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I,IVRES SACRES ET JUSTICE L.ÄGIDE’

En comparaison avec le Proche-Orient ancien, vaste aire de „pays 
de droit écrit", l'Égypte des pharaons nous apparaît, jusqu'à la fin du 
Nouvel Empire, comme un „pays de coutumes". L’on connaît le nom-

* Cet artic le repter.d  le  tex te  rem anié, m is à  jou r et muni de l ’in d ispen sab le  
app areil de référen ces au x  so u rces et à  la  b ib lio graphie  du su je t, d 'une conféren ce 
fa ite  en sep tem bre  1980 à  B ru xe lles, à  la  34e S e ssio n  de la  S o cié té  internatio nale 
Fernand  De V issc h er pour l ’H istoire d es D roits de l'A ntiq uité . J e  su is  h eu reu x de 
pou voir le déd ie r au pro fe sseur C. K un derew icz au nom d'une am itié v ieille  de plus 
do trente ans. A bréviation s u tilisée s dans le tex te : Ane. soc. -  „A ncient S o c ie ty " : 
A rch. f. Pap. —  „A rch iv  für Papy ru sforsc hu n g und verw and te  G eb iete ”  [Berlin] ; 
A rchiv Orient. —  „A rc h iv  O rien taln y " [Praha] ; BA SP — „T he  Bulletin  of the A m e-
rican  S oc ie ty  of P a p y ro lo g ists" ; BCH  —  „B ulletin  de C orre spon da n ce  h e lléniq ue" 
[P ar is] , BGU —  „Ä g y p tisch e  U rkunden au s den M u seen zu Berlin . G riechisch e Ur- 
ku nden", Berlin,- Beitr. z. Papyru sforsch , u. ant. Rg. —  „B e iträ g e  zu Papy ru sforsc hu n g 
und an tike  R ec htsg e sch ich te "; Bibi. Orient. —  „B ib lioth eca  O rien tali s”  [Leiden],- Bull, 
de Institut d 'E g y pte  —  „B ulletin  de Institut d ’E gy p te" , Bull, of the Fa c. of A rts —  
„B ulletin  of the Fa culty  of A rts, C air o " ; C athol. Bibl. Q uart. —  „Th e C atho lic  Bi-
blical Q u a rte rly " ; Chron. d 'Ê g. —  „C h ron iq ue  d ’É g y pte "  [B ru xel le s], С. Ord. Ptol. —  
C orpu s de s O rdonnan ces d es P tolom ées; C orpu s inscr . Ju d . —  C orpu s Inscriptionum  
Ju d a u  arum,- C P Ju d . —  C o rpus Papyrorum  Judaicarum ,- CPR —  C orpus Papyrorum  
R aineri [C. W esse ly ] ÊPRO  —  „É tu d es prélim inaires au x  re lig ion s o r ien ta le s"  [Lei-
d en ]; Ê t pap . —  „ É tu d es de p ap y ro lo g ie " ; Isra e l Explor . Jo u rn . —  „Israe l  E xp lor a-
tion Jo u r n al" ; JE A  —  „Jo u rn al  of Egyptian  A rch aeo log y ” ; Jew . Law  Ann. __ „ J e -
w ish Law  A n n u al"; J J P  —  „T he  Jo u rn a l of Ju ristic  P apy ro lo g y "  [W arszaw a] ; Jo u rn a l 
A siat. —  „ Jo u rn al  A sia tiq u e" ; Jo u rn . Jew . Stu d. —  „Jo u r n al  of Jew ish  S tu d ie s ” ; 
M. Chr. [L.] M itte is, G rundzüge  und C h restom ath ie der  Pepyrusku nde,  II, 1912, 
M itleil. d. D eu tsch. A rchäol. Institu ts —  „M itteilun gen  des D eutschen  A rchä ologisch en  
Institu ts" [Berlin] ; N RIID  —- „N o u ve lle  revu e  historiq ue  de droit fra nç ais et étran- 
g e r "  [P ar is] ; PP — „La Pa ro la  del P a s sato " , N ap o li; Rec. Soc. J .  Bodin —  „R ecueil 
de la So cié té  Jea n  B odin"; Rech. Pap. —  „Rech erch es de pa p y ro lo g ie "  [P aris] ; Rev. 
et. ju iv e s — „R evu e  des étu dt s ju iv e s"  [Pa ris] ; RHD —  „R ev ue  h isto riqu e de droit 
f ian ça is  et é tran ger"  [Paris] ; RIDA  —  „R ev ue  intern ationale de s droits  de l'A nti- 
q u ite " [B ruxelles] ; Riv . di F ilol. —  „R iv ista  di F ilo lo gia  e di Intruzione C la s s ic a "  
(T orino ); SD HI —  „S tu d ia  et docum enta  h istoriae et iu ris"  [R o m a]; Sitz .-Ber. cl. 

Preuss. A kad . d. W iss,, Philol.-hitst. Kl. —  „Sitzu ngsberich te  der Preu ssisch en  Д ка-
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b r©  ©t l'ampleur des munuments législatifs en écriture cunéiforme1, 
auxquels le savant à qui est dédié cet essai a consacré plusieurs étu-
des pleines de substance2. C 'est dans ce même ensemble que s'inscrit

dem ie der W issen sc haften , Ph ilo lo gisch-historische  K la s se "  [Berlin] ; UPZ —  „U rkun -
den der P tolcm ärze it" [U. W ilcken] ; VDI —  „V io stn ik  D rievn ie j Isto rii”  [M oskw a] ; 
Z äS  — „Ze itsch rift  für äg y p tisch e  Sprach e  und A lte rtu m sku nde ''; Z SS  —  „Zeitschrift  
der S a v ign y  —  Stiftung für R ec htsg e sch ich te " [W eim ar] ; Zetschr. f. nente st. W iss. —  
„Ze itsch rift lü r  neutestam entlich e W issen sch aft " [G iessen ].

