig. 601 

                      SPIER 1992, n° 63.                         MCKRAAY, HIRMER 1966, n° 600/D.             STEFANELLI 2007, n° II/271. 
 
 

                
 Fig. 602      Fig. 603               Fig. 604 
    AGW II, n° 1117.                                 CADES 1836, IV, pl. C/235.      HENIG 1990, n° 23. 
 
 

                  
                         Fig. 605                    Fig. 606 
            HENIG 1990, nos 12-22.           HENIG 1990, n° 32. 



PLANCHE 89 
 

       
          Fig. 607    Fig. 608a        Fig. 608b 
        STEFANELLI 2007, n° III/89.    AGDS II, n° 416A.        AGDS II, n° 416A (Cades). 
 
 

        
                                        Fig. 609                    Fig. 610 

                                            HENKEL 1913, n° 939.       AGW I, n° 355.                         
 
 

           
      Fig. 611    Fig. 612        Fig. 613 

                           AGDS II, n° 418.                                         AGW III, n° 2617.             BOARDMAN, [..] 2009, n° 224.                



PLANCHE 90 
 

           
       Fig. 614         Fig. 615          Fig. 616 

VOLLENWEIDER 1972-1974, I, pl. 19/1.          ZWIERLEIN-DIEHL 1986, n° 536.        VOLLENWEIDER 1972-1974, I,  pl. 136/1. 
 
 

              
         Fig. 617                                      Fig. 618           Fig. 619 
             WÜNSCHE 1982, fig. 1.               WÜNSCHE 1982, fig. 3.                 RICHTER 1971, n° 663. 
 
 

           
         Fig. 620  Fig. 621          Fig. 622 
          STEFANELLI 2007, n° III/26.                   STEFANELLI 2007, n° III/28.       STEFANELLI 2007, n° III/41. 



PLANCHE 91 
 

             
             Fig. 623     Fig. 624               Fig. 625 

  VOLLENWEIDER 1972-1974, I, pl. 104/2.       CADES 1839, Centuria VI, n° 61.        CADES 1836, Nott, 5, n° 275. 
 
 

             
        Fig. 626           Fig. 627            Fig. 628   
     CADES 1836, IV, pl. B/30. SPIER 2007, n° X14.                 SPIER 2007, n° 21. 
 
 

 
Fig. 629 

RIC VII, Antioch, n° 82. 



PLANCHE 92 
 

            
       Fig. 630        Fig. 631    Fig. 632 

     ZWIERLEIN-DIEHL 1986, n° 526.        ZWIERLEIN-DIEHL 1986, n° 859.       VOLLENWEIDER 1972-1974, I, pl. 64/2. 
 
 

           
        Fig. 633    Fig. 634               Fig. 635 

  VOLLENWEIDER 1967-1983, II, pl. 75/2a.                  ZAZOFF 1983, pl. 95/1.  NEVEROV 1976a, n° 131. 
 
 

              
            Fig. 636         Fig. 637        Fig. 638 

             VOLLENWEIDER 1966, pl. 92/1.          VOLLENWEIDER, [..] 2003, n° 75.        VOLLENWEIDER, [..] 2003, n° 78. 



PLANCHE 93 
 

                            
            Fig. 639          Fig. 639bis                        Fig. 640 

         VOLLENWEIDER 1966, pl. 28/5.   VOLLENWEIDER 1966, pl. 28/3.  ZAZOFF 1983, pl. 94/1. 
 
 

                   
    Fig. 641                              Fig. 642    
      ZAZOFF 1983, pl. 94/7.         ZWIERLEIN-DIEHL 2007, n° 675. 
 
 

            
   Fig. 643                Fig. 644          Fig. 645 

      ZAZOFF 1983, pl. 126/7.           AGDS IV, Hannover, n° 452.            AGW III, n° 2616. 



PLANCHE 94 
 

            
              Fig. 646       Fig. 647     Fig. 648 
     HENIG 2009, fig. 4.              LIMC VIII, 2, « Roma », n° 106.  KENT, [..] 1973, n° 748/R. 
 
 

                     
          Fig. 649          Fig. 650 
           PANOFKA 1851, pl. I/20.      Aquileia 1992, n° cat. 123. 
 
 

 
Fig. 651 

GASPERINI 1999, fig. 6. 