1 Pour une prem ière orientation, je  rappe l le  ici la  b ib lio graphie  de G. C a r d a  s- 
c i a  (avec la  collabo ration  de J. K l i m a ) ,  D roits cuné iiorm es, B ru xelle s 1066 (Intro-
duction b ib liograph iqu e à  l'h istoire du droit et à  l'ethn olo gie ju rid iq u e pub liée sou s 
la  d irectio n de J .  G i 1 i s  s e n, vol. A /2); parm i le s pub licatio ns posté rieu res, on 
re tiend ra : le s n ou ve lles éd itions du C o de d'Ur-N am m u, E. S z l e c h t e r  (Les 
lo is  sum érienn es, I : Le C ode d'U r-N am m u, SDHI 1980, 46, p. 431— 465); dos lo is  
d'ESnunna, pa r R. Y a r o n  (The Law s ol E shnunna, Jé ru salem  1969) et par  E. 
S z l o c h  t e r  (Les lo is  d'E shnunna, RIDA 1978, 3e sér., 25, p. 109— 219); du C ode 
H am m urapi, par E. S z l e c h t e r  (C odex H am m urapi, Rom a 1977, „S tu d ia  (‘t Do-
cu m en ta" 3 =  SDHI 1974, 40, p. 329— 400, et 1976, 42, p. 303— 400) et par  A.. F i- 
n e t  ( l e  C ode d s  H am m urapi, P aris  1973; versio n  fran çaise  san s la  tran scrip tion  
akk adien n e); l'éd ition  fran çaise  du fragm ent de lo is  néo-baby lonienn es, par E. S z l e -
c h t e r  (Les lo is  N éo-B abylon ienn es,  RIDA  1971, 3e sér., 18, p. 43— 107; 1972, 19, p. 
43— 127; 1973, 20, p. 43— 50); la  traduction  com m entée, av ec  une am ple introduction, 
de s Lois A s sy rien n es, par  G. C a r d a s c i a  (Les lo is  assy rien n es, Paris  1969); pour 
les lo is  hittites, R. H a a  s e, H elh itisch es Recht, B ru xelle s 1967 (Introduction b i-
b liog raph iq ue  à  l'h istoire  du droit et à  l'e th no logie  jurid iq ue , sous la  d irection de 
J . G i 1 i s  s e n, vol. A /3); du m êm e au teur, utile  p résen tation  des so u rces lé g is la -
tive s cunéiform es en  version  allem ande: R. H a s s e, Die ke ilsch rill lichen Recht r- 
Sam m lungen, W iesbaden  1963 (2® éd. rév is ée  et augm entée, 1979); su r le s  notions 
de „ lo i"  et de „ co d e "  à p ropos de ce s sou r ces, vo ir  E. S z l e c h t e r ,  Le s an cien nes 
cod if ica tion s en M ésopotam ie, RIDA  1957, 3e sér., 4, p. 72— 92; i d e m ,  La 'fo i' dans 
la M ésopotam ie ancien ne, RIDA  1965, 3® sé r., 12, p. 55— 77; i d e m ,  La notion de 
loi dans la  M ésopotam ie  an cienn e, „T ra v a u x  et rech erch es de l'institu t de Droit 
C o m paré de l'Univ. de P a ris"  1966, 30, p. 8— 16; G. C a r d a s c i a ,  La codification  
en A s sy rie , RIDA  1957, 3® sé r., 4, p. 53— 71; i d e m ,  La transm ission  des' sou rces  
ju rid iq u es cunéiform es, RIDA  1960, 3® sér., 7, p. 31— 50, et i d e m ,  Les lo is  a ssy -
riennes, p. 17 sq.

* T radu ction s en  polo n ais (les p rem ière s, à  m a co n naissan ce , et le s seu le s qui 
soient don nées dan s la  lan g u e  de mon pa y s  natal), av ec  des com m en taires cri-
tiqu es, des p rin cipau x  m onum ents lég isla tifs  sum ériens et ak kad ien s actu ellem ent 
conn us: d'abord , le  C ode  de H am m urap i, dan s la  versio n  polo naise, due à  notre 
au teur, de l'o u v ra g e  de J .  K l i m a ,  Praw a H am m urab ieg o  (Les lo is  de H am m urapi, 
tradu it du tchèqu e), V arso v ie  1957, p. 67— 118; puis d ’au tre s recu eils , dan s une 
série  d ’artic le s pub liés depnis 1958 dans le „C z asop ism o  Praw no -H istory czn e” (en polo -
n ais, av ec des résu m és en fra n ça is) ; C. K u n d e r e w i c z ,  K od ek s Ur-N am m u: (Le C o -
de Ur-Namm u), 1958, t. 10/2, p. 9— 18; i d e m ,  K odeks Lipit-lsz'.ara (Le C ode  de Lipit- 
-Ishtar), 1959, t. 11/2, p. 27— 43; i d e m ,  Reform y  U ruk aginy , -władcy La g asza  (Los 
réform es d 'U ruk agina, roi de Lagash ), 1964, t. 16/1, p. 89— 102; i d e m ,  Zbiór praw  
z E sznunny (Le recueil de lo is  d 'E snunna), 1966, t. 18/1, p. 9— 29; i d e m ,  Frag m enty  
nieznan ych su m ery jsk ich  zb iorów  praw n ych  (Les fragm en ts de s recu e ils  inconnus



également la législation biblique, avec tout ce qu'elle emprunte à la 
tradition juridique orientale comme avec tous les traits particuliers 
qui lui sont propres3. On ne trouve rien de semblable dans les docu-
ments égyptiens d'époque pharaonique avant la restauration saïte1. 
Faut-il admettre, sur ce .point, une différence foncière entre les droits 
du Proche-Orient, objet de codifications multiples, et le droit pharaoni-
que, abandonné à une évolution apparemment purement coutumière? 
Les avis des spécialistes divergent et le débat paraît loin d'être clos5,
de lois  .sum ériennes) 1968, t. 20/1, p. 9— 16; i d e m ,  N o w e fragm en ty  su m ery jsk ich  
zb iorów  praw nych (N ou v eau x  fragm en ts de s recu e ils  de lo is sum érien nes), 1969, 
t. 21/2, p. 1— .12; en  dern ier lieu , i d e m ,  N a js ta r sz e  p raw a św ia ta  (Les p lu s a n -
cienn es lois  du monde), Łódź, Éd ition s de l'U n iv ersi lé  de Łódź, 1972, regrou pan t, 
dans une rééd itio n rév isée , le s  tradu ctions com m en tées du C ode  Ur-Namm u, du 
C ode de L ip it-Iśtar, de s fragm en ts sum ériens et de s Lois d'Esnunna.

3 V aste  p rob lèm e qui déborde du c adre  de cet artic le . Une bonne m ise  du 
point a été donnée par R. Y a г о n dans une con férence intitu lée A  la  rech erch e 
du droit b ib lique, la it e  au colloq ue  fran co-israé lien  d 'histoire ju rid iq u e  à  Jé r u sa -
lem, en octobre 1974 (ci. RHD 1957, 53, p. 198— 199), à  pa raître  dans le s A cte s de 
ce C olloq u e dont la  pub lication  a  é té  fâcheusem ent retardée  par  des d illicu ltés 
d 'ordre linancier .

4 V ior E  S e i d l ,  E in tüh rung in die äg y ptisc h e  R echtsge sch ich te b is  zum  
bnde des N euen  Re iches, 2e éd., G lück stadt 1951, p. 19 sq . ; i d e m ,  A eg yp tisch e  
R ech tsgesch ichte der Saiten- und Perserzeit, 2e éd., G lü c kstadt 1968, p. 1— 2; 
pou r l'orien tation  b ib liograph iq ue , J . P i r e n n e  et A.  T h é o d o r i d è s ,  Droit ég y p-
tien , B ru xe lles 1966 (introduction b ib lio grap hiq ue  à  l'h isto ire  du droit et de l ’ethno-
lo g ie  ju rid iqu e . A /l) , p'. 43, sq. à  qu i j'em prun te q uelq u es-u nes d es réié ren ces qui 
son t données dan s le s n o tes su iv an te s à  p ro pos de s so u rces lég isla tiv e s ég y ptien -
n es à  l'épo qu e ph araoniq ue.

5 A in si pou r le sa v an t so v ié tiq u e  I. M . L o u  r  i é, S ur l'h isto ire  du droit ég y p -
tien  à  l'épo qu e du N o u v e l Em pire  (en ru sse ), V DI 1946, 17, fasc . 3, p. 29— 45, le s 
p rétendu es lo is  égy p tien n es ne se raien t q ue des „ recu e ils  de sen ten ces v isant de s 
c a s  d 'e sp èc e " ; op inion p lus n uancée du m êm e au teu r dans se s Stud ien zum a lt ä g y p -
tisch en Recht de s 16. b is 10. Ja h rh u n derts v. u. Z. (version  allem an de, par H. Bente 
et J .  R aepk e, so u s la  d irectio n de Sch . A llam , d 'un o u v r ag e  paru en ru sse  à  Le-
ningrad, en 1960), W eim ar 1981, p. 126 sq.: Zur G eschichte der a ltäg y p tisc h en  G esetz-
gebun g; d 'ap rè s J . A. W i l s o n ,  The Burden ol Egy pt, C h icago  1951 (trad, franç. par 
E. Ju lia , L 'Ègy pte, v ie et mort d'une civ ilisation , P aris  1961), il n 'y  au rait pa s eu en 
É g y p te  de lo is  proprem ent d ites en  deh o rs d 'ordonn an ces ro y ale s n ées d'une si-
tuation sin g u liè re ; la  ju stic e  rendu e par  le vizir l'eû t é té se lon  un droit coutum ier 
conçu com me l'expre ssio n  de la  volon té  du pharaon  (p. 172 de l'éd ition  an gla ise). 
En revan c he  l'ex isten ce, depuis l'A n cien  Em pire, de s lo is  écrite s, est adm ise par 
S e i d l ,  E inlühru ng, c ité à  la  note p récéden te, p. 19; la  m ême thèse  e st soutenu e 
av ec  forcé  par  A. T h é o d o r i d è s ,  A  propos de la  loi dan s l ’E g y pte  ph araoniqu e,  
R ID A  1967, 3 * sér., 14, p. 107— 152; e lle e st cepen dant co n te stée  par  B. M e n u  
et I. H a r a r i, RHD 1968, 45, p. 526— 527; selon  B. M e n  u, traduire  le  terme 
hp par  loi, comm e le  su g gère  le  sav a n t belge, se ra it  conférer une sign ification  trop 
re str ic tiv e  à  ce mot qui d ésig nerait plutôt „ l'é ta t du dr oit" ; e lle  op te  pa r  c o n -
séquen t en fa veu r de la  doctrine, trad itionnellem en t adm ise , d'un sy stèm e  ju rid i-



Il ne s'agit pas ici de prendre parti dans cette savante contro-
verse. Mais des publications et des recherches récentes apportent à ce 
débat des égyptologues un prolongement intéressant pour l'époque 
gréco-romaine: si elles ne permettent pas de trancher le problème 
posé par la nature du droit égyptien à ses origines, du moins éclairent- 
elles d'un jour nouveau les destinées de ce droit sous les Lagides et 
jusqu'au deuxième siècle de l'Empire. Il n'est pas inutile de tenter 
une mise au point.

1. DES LOIS PH A R A O N IQ U ES ?

A en croire Diodore de  Sicile, il y aurait eu en Egypte des lois 
qu'une antique tradition, recueillie par cet historien, iaisait remon-
ter à Ménès, fondateur de la prem ière dynastie*. Si rien ne subsiste 
de la législation attribuée à Ménès, les „décrets royaux" trouvés 
à Dahshour, à Abydos et à Coptos conservent, pour l'Ancien Empire, 
des actes par lesquels ses successeurs réglaient des questions rela-
tives à la fiscalité, à l’administration et au régime des terres; des actes 
analogues se retrouvent sous les pharaons postérieurs, jusqu'à la fin 
du Nouvel Empire7. Ce sont des chartes qui octroient l'immunité liscale 
aux temples et aux fondations funéraires, des cérémoniaux concernant 
l'installation du vizir et précisant les attributions de celui-ci, des or-
donnances portant nomination de gouverneurs ou destituant tel prince 
local: autant de mesures d'ordre administratif ayant trait à l'organi-
sation du royaume et à la gestion de l'économie royale8.

A côté de ces actes, qui n'affectent pas de manière directe la 
vie juridique des habitants, nous avons -au moins un texte attestant, 
pour l'époque de la XVIIIe dynastie, l'exercice par le pouvoir pha-
raonique d'une activité législative comparable à celle des législateurs

que  repo san t essen tiellem en t sur  un droit coutum ier. N o u ve l le s p rise s de position  
en fav eu r de la  lo i ph araoniq ue : Sch. A 11 a m, Le droit égy ptien  ancien. É tat de 
recherch es et persp ective s,  Z äS 1978, 105, p. 1— 6 et en  a llem an d: A ltäg y ptisc h es 
Hecht [Fors jh u n g sst and—-Perspektiven, [d an s:] F irst Intern. C ongr. EgyptoJ., A c/s. 
B erlin  1979, p. 61— 65; et J.-M . K r u c h t e n ,  c ité notes 9 et 10.

6 D io dore de S icile, Bibi, hist., I, 94. V oir A. B u r t o n ,  D iodoru s S icu lu s, 
Book 1, A  C om m entary, Ley de  1972 (EPRO, vol. 29), p. 272— 274.

7 T ex te s dans K. S e t  h e ,  Urkunden des A lten  Reichs, 2e éd . Le ipzig  1932' cf. 
R. W e i l ,  Les décre ts roy a ux  dans l'ancien Empire égy ptien ,  Pa ris  1912; voir 
au ssi J. P i r e n n e, H istoire  des in stitutio ns et du droit p riv é  dans l'am ien n e  E gy p -
te, 11, B ru xe lle s 1934, p. 233— 269, qui .donne le s tex te s dans une versio n  fran çaise  
em pruntée à  A. M o r e t ,  C h arte s d'im m unité dans i'A ncien Em pire égyptien ,  Journ . 
A siat., 1912, p. 77— 113; 1916, p. 271— 341; 1917, p. 359— 447.

8 P o u r .le s  dé ta ils, voir P i r e n n e  et T h é o d o r i d è s ,  op. laud , (cité note 4), 
p. 44— 47. Cf. S e i d l ,  E in lü hiung...,  p. 20— 21.



orientdux. II s'agit d'une stèle célèbre du temple de Karnak qui con-
serve le décret pénal du roi Horeinheb (2mc moitié du XIV* s. av. n.è.)*. 
Ce texte, dont le style casuistique rappelle celui des „codes" méso- 
potamiens, comporte des dispositions réprimant des abus commis par 
les fonctionnaires, à de vastes domaines, sinon à l'ensemble du droit 
et de la perception des impôts. Il reste, pour toute la période an-
cienne, l'unique texte de loi à proprement parler qui nous soit trans-
mis de manière directe par les sources égyptiennes, encore qu'il appa-
raisse avant tout comme un document de propagande politique10. 