PLANCHE 95 
 

           
      Fig. 652            Fig. 653    Fig. 654 

KAGAN, NEVEROV 2000, n° cat. 62/12, ill. 2.        CADES 1836, IV, pl. B/69.        HÖLSCHER 1964, ill. 2. 
 
 

           
         Fig. 655              Fig. 656     Fig. 657 

      ZWIERLEIN-DIEHL 1986, n° 63.       FRANKE, HIRMER 1972, n° 765 V.           ZWIERLEIN-DIEHL 1986, n° 924. 
 
 

             
  Fig. 657bis        Fig. 658             Fig. 658bis 
      ZWIERLEIN-DIEHL 1986, n° 72.    ZWIERLEIN-DIEHL 1986, n° 920.     FRANKE, HIRMER 1972, n° 579 V. 



PLANCHE 96 
 

           
      Fig. 658ter           Fig. 659    Fig. 659bis 
  ZWIERLEIN-DIEHL 1986, ill. 92.      ZWIERLEIN-DIEHL 1986, n° 925.  LIPPERT 1762, II, pl. 169. 
 
 

           
      Fig. 659ter              Fig. 660    Fig. 661 
      RICHTER 1965, I, fig. 828.  NEVEROV 1976a, n° 119.              BOARDMAN 1968b, n° 31. 
 
 

           
         Fig. 662    Fig. 663    Fig. 664 
          STEFANELLI 2009a, fig. 7.  STEFANELLI 2009a, fig. 9.    GIULIANO 2009, fig. 6.  



PLANCHE 97 
 

             
 Fig. 665       Fig. 666               Fig. 667 
    GIULIANO 2009, fig. 3.     STEFANELLI 2009b, fig. 14.  KAGAN 2006, fig. 21a. 
 
 

           
  Fig. 668               Fig. 669           Fig. 670 

    KAGAN 2006, fig. 22b.         AGDS IV, Hannover, n° 1764.         STEFANELLI 2006, fig. 1. 
 
 

              
    Fig. 671           Fig. 672    Fig. 673 
    STEFANELLI 2007, n° II/407.           TASSINARI 2006, fig. 10.   WALTERS 1926, n° 1965. 



PLANCHE 98 
 

               
                Fig. 674           Fig. 675          Fig. 676 
           VOLLENWEIDER 1966, pl. 15/3.        CADES 1836, IV, pl. B/16.              VOLLENWEIDER, [..] 2003, n° 135. 
 
 

            
        Fig. 677       Fig. 677bis           Fig. 678 
     ZWIERLEIN-DIEHL 1986, n° 537.              STEFANELLI 2009a, fig. 21.             MORET 1997, n° 231. 
 
 

            
        Fig. 679         Fig. 680         Fig. 681 
          GIULIANO 2009a, fig. 5.     GIULIANO 2009a, fig. 37b.         GIULIANO 2009a, fig. 9. 



PLANCHE 99 
 

       
Fig. 682         Fig. 683 

         RRC, n° 380/1.                LIMC V, « Herakles », n° 1822. 
 
 

         
       Fig. 684          Fig. 685 

            SNG American Numismatic Society, 2, Lucania, n° 65.               ZWIERLEIN-DIEHL 1986, n° 54. 
 
 

              
     Fig. 686            Fig. 687     Fig. 688 

          PANOFKA 1851, pl. IV/12.  PANOFKA 1851, pl. II/44.                CADES 1836, IV, pl. H/9.   
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 Fig. 689           Fig. 690         Fig. 691 

  PANOFKA 1851, pl. IV/28.   AGW II, n° 1200.         HENIG, MCGREGOR 2004, n° cat. 10.30. 
 
 

                     
 Fig. 692        Fig. 693       Fig. 694 
     HENIG 1975, n° 82.        LE BLANT 1896, pl. I/75.           MAASKANT-KLEIBRINK 1978, n° 720. 
 
 

 
Fig. 695 

RPC II, n° 2243. 



PLANCHE 101 
 

              
        Fig. 696               Fig. 697     Fig. 698 
        VITELLOZZI 2010b, n° 386.          POPE-HENNESSY 1965, fig. 54.          ZWIERLEIN-DIEHL 2007, fig. 436. 
 
 

          
              Fig. 699              Fig. 700     Fig. 701 

       AGW I, n° 229.   AGDS I, 1, n° 832.   REINACH 1895, pl. 52/201. 
 