Pour certains auteurs, un autre témoignage encore, antérieur d'un 
siècle au précédent, passe pour être susceptible d'apporter une con- 
lirmation éclatante de l'indice fourni par le décret d'Horemheb en fa-
veur d une activité législative des pharaons: il donne l'impression que 
celle-ci s'étendait, bien au-delà de la répression des abus commis par 
les fonctionnaires, à de vastes domaines, sinon à l'ensemble du droit 
égyptien. Ił s'agit du bas-relief dans la tombe thébaine de Rekhrniré, 
vizir de la Haute-Égypte sous Thoutmosis III (vers 1502—-1448 av. 
n.è.)11. Le grand officier de la Couronne est représenté siégeant pto 
tribunali; devant lui se trouvent quatre nattes avec dix objets de 
cuir, posés sur chacune d 'elles: d'aiprès les ,instructions du pharaon 
au vizir", trouvées dans la même tombe, ces quarante shesemou con-
tiendraient des textes de lois que le vizdr devait avoir devant lui au 
moment de rendre justice12. Il était tentant de voir là une grande 
codification, dont l'initiative reviendrait aux pharaons thébains, créa-

•  N o u v elle  éd ition , av ec trad uction  en fra n ça is et am ple com m entaire: J .— M. 
K r u c h t e n ,  Le décret d 'H orem heb , B ru xe lles 1981. Su r H orem heb , son règn e et 
son  o eu vre, vo ir  au ssi  R. H a r i, H orem h eb  et la  re ine M o u ln ed jem el ou la lin  
d 'une dy n astie , G enève 1964,- et, p lus récem m ent, le s o bserv atio n s d ’A. P о 1 a ć e k, 
Le décret d 'H orem heb à  K arnak . E ss a i d 'an a ly se  socio-ju rid iq u e , [d an s:] Le droit 
égy ptien  ancien  (acte s du col loq ue  o rga n isé  par l'institut de s h au tes é tu d es en 
B e lgiq ue  à  B ruxelies, le s 18 et 19 m ars 1974, à  l'in itiative  d'A . T h éodo ridès), Bru-
xe lle s 1976, p. 87— 111.

10 C onclu sion  de K r u c h t e n ,  c ité  à  la  note précédente, p. 225, qui souligne  
cepen dant l'im portan ce  de ce m onum ent pou r le  débat sur  la  lé gislatio n  pharaon i-
que: le s  d ispo sition s du décret „co rrespo nd ent à  l'idée  que l'on  s e  fa it  de la. lo i en 
tant que norm e gé n é rale " ; on  dev rait adm ettre  q u 'e lle s „s 'in séraien t dans une lé -
gislatio n  d é jà  ex ista nte  et re lativem ent co m p lexe" , qui ne nous est pas pa rv en ue  
directem ent.

11 N om breu ses reproductions. La m eilleu re  édition  ; est de N. De G a r i s  D a -
v i e s ,  The Tomb ol Rekh-mi-Rê at Th ebes,  N ew  Y ork  1943,- v. I, p. 31— 32; II, pl 
X X V — X XV I. , V ,

12 In stru ctions du Vizir, p. 4— 20; tex te  dans l'artic le  de T h é o d o r i d è s ,  op. 
lau d , (cité note 5), p. 148— 150; cf. G a r i s  D a v i e s ,  op. laud ., o u v r ag e  précité , I , 
p. 8& 88, II, pl. X IV — X V . .



Leurs de la puissance du Nouvel Empire13. L'oeuvre aurait été durable: 
Diodore de Sicile rapporte que dans les tribunaux égyptiens leis lois 
se trouvaient placées devant les juges, formant un recueil en huit 
volumes14. On a rapproché les quarante shesemou de Rakhmiré des 
huits rouleaux de Diodore, en supposant une édition en quarante 
„fascicules'' d'un code classé originairement en huit „sections"; on 
a même pu affirmer, en remarquant que „quarante n’est pas huit, mais 
[que] tout de même quarante est un multiple de huit", la supériorité 
arithmétique du système égyptien sur celui de Justinian, dont le Di-
geste comporte sept parties distribuées en 50 livres15.

Toutes ces spéculations risquent cependant de s'évanouir si l'on 
suit les auteurs pour qui les quarante shesemou étalés devant le vizir 
Rekhmiré ne seraient „nullement des rouleaux de cuir sur lesquels 
auraient été inscrites des lois, mais des sortes de fouets, insignes pro-
bables du pouvoir judiciaire"16. Rekhmiré jugerait alors au nom du 
roi, selon la coutume et conformément à intérêt du monarque, et 
toute l'hypothèse d'une codification égyptienne imputable aux souve-
rains thébains du Nouvel Empire serait à écarter. Mais les tenants 
de la loi pharaonique nous assurent qu'il n'en est rien: le mot shesem, 
„cuir", pourrait signifier aussi bien „lanières" ou „fouets" que „ rou-
leau de parchemin"17. Et le débat se poursuit18.

13 M dis l'o rig ine  des „ in stru ctio n s" , qui pou rraient rem onter au M oy en  Empire, 
n 'est pas certa ine : voir  S e i d l ,  Einführung..., (c ité note 4), p. 21.

14 D iodore de Sicile, Bibi. hist. I, 75.
15 V. A  r a n g i о - R u i z, La  cod ification  dan s l'E g y p te  ancienn e, com m unication 

présen tée  à  la  se ssio n  de la  So cié té  d 'h isto ire  de s droits  de l'A ntiq uité à  Leyde  
en 1956 et pub liée dans J J P  1958, 11— 12, p. 25— 46; tex te  rep ris  dans Stud i ep igra lic i 
e pap iro log ici, volum e pub lié  par  le s soin s de L. B ove, N ap le s  1974, p. 496— 513; 
pour le  rappro ch em ent en  qu estion , v oir  J J P  1958, 11— 12, p. 30 =  Stud i, 500—  
— 501. Le m ême rapproch em ent e st fait, m ais a v ec  beauco up  p lus de circo n spec-
tion, par S e i d l ,  Einführung..., (cité note  4), p. 19, et, p lu s récem m ent, par  M. M u -
s z y ń s k i ,  Le droit égy ptien  d trav ers la  docu m entation grecqu e,  [d an s:] Le droit 
égy p tien  an cien  (recu eil c ité no te 9), p. 163— 179, particulièrem en t p. 166, qui c ite 
à  ce p ropos la  thèse  in éd ite d'A . T h é o d o r i d è s , Le con se il de s „T ren te "  dans
se s  rappo rts av ec l'orga nisa tio n  ju d icia ire  de l'Ê gy p te ,  B ru xe lle s 1962, pour une 
identification po ssib le  du tribu nal dont p arle  Diodore.

16 B. M e n  u, RHD 1978, 56, p. 478, résum an t une étude de G. P o s e n e  r, Les 
qu ara nte  ro u lea ux  de lois,  „G ö ttin ger M isze llen . B e iträg e  zur äg y p to lo gisch en  D is-
k u ssio n " 1977, 25, p. 63— 66. A v an t lui, dan s le  m ême sen s, D a v i e s ,  op. laud . 
(cité note 11), I, p. 31—32, et d ’au tre s au teu rs c ités par  T h é o d o r i d è s ,  A  pro-
pos..., (cité note 5), p. 135, note 105.

17 T h é o d o r i d è s ,  A  propos...,  P lus récem m ent, en  fav eu r dos „ro u lea u x  de  
lo i", Sch. A  1 1 a m, La p ro b lém atiqu e des q uaran te  ro uleau x  de lois,  [dan s:] Fe stsch r. 
W. W estendorf, G öttingen 1984, p. 447— 452 et pl. 1.

18 Q u e lle  qu e so it l'i ssu e  de ce  débat, on  devrait ren oncer à  in sister  su r  le  
rapport qu'il peut y  av o ir  entre le  bas-relie f de la  tombe de Rekhm iré et le s huit



2. LÉG ISLA TEU R S DE LA  B A S SE  ÉPO Q U E

Il faut attendre la fin du Nouvel Empire, la restauration saïte et 
la domination perse pour que l'effort législatif des souverains d'Égypte 
se manifeste dans nos sources d’une manière plus saisissab le pour 
l'historien. Ici encore, Diodore de Sicile reste notre principale source 
d'information à propos de la législation qu'il attribue à Bocchoris, 
à Am asis et à Darius19. M ais à la différence de ce que l’historien 
dit sur les lois dès pharaons antérieurs, le récit de Diodore peut, pour 
ces trois souverains, être confronté avec des documents qui premettent 
de le vérifier.

Ainsi, pour Bocchoris, une enteuxis de Magdôla semble attester 
le maintien, sous les Lagides, d ’une disposition remontant à ce roi, 
d'après laquelle le créancier incapable de produire une preuve écrite 
du prêt dont il réclamait le remboursement était réduit à exiger qu’un 
serment soit imposé au débiteur sans pouvoir lui-même utiliser le 
même moyen pour prouver son droit20. L’abolition de l’exécution sur

ro u lea u x  de D iodo re; on  co n sta te ra  sim plem ent av ec  B u r t o n  (op. laud., note 6), 
p. 223, qu 'au cu ne  donnée ég y ptienn e  n 'atte ste  actue llem ent de m anière  directe  
l'ex isten c e  d 'une „ leg al  com pilation of eight b oo k s” .

18 D iodore de S ic ile, Bibi. h isl. I, 94, 5; cf. note 6.
20 P. Ent. 4 6 =  P. M agd . 25 (221 av . n.è.), lign e  7: et, ôe и  avxiXeyei, (tri ocpeiXeiv 

o(tooaç (toi, алоХеХьо&ы. A  com parer av ec  le tex te  de D iodore, Bibi. h ist. I, 79 
à  p ropos d'une loi de B occh oris: av  (tr\ tpaaxœoiv otpeiteiv o/toaavzeç anoXvea&ai rov 
Savsiov. La  co n verg en ce  est frappa nte ; e lle a  été re levée  par  le s -p a p y r o lo g u es  dès 
la  prem ière pub lication  de ce  tex te  au  début du sièc le  (BCH 1903): cf. U. W i l c -  
k e n ,  A rch.f.Pap. 1906, 3, p. 308; E. S e i d l ,  Der E id im ptolem 'dischen Recht, M unich 
1929, p. 68; A r  a  n g  i o - R u  i z, op. lau d , (note 15), J J P  11— 12, p. 31- =  Stud i..., 
p. 501 et note 8. La  m ention de ce  se rm ent dans une req u ête  su pp o se  une ex igen ce  
léga le  (A r a n g i о - R u i z, op. lau d .). M ais l'on  s 'exp liq ue  m al pou rq uoi le s deu x 
„ H e llèn es” im pliqu és dans le  d if fé rend  en q uestion , un certain  T héônidès et le 
c a v a lie r  th race  h écato narou re Seu th ès (PP II 2943 — IV 8732; V. V e l k o v ,  A.  
F o l ,  Les T h races en E g y pte  gréco-rom aine , S o fia  1977, p. 56, n° 247), dem ande-
raien t- ils  que leu r soit app liq u ée  une loi égy ptien ne . L 'h y poth èse d 'une lo i ro y ale  
p tolém aïque  paraît p lu s vraisem bla b le ; elle  rendrait m ieux  com pte de la  co nv er-
g en ce  des term es gr ecs dan s ce tte req u ête  et dans le  tex te  de D iodore. R este rait  
à  S avoir  si nous av o n s affa ire  à  un  c a s où  le  m odè le ph araon iq ue  av a it insp iré 
la  législatio n  des L ag id es ou si au con traire  nous devo ns pen ser  que D iodore attr i-
bue à  Bocchoris une loi lag id e  connue de lui ou de s a  sourcą^ celle-ci ne sau rait 
a lo rs être H éc atée  d ’A bdère, au teu r qui pendan t lon gtem ps p a ssa i t  pou r la  „H au pt-
q u e lle "  du L ivre. I de D iodore, m ais qui est trop ancien pour av o ir  connu la  lé -
g islatio n  p to lém aïque  en  p le in  e s so r : pour un e critiq u e de cette théorie, v oir  W. 
S p o e r r i ,  Spät h ellenistisch e B erich te ü ber W elt, K u ltur und G ötter . U n tersuchun-
gen  zu D iodor von Sizilien , B ale  1959, et le  com m entaire de B u r t o n ,  op. laud. 
(note 6), p. 1— 34.



la personne du débiteur, attribuée par Diodore à  Bocchoris21, a eu 
des prolongements dans la législation lagide où elle rejoignait une 
tradition grecque remontant à Solon22. Un inédit démotique d'époque 
ptolémaïque, conservé à Giessen, mentionne une loi d'Am asis datant 
probablement d'environ 540 av. n.è.: nous avons là un témoignage 
qui confirme l ’exactitude de l'information fournie par Diodore à pro-
pos de l'activité législative de ce roi et qui montre que cette légis-
lation avait, au moins partiellement, survécu à la conquête macé-
donienne23.

M ais c'est surtout la codification attribuée par Diodore à Darius Ier, 
deuxième souverain perse d'Égypte, qui mérite notre attention24. Le 
témoignage de l ’historien grec peut être confronté, sur ce point, avec 
des sources papyrologiques des époques ptolémaïque et romaine qui 
en éclairent aujourd'hui la portée.