 

                       
              Fig. 702           Fig. 703 

                    AGW I, n° 384.         VITELLOZZI 2010b, n° 68. 
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              Fig. 704             Fig. 705 
          AMBROSINI 2011, fig. 121a.           VITELLOZZI 2010b, n° 112. 
 
 

             
       Fig. 706               Fig. 707    Fig. 708 
        PANOFKA 1851, pl. II/29.             WALTERS 1926, n° 2375.  VITELLOZZI 2010b, n° 218. 
 
 

             
       Fig. 709        Fig. 710             Fig. 711 
        PANOFKA 1851, pl. IV/44.          BOARDMAN, WAGNER 2003, n° 112.    BOARDMAN, WAGNER 2003, n° 205. 



PLANCHE 103 
 

              
     Fig. 712     Fig. 713             Fig. 714 
           SPIER 2007, n° 3.          BOARDMAN, WAGNER 2003, n° 261.  SPIER 2007, n° 209. 
 
 

                
                   Fig. 715            Fig. 716 
              BOARDMAN, WAGNER 2003, n° 411.              BOARDMAN, WAGNER 2003, n° 462. 
 
 

      
           Fig. 717            Fig. 718 

               BOARDMAN, WAGNER 2003, n° 475.   ZWIERLEIN-DIEHL 2007, fig. 714. 



PLANCHE 104 
 

           
         Fig. 719                Fig. 720       Fig. 721 

  MEYER 2006, n° cat. G 2.        BOARDMAN, WAGNER 2003, n° 486.          ZWIERLEIN-DIEHL 2002, n° cat. 64. 
 
 

              
             Fig. 722            Fig. 723     Fig. 724    
        VITELLOZZI 2010b, n° 449.           VITELLOZZI 2010b, n° 456.             WEISS 2007, n° 645. 
 
 

               
         Fig. 725                  Fig. 726           Fig. 727 
          GRADVOHL 2012, fig. 1.      AGDS III, Kassel, n° 26.  AGW III, n° 2122. 



PLANCHE 105 
 

                  
                   Fig. 728                       Fig. 729 

CADES 1834, Centuria IV, n° 82.                     WEISS 2007, n° 474. 
 
 

             
                   Fig. 730     Fig. 731            Fig. 732 
       VOLLENWEIDER, [..] 2003, n° 35.                    WEISS 2007, n° 540.   AGDS I, 2, n° 974. 
 
 

                            
                Fig. 733            Fig. 734 
                  MORET 1997, fig. 108.                          CADES 1836, pl. J/18. 



PLANCHE 106 
 

                         
                  Fig. 735                            Fig. 736 

                AGDS III, Kassel, n° 63.            CADES 1836, IV, pl. C/20 
 
 

                 
         Fig. 737                Fig. 738 
          AGDS III, Kassel, n° 50.        AGW II, n° 1341. 
 
 

            
    Fig. 739           Fig. 740         Fig. 741 
    CADES 1836, IV, pl. K/58.       ZWIERLEIN-DIEHL 1986, n° 100. ZWIERLEIN-DIEHL 1986, n° 473. 



PLANCHE 107 
 

                     
            Fig. 742             Fig. 743 

           AGDS III, Kassel, n° 158.      AGDS III, Braunschweig, n° 79. 
 
 

                        
              Fig. 744           Fig. 745 
      AGW II, n° 1538.                  WEISS 2007, n° 407. 
 
 

                 
    Fig. 746    Fig. 747             Fig. 748 
          AGW II, n° 1537.            ZWIERLEIN-DIEHL 1986, n° 540.            PANOFKA 1851, pl. I/28. 



PLANCHE 108 
 

              
      Fig. 749        Fig. 750    Fig. 751 

           AGDS I, 2, n° 826.       CADES 1836, II, pl. A/83.     MORET 1997, n° 123. 
 
 

                  
             Fig. 752            Fig. 753 
           CADES 1836, III, pl. E/106.                  VOLLENWEIDER 1966, pl. 49/2. 
 
 

             
    Fig. 754                Fig. 755           Fig. 756 
ZWIERLEIN-DIEHL 1986, n° 703.       AGDS III, Kassel, n° 93.       HOEY MIDDLETON 1991, n° 29. 
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          Fig. 759             Fig. 760 
               MASTROCINQUE 2008, n° cat. Ro 28                     AGW III, n° 2168. 
 
 

                             
             Fig. 761                    Fig. 762 
                  AGW III, n° 1751.    AGDS IV, Hannover, n° 1234.  
 