Une première de ces sources est un papyrus de la Bibliothèque 
Nationale de Paris, dont le recto, écrit, semble^-t-il, vers la fin du IIIe 
siècle av. n.è. sous le règne de Ptolémée III Êvergète Ie', est connu 
sous le nom de „chronique démotique'': au verso du même document 
se trouve le réoit d'une entreprise codificatrice qui rejoint et corro-
bore — sous réserve d'une lecture difficile et partiellement incertaine 
— le renseignement fourni par Diodore de Sicile25.

21 D iodore de Sic ile , Bibi. hist. I, 79.
22 A ristote , C onstitution  ci'Athènes 6, 1,- 9, 1; P lu tarquc, Solon  15 2 =  E. R u - 

s c h e n b u s c h ,  2oXcovoç N o /j o i , W iesb ad en  1966, F. 69a— c. V oir m on é tu de  S e rv i-
tude pou r dette ou leg s de créan ce? N o te sur  C P Ju d . 126, Rech. Pap. 1962, 2, p. 
75— 98. V ies co nslusion s, ten dant à  exclu re , pour le droit p tolém aïque , la  possib ilité  
l é g a l e  de la  rédu ction en e sc la v a g e  pou r dette  p riv ée, ont été partiellem ent m ise s 
en doute par I. B i e ż u ń s k a - M a ł o w i s t ,  L 'e sclav a g e  dans l'Êg y pte  gréco-rom aine, 
I: Période p tolém aïq ue , W ro claw — V ar so v ie  1974, p. 29 sq., se lon  qui, au m oins, 
l'a sse rvissem en t tem po raire du déb iteu r in so lv ab le  au rait é té  po s sib le  sino n „im pli-
citem ent reconnu pa r la  lo i"  (p. 49.): v oir  à  ce p ro pos m es ré se rv es dans RHD 1975, 
53, p. 523,- H. H e i n e n, A eg yp tisc h e und griech isch e T rad itionen der S k lav ere i im 
p tolem äischen A egy pten, [d ans:]  D as p to lem äische  A egy pten, M ay en ce 1978, p. 227—  
—237, particulièrem en t p. 229— 232; J . A . S t r a u s ,  R em arques sur i 'e sc la v ag e  dans  
l'E g y p te  p toiém aiqu e (à  p ro po s livre  d 'iza  B ieżuńska-M ałow ist) , [dans:] M isce l-
lanea P apy ro lo gica ,  F lorence  1980, p. 349— 354, particulièrem ent p. 353; en  dernier 
lieu, dans un sens plutôt fav o r ab le  à  mon point de vue, Y. G a r i  a n ,  Le s e sç ja v es 
en G rèce ancienne, Paris  1982, p. 105— 106.

23 P. Bibi. univ. G iss., inv. n° 101, décrit par E. S  e i d 1, D as G iessen er F r ag -
ment ein er dem otisch en Z ivilp roz essordn un g,  G ie ssen  1963 (K urzberichte au s den 
G iessen er Papyrusam m lungen 16).

24 D iodore de S ic ile , Bibi. hist. 1, 95, 4— 5.
25 P. dem. Paris  Bibi. N at. 215 (Ille ou IIe siècle  av. n.è.), v°, col. C., lign es

8— 16; vo ir W. S p i e g e l b e r g ,  Die sog en an n te  dem otisch e C hronik  des Pap.  215 
der Bib liothèque N ation ale  zu P aris  nebst den au f der R ü ckse ite  de s P apy ru s sie-



Nous apprenons que, dans la troisième année de son règne (519 av. 
n.è.), Darius aurait donné à son satrape d'Égypte l'ordre de réunir 
une commission composée de „sages" pris parmi les guerriers, les 
prêtres et les scribes égyptiens „pour qu'ils écrivent le droit de 
l'Égypte qui était auparavant en vigueur jusqu'à la 44me année d'Ama- 
sis” ; comme Amasis avait régné pendant 44 ans (568—526 av. n.è.), 
l'initiative de Darius aurait eu pour objet de codifier tout le droit 
égyptien antérieur à la conquête perse, y compris la législation des 
rois saïtes jusqu'à la fin du règne d ’Am asis26. La commission au-
rait travaillé pendant 16 ans (519—503 av. n.è.); le texte aurait été 
rédigé en double version, „assyrienne" et „épistolaire", c'est-à-dire, 
pense-t-on, en araméen et en démotique27; mais il ne semble pas, con-
trairement à ce que l’on put supposer à ce propos28, que ce travail 
codificatoire bilingue ait favorisé l'intrusion de certains éléments ba-
byloniens dans le droit égyptien29.

Le „Code de Darius" a-t-il survécu à la conquête macédonienne 
de l'Êgypte pour régir la vie juridique des Égyptiens sous les Lagi- 
des, sinon encore sous la domination romaine? C 'est ici qu'il faut faire 
intervenir un deuxième document démotique, en rapport avec la phra-
se  de Diodore pour le dernier des législateurs égyptiens. Il s'agit d'un 
texte célèbre, enfin publié en entier après une attente de presque 
quarante ans, connu des historiens et des juristes sous le nom trom-
peur de „Code démotique d'Hermoupolis-Ouest".

henden T exten , Le ipzig  1914, où l'on  tro u v era  le  tex te , p. 30— 32; com parer la  tr a-
duction propo sée  par  S e i d l ,  A eg yptische ...,  (note 4) p. 1— 2. V oir au ss i Ed. M e y -  
e r, A eg y ptisch e  D okum ente au s der P erserzeit, Sitz . —  Ber. d. Preu ss. A k ad . d. 
W iss., Philol.-hist. Kl., B erlin  1915, p. 287— 311,� N. J . R e i c h ,  The C odification ot 
the Egy ptian  Law s by D ariu s and  the O rigin  ol the 'D em otic  C h ron icle',  „M izraim " 
1933, 1, p. 177— 185; E. D r i o t o n  et J .  V a n d i e r ,  L 'Êgy pte, 3® éd., 1952, p. 52. 
A  c e s référejnjces, il faut jo in dre un m ém oire inéd it que j 'a i pu co nsu lte r g râce  
à  l'am ab ili té  de son  au teur, M m e М. B e r n a r d-V  a n d e p e r r e: La  réo rga nisa tio n  
de  l'Eg y pte  par  D ariu s I [m ém oire de licence  en h istoire ancienne], Lo u va in  1964—
— 1965. —  Pour la  date, v o ir  J . H. J o h n s o n ,  The D em otic  C hronicle a s  an 
H isto rica l Sou rce, „E nc h o ria"  1974, 4, p. 1— 17, av ec des argu m en ts en fa v eu r de 
la  créd ib ilité  de cette „ch ro n iq u e". Les incertitu des de lectu re, s ign alée s par 
Sp ie .ge lberg et p ar  Se id l, ont é té  so u lign ées par  P. W . P e s  t m a  n dans une 
com m unication présentée  à  B ru xe lle s, le  12 décem bre 1981, au collo qu e su r „ la  
législat io n  ph araon iqu e".