 

           
    Fig. 763             Fig. 764         Fig. 765 
         SPIER 2007, n° 74.              CADES 1836, IV, pl. K/16.           MARTINI 1971, n° 91. 
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     Fig. 766        Fig. 767            Fig. 768 
     CADES 1836, IV, pl. K/37.             AGW II, n° 1061.            AGDS III, Kassel, n° 77. 
 
 

             
     Fig. 769      Fig. 770           Fig. 771 
         BERRY 1968, n° 132.                      Road to Byzantium, n° cat. 147.            MORET 1997, n° 125. 
 
 

                       
             Fig. 772                    Fig. 773 

                           ZWIERLEIN-DIEHL 1986, n° 112.                 ZWIERLEIN-DIEHL 1986, n° 194. 
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  Fig. 774           Fig. 775     Fig. 776 

      RICHTER 1956, n° 341.           ZWIERLEIN-DIEHL 1986, n° 305.   VOLLENWEIDER 1995, n° 117. 
 
 

             
      Fig. 777              Fig. 778      Fig. 779 
VOLLENWEIDER, [..] 2003, n° 241.  MORET 1997, fig. 193.        MORET 1997, fig. 138. 
 
 

              
 Fig. 780              Fig. 781     Fig. 782 

  LIMC VIII, « Tyché », 2, n° 31.   CADES 1836, Nott, 3, n° 149.  STEFANELLI 2007, n° II/486. 



PLANCHE 112 
 

                         
             Fig. 783        Fig. 784 
AMBROSINI 2011, fig. 115a.   AMBROSINI 2011, fig. 116a. 

 
 

           
    Fig. 785            Fig. 786     Fig. 787 

           AGW II, n° 742.         MARTINI 1971, n° cat. 116.            AGDS IV, Hannover, n° 1590. 
 
 

             
            Fig. 788              Fig. 789                Fig. 790 
          WEISS 2007, n° 389.       AGDS IV, Hannover, n° 1578.      AGDS I, 2, n° 998. 
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            Fig. 791               Fig. 792     Fig. 793 

              AGDS I, 2, n° 1014.   AGDS I, 3, n° 2799.       AGDS I, 3, n° 2330. 
 
 

               
             Fig. 794                   Fig. 795       Fig. 796 
 AGDS III, Kassel, n° 87.          AGW II, n° 1426.              AGDS III, Braunschweig, n° 98. 
 
 

                      
         Fig. 797          Fig. 798 
       AGDS III, Kassel, n° 115.    CADES 1836, IV, pl. S/199. 
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                     Pl. 799               Pl. 800 
                   CADES 1836, II, pl. M/13.             GUIRAUD 1988, n° 909. 
 
 

               
    Pl. 801                Pl. 802            Pl. 803 

 MAASKANT-KLEIBRINK 1978, n° 219.           WEISS 2007, n° 229.            WEISS 2007, n° 377. 
 
 

                  
            Fig. 804                Fig. 805 
       CADES 1836, IV, pl. C/275.                     AGW III, n° 2149. 
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                  Fig. 806           Fig. 807 
                   GUIRAUD 2008, n° 1137.     CADES 1836, Nott, 6, n° 325. 
 
 

                  
  Fig. 808           Fig. 809         Fig. 810 

  CADES 1836, Nott, 2, n° 123.       VOLLENWEIDER 1972-1974, I, pl. 7/14.  AGW I, n° 144. 
 
 

                        
     Fig. 811a      Fig. 811b 
           AGW II, n° 1153.               AGW II, p. 139. 
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                            Fig. 811c 
                PANOFKA 1851, pl. IV/45. 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             Fig. 812                            Fig. 813 
           IMHOOF-BLUMER 1890, pl. V/6.                       Kölner Münzkabinett, 43, n° cat. 254. 
 
 

                  
   Fig. 814      Fig. 815 
  COLLINGWOOD, WRIGHT 1991, n° 2422.52.        AGW III, n° 2151. 
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                Fig. 816        Fig. 817 
   PANOFKA 1851, pl. II/48.    BOARDMAN, [..] 2009, n° 345b. 
 
 

                        
    Fig. 818     Fig. 819             Fig. 820  

  FURTWÄNGLER 1900, pl. XXVI/39.         PFAHL 2012, n° cat. 708.           PFAHL 2012, n° cat. 718. 
 
 

      
  Fig. 821              Fig. 822 

PFAHL 2012, n° cat. 722.         CORBY FINNEY 1994, fig. 1. 
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               Fig. 823 
             CORBY FINNEY 1994, fig. 5.h 

 
 

        
           Fig. 824      Fig. 825 

     AGDS IV, Hannover, n° 1302.    Henkel 1913, n° 56. 
 

 

               
          Fig. 826           Fig. 827             Fig. 828 

   BOARDMAN, [..] 1978, n° cat. 134.     FRANKE, HIRMER 1972, n° 85.        FRANKE, HIRMER 1972, n° 77. 
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          Fig. 829                    Fig. 830 

              GUIRAUD 1996, fig. 79.                      HENIG, MCGREGOR 2004, n° cat. 9.28. 
 
 

                   
             Fig. 831             Fig. 832 
   BERGES 2002, n° 67.      HOEY MIDDLETON 1991, n° 156. 

 
 

                           
                              Fig. 833                     Fig. 834 

                      SPIER 2007, n° 61.             AGDS I, 2, n° 895. 
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       Fig. 835        Fig. 836 
              HENIG, MCGREGOR 2004, n° cat. 7.29.     HENIG, MCGREGOR 2004, n° cat. 4.61. 
 
 

       
      Fig. 837a               Fig. 837b 

FURTWÄNGLER 1896, n° 6578.    PANOFKA 1851, pl. I/5. 
 
 

               
            Fig. 838                 Fig. 839               Fig. 840 

 GSA – K (1968), n° cat. 171.           BOUSSAC 1992, n° cat. Hé 18.   PHILIPP 1986, n° 134. 



PLANCHE 121 
 

                     
     Fig. 841               Fig. 842 
          VOLLENWEIDER, AVISSEAU-BROUSTET 2003, n° 214.                         PANOFKA 1851, pl. I/44.  
 
 

                 
       Fig. 843      Fig. 844 
  FURTWÄNGLER 1900, pl. L/52.    CADES 1836, II, pl. F/4.  
 
 

                          
    Fig. 845       Fig. 846 
MASTROCINQUE 2003, n° 58.    COLLINGWOOD, WRIGHT 1990, n° 2411.29. 
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         Fig. 847a                           Fig. 847b 
         PANOFKA 1851, pl. IV/15.                 FRANKE, HIRMER 1972, n° 163. 
 
 

      
        Fig. 848        Fig. 849a 

                           BERRY 1968, n° 139.      GESZTELYI 2000, n° 180. 
 
 

           
  Fig. 849b        Fig. 850      Fig. 851 
          LIMC III, 2, « Danuvius », n° 6.      BOARDMAN 1970, fig. 667.    ZWIERLEIN-DIEHL 2007,  fig. 324. 
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      Fig. 852              Fig. 853    Fig. 854 

    ZWIERLEIN-DIEHL 2007,  fig. 330.       ZWIERLEIN-DIEHL 2007, fig. 312.  AMBROSINI 2011, fig. 82a. 
 
 

           
    Fig. 855        Fig. 856      Fig. 857 

 ZWIERLEIN-DIEHL 2007,  fig. 336.         WALTERS 1926, n° 670.         © britishmuseum.org, Gem 2683. 
 
 

             
         Fig. 858        Fig. 859          Fig. 860 

          © britishmuseum.org, Gem 2635.       ŚLIWA 2014, n° cat. 91.            © britishmuseum.org, Gem 2457. 

http://www.britishmuseum.org/
http://britishmuseum.org/
http://www.britishmuseum.org/
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  Fig. 861           Fig. 862         Fig. 863 

SCARISBRICK, [..] 2016, n° cat. 155.     SCARISBRICK, [..] 2016, n° cat. 147.     PANOFKA 1851, pl. II/20. 
 
 

                      
                 Fig. 864              Fig. 865 
               CADES 1836, III, pl. E/104.               SPIER 2007, n° 445. 
 
 

           
        Fig. 866    Fig. 867            Fig. 868 
   LANG 2012, n° cat. G TypA67.            LANG 2012, n° cat. G TypA87.  AGW III, n° 2538. 
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   Fig. 869    Fig. 870             Fig. 871 
   CADES 1836, III, pl. G/14.  CADES 1836, IV, pl. B/49.          CADES 1836, IV, pl. B/50. 
 
 

                
   Fig. 872        Fig. 873 
        Road to Byzantium, n° cat. 96.                  GERASIMOV 1946, fig. 71. 
 