26 S ic  le s  au teu rs inv oqu és à  la  note p récéden te, notam m ent B e r n a r d -  
- V a n d e p e r r e  m ém oire p récité , p. 142— 143; r é se rv es de R. A . P a r k e r ,  M itteil, 
d. D eu tsch. A rchäol. Institu ts 1957, 15, p. 208, sig n alé e s par  S e i d l ,  A egy ptisch e..., 
p. 1, note 4.

27 S p i e g  e 1 b e r g, op. lau d, (note 25), p. 31.
îS R e i c h ,  op. lau d., p. 182— 185.
*9 S e i d l ,  A eg yp tisch e...,  p. 85 sq.



3. LE C OU TU M IER DÉM O TIQ UE

Le texte, trouvé par la savant égyptien Sami Cabra à Touna el- 
-Gebel au cours d'une cam pagne de fouilles de l'Université du Caire 
en 1938—1939, est aujourd'hui conservé au Musée du Caire; ses onze 
fragments y portent, au Journal d'entrée, les numéros d'inventaire 
89127—89130 et 89137—8914330. L'édition en avait été confiée à un 
autre savant égyptien, Ghirghis Mattha; il a fait connaître la trou-
vaille au monde savant par quelques articles publiés entre 1941 et 
195031. Après la mort de Mattha en février 1967, l'institut français du 
Caire, qui avait la responsabilité de la publication de ce papyrus, a pu 
s'assurer, pour réaliser cette tâche, la collaboration d'un spécialiste 
américain, le professeur George R. Hughes de Chicago: l'édition parue 
sous les auspices^ de l'f.F.A.O. en 1975 porte les noms de ces deux 
égyptologues32. Elle n'a pas tardé à susciter des échos parmi les histo-
riens33.

33 T rou v aille  sig n alée  par  E. S e i d l ,  SDH I 1939, 5, p. 635, et par  Cl. P r é a u x ,  
Chron. d 'É g. 1939, 14, p. 278— 279.

31 G. M a  11 h a, A  Pre lim inary  Report on Ihe L eg al C ode  ot H erm opo lis  W est, 
Bull, de l'in stitut d ’É g y p te  1941, 23, p. 297— 312, rappo rt com portant un ré sum é  de 
certa ins p ara gra ph es du recue il, acc om pag n é d 'une trad u ction  pro viso ire  (en an gla is) 
de q ue lq u es au tres d ispositio ns de ce lu i-ci; c e rta in es p artie s de ce „R ep o rt" ont 
é té reprodu ites sou s form e d 'artic le s: G. M a t t h a ,  R ights and D u ties of he E ldest 
Son  accord in g to the N a tiv e  Egy ptian  Law s of S u ccession  of the Third C en tury
В. C „ Bull, of the Fac. of A rts 1950, 12 (2), [Le C aire] p. 113— 118; i d e m ,  Le 
pa py ru s ju rid iq ue  de T ouna-el-G ebel, C hron. d 'Ég. 1946, 41, p. 48— 49.

32 G.  M a t t h a ,  G.  R. H u g h e s ,  The Dem otic Legal C ode of H erm opolis W est, 
Le C a ire  1975 (IFA O, Bibi, d 'étu des, vol. X LV ); ré sum é dan s m a chronique RHD 
1977, 55, p. 468— 46Э ( =  SD HI 1981, 47, p. 509— 510), et dan s „ iu r a "  1976, 27 (paru 
en 1980) p. 349— 350.

33 V oir notam m ent E. S e i d l ,  Eine dem otisch e Ju risten arbe it,  ZSS 1979, 96, 
p. 17— 30 (com pte rendu dé taillé  de l'éd ition  précitée); B. M e n u ,  La colonn e 2 du 
'C ode d 'H erm opolis',  l[dans:] A cte s du XV e C ongr. Intern . Papy  r., IV , B ru xe lle s 1979, 
p. 214— 221, artic le  repris  dans le recueil R echerch es sur  l'h istoire  ju rid iqu e, éco -
nom ique et so cia le  de l'an cien n e Ê gy pte,  V ersa il le s 1982, p. 332— 341; St. G r u n e r t ,  
D as dem otisch e Rechtsbuch von H erm opolis . Zu den. E igentum sv erh ältn issen  im pto- 
lem äisch en  A eg y pten , „D as A lte rtum " 1980, 26, p. 96— 102 (artic le  pou r le  grand  
pub lic, d'un auteur qui ne craint pas  le  rid icu le  en  affirm ant que le  docum ent 
d 'H erm ou polis  pou rrait  rep ré senter  une „sy n th èse "  entre le  „m o de de productio n 
orien tal"  et „ le  m ode de produ ction  e sc la v a g is te ") ;  vo ir  au ssi  notes 48 et 69, les 
artic le s de J.  Q u a e g  e b e u r, H. J .  W o l f f ,  P. W.  P e s t m a n et N.  L e w i s .  Il 
faut rappe le r égalem entt q ue lq u es t rav a u x  co n sa cré s à  ce docum ent, av ant l'éd ition  
de l'I.F .A .O ., par des sa v an ts qui en con n aissa ien t le tex te, outre V. A r a n g i o -
- R u i z, inform é par G. M a t t h a  (note 15), vo ir  E. S e i d l ,  Bodennutzung und  Bo-
denpacht nach den dem oischen Texten der P tolem äerzit, V ienne 1973 (Sitz. —  Ber. 
O ester . A kad . d. W iss.,-P h ilo s. —  hist. K l., 291/2); i d e m ,  Zur V o rg esch ich te  der 
Ersitzu ng, SDH I 1973, 39, p.47-—52; i d e m ,  D ie V erjäh ru n g a ls  so zia le r  Beh ell im 
Rechtsbuch  von H erm opolis,  Z SS 1974, 91, p. 360— 363; et U. K a p l o n y - H e c k e l ,



Nous n'insisterons pas ici sur le contenu de ce texte. Les dispo-
sitions qu'il renferme n'épuisent pas, loin de là, tous les thèmes de 
ce qui aurait pu constituer un „code'' au sens moderne du mot; elles se 
limitent à des questions concernant le bail et les rapports entre bail-
leur et locataire, les procès qui peuvent surgir à la suite d’une venic 
d’immeuble, les rapports de voisinage, les droits du fils aîné en matiè-
re successorale. Sans doute n'avons-nous ici qu'une partie d'un ensem-
ble plus vaste. Mais ce qui nous importe ici, ce ne sont pas les lacunes 
présumées du document, mais sa forme et sa nature.