 

           
    Fig. 874    Fig. 875           Fig. 876   

           AGDS II, n° 516b.         SPIER 2007, n° 39.              SPIER 2007, n° 25. 
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    Fig. 877             Fig. 878 
        SPIER 2007, n° 42.    SPIER 2007, n° 40. 
 
 

                  
                         Fig. 879                Fig. 880 

                            RICHTER 1968, n° 484.       LIMC VII, 2, « Rea Silvia », n° 17. 
 
 

          
             Fig. 881        Fig. 882a       Fig. 882b 
 © britishmuseum.org, Finger Ring 188.        RICHTER 1968, n° 485. 
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           Fig. 883                Fig. 884 
               HENIG 1975, n° 212.          AGW I, n° 303. 
 
 

                
      Fig. 885                    Fig. 886 
      AGDS III, Kassel, n° 98.                     AGDS III, Kassel, n° 97. 
 
 

                
  Fig. 887       Fig. 888 
         AGDS IV, Hannover, n° 1166.           AGW I, n° 372. 
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        Fig. 889           Fig. 890 
            WEISS 2007, n° 438.          PANOFKA 1851, pl. III/3. 
 
 

         
            Fig. 891             Fig. 892 
              PANOFKA 1851, pl. III/2.            RICHTER 1971, n° 366. 
 
 

                
           Fig. 893            Fig. 894 
                           CADES 1836, IV, pl. C/75.                              CADES 1836, IV, pl. C/79. 
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   Fig. 895        Fig. 896 

    WALTERS 1926, n° 2107.              CADES 1839, Centuria VI, n° 58. 
 
 

                       
           Fig. 897            Fig. 898 

      FURTWÄNGLER 1896, n° 8488.                 DE MATTEIS 2004, pl. LXXXVI/1 (détail). 
 
 

                
                     Fig. 899           Fig. 900            Fig. 900bis    
              AGW III, n° 1682.   MASTROCINQUE 2008, n° Fi 81/D.           REINACH 1895, n° II/18, 2. 
 



PLANCHE 130 
 

                
        Fig. 901          Fig. 902 
           MAFFEI 1709, pl. 71.            BERRY 1968, n° 192. 
 
 

                       
             Fig. 903           Fig. 904 

             CADES 1836, IV, pl. N/13.    SEAR 2002-2004, I, fig. 2043 
 
 

               
              Fig. 905               Fig. 906               Fig. 907 

              WEISS 2007, n° 480.         PANOFKA 1851, pl. II/26.   COLLINGWOOD, [..] 1990, n° 2411.37. 
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        Fig. 908              Fig. 909     Fig. 910 
               AGW III, n° 2137.  WALTERS 1926, n° 1662.        MAASKANT-KLEIBRINK 1978, n° 758b. 
 
 

           
     Fig. 911              Fig. 912           Fig. 913 
      PANOFKA 1851, pl. II/10.        VOLLENWEIDER, [...] 2003, n° 166.            AGDS I, 3, n° 2811. 
 
 

                         
     Fig. 914        Fig. 915 
            ZWIERLEIN-DIEHL 1986, n° 560.   REINACH 1895, n° II/18, 5 
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  Fig. 916     Fig. 916bis              Fig. 917 

  PLANTZOS 1999, n° 3.    MØRKHOLM 1991, n° 297.           AGDS IV, Hannover, n° 1604. 
 
 

           
  Fig. 918         Fig. 919     Fig. 920 

       SPIER 2011, pl. 1.        BOARDMAN 1970, n° 441.       RICHTER 1971, n° 77. 
 
 

           
     Fig. 921    Fig. 922          Fig. 923 
             AGDS II, n° 526.        LE BLANT 1896, n° 321.           PANOFKA 1851, pl. I/32. 
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      Fig. 924               Fig. 925         Fig. 926 
  HOEY MIDDLETON 1991, n° 88.  PANOFKA 1851, pl. II/12.                MAASKANT-KLEIBRINK 1978, n° 860. 
 
 

                        
               Fig. 927         Fig. 928 

              ZWIERLEIN-DIEHL 1986, n° 738.    TONDO, VANNI 1990, n° 145. 
 
 

           
         Fig. 929    Fig. 930       Fig. 931 
 SCARISBRICK, [..] 2017, n° cat. 162.   SCARISBRICK, [..] 2017, n° cat. 182.      PANOFKA 1851, pl. I/4. 