Nous sommes en présence d'un texte qu'il n'est pas facile de c las-
ser du point de vue de l'histoire du droit. Datable paléographique- 
ment du IIIe siècle av. n.è., et sans doute du règne de Ptolémée II Phi- 
ladelphe (285—246 av. n.è.), il se présente comme une collection de 
recettes pratiques indiquant des formules à employer pour la rédaction 
d'actes juridiques (contrats, reçus, etc.) et des solutions à adopter en 
cas de litige; ces indications ayant été regroupées par matières, une 
sorte d'intitulé annonce, à deux reprises (mais ce chiffre faible est 
sans doute dû au mauvais état du texte), les problèmes qui vont être 
traiftés84. Il est cia ir que le mot de „code" convient mal à un tel 
ouvrage, tant au sens romain (collection de lois impériales) qu'au sens 
des codifications modernes (ensemble des normes légales édictées par 
Je pouvoir étatique pour un domaine déterminé d'activité sociale). 
Nous avons devant nous, comme le notait notre amie Bernadette Menu 
peu après la parution de l'édition du Caire, „un recueil de pratiques 
jurisprudentielles (c'est elle qui souligne), présentées sous forme 'ca-
suistique': 'Si quelqu'un se trouve dans telle situation, voilà la solution 
que l'on adopte habituellement' ”35.

Devons-nous alors, suivant l’hypothèse d'Erwin Seidl, considérer un 
tel recueil comme un travail de doctrine juridique, un „commen-
taire"36? Cette hypothèse soulève diverses difficultés. L'une d ’entre 
elles vient du caractère „monolytique" du recueil, proposant pour cha-
S'.reitigkeilen  zw ischen N ach barn. Lex ika lisch e  Beobachtungen  am  Rechtsbuch  von  
H erm opoiis, [d an s:] A kten d. XIII. intern . Papy ro lo gen-K on gr.,  M unich 1974, p. 199— 
— 205. Une v ersion  fran çaise  d i  docum ent d 'H erm ou polis a é té é labo rée  au 
sém inaire du reg re tté  M. M a 1 i n i n e, à  la  IV® S ection  de l ’É cole  pratiqu e des 
H autes É ti'de s, en 1971 (voir B. M e n u ,  Bibl. Orient. 1978, 35, p. 70; cf. note 35).

34 Col. II, ligne  23: „droit de s b a u x " ; col. IV  lign e  6: „droit do l'entre tien ".
35 M e n u ,  Bibl. Orient. 1978, 35, p. 70— 73 (compte rendu de l 'o u v rag e  do 

S e i d l ,  Bodennutzung..., c ité note 33); c ita tion  tex tu elle  p. 72, col. 2.
56 E. S e i d l ,  Eine dem otische...,  artic le  c ité, note 33, dont le  titre dit a ss ez  

c la irem ent l'op in ion de l ’au teur; dan s le m êm e sen s d é jà  au p arava nt, par  ex. dans 
la  brochure Bodennutzung...,  (cité no te 33), p. 9 są . D ans un e sprit  sem bla b le , J . 
K l i m  a, Zum R echtsch arak ter der dem otischen G ese tz eslragm en te  von H erm opoiis , 
A rchiv. Orient. 19ti6, 34, p. 417—420.



que problème pratique envisagé une solutio» unique, avec une totale 
absence de toutes „ces marques d'une subjectivité inhérente à la doctri-
ne" qui caractérisent la jurisprudence romaine sinon la science du droit 
dans son ensem ble87.-Sans doute le travail d'un juriste peut-il se limiter 
à donner la paraphrase d'une loi où à réunir des éléments normatifs 
épars pour la commodité des usagers; de telles compilations excluent la 
subjectivité de la doctrine38. Mais ce n'est pas le cas ici: l'hypothèse 
du ,,com mentaire" suppose un texte à commenter, une loi ou un 
„Rechtsbuch"39. Cela soulève une nouvelle difficulté, plus grave: ce 
texte ne nous étant pas connu par ailleurs, il faut en postuler l'exis-
tence; il faut l'imaginer derrière le „commentaire" et en deviner le 
contenu. C'est trancher d'une manière qui peut paraître assez brutale le 
délicat problème des lois pharaoniques et de leur survie dans l'Égypte 
gréco-romaine. Mieux vaudrait éviter pareille présomption. Mais l'idée 
d'un „travail de juriste" n'en est pas pour autant à exclure complète-
ment. Seulement il faut essayer de la préciser, en déterminant le milieu 
d'origine de l'ouvrage et sa portée pratique.

A  lire les recettes de notre recueil on n'a pas l’impression que 
son objet soit de commenter des normes déjà fixées à l'extérieur de 
ce recueil lui-même. L'auteur de celui-ci agit comme si c'était à lui 
de „dire le droit": il indique des solutions à retenir, de préférence 
à d'autres qu'il passe sous silence; il opère des choix et guide ceux 
des destinataires de son ouvrage. Ceux-ci ne sont pas difficiles à iden-
tifier: ce sont des praticiens du droit — notaires qui rédigent les 
actes et juges qui tranchent les litiges. Le recueil serait-il donc un 
„manuel" à l ’usage des praticiens40? Sans doute, mais à condition de 
ne pas prendre le mot dans un sens seulement didactique. Bien enten-
du, l'on peut apprendre le droit en étudiant ce texte. M ais l'auteur 
du recueil n'entend pas enseigner: il dispose. Sa démarche est celle

17 C a r d a s c i a ,  Les lo is  assy rie n n es  (cité note 1), p. 34 et note 18.
58 C 'est a insi que, se lon  une au tre h ypoth èse du m êm e sav a n t, l ’au teu r an on ym e 

du „G nom on de l'Id io lo g u e"  aurait réuni en  un seu l o u v ra g e  le s com plém ents su c-
c e ssi fs  ap porté s à un règlem ent norm atif pou r on fac ilite r  le  m aniem ent: E  S e i d l ,  
R echtsgesch ich te  A eg y pten s a ls  rö m ischer Provinz,  San kt A u g ustin  1973, p. 14— 15; 
cf. m a notice in troductive  à  l'éd ition  du „G n om on” dans Les lois- des Rom ains, 
C am erino— N a ple s 1977, p. 520— 557, particu lièrem ent p. 521— 522. Pour l'hy pothèse  
d'une „li tté ratu re  ju rid iq u e"  p rov incia le , constitu ée  par la  réunion en un ou v rag e  
de  p lu sieu rs lo is  im péria les, éd its  p ré fe cto rau x  et sen ten ces ju d icia ire s, vo ir  H. J. 
W o l f f ,  Z SS 1975, 92, p. 273— 274, à  p ro pos du P. O xy . XLII, 3016.

3* S e i d l ,  Bodennutzung...,  (note 33), p. 9: „E in  lem m atisch er Kom m entar zu 
einem  anderen  Sch riftw erk, d as se in erse its  ein  G esetz oder ein Rechtsbuch sein  
kan n".

Ą0 Sie; >  e s t m a n, c ité note 69.



d'un „juriste", mais d’un juriste investi d’une autorité spirituelle ca-
pable de commander l'action des notaires e t des juges. Seul le clergé 
indigène peut prétendre à exercer un tel pouvoir sur les praticiens du 
droit. Notre „ju riste" représente donc en fait des générations de prêtres 
spécialisés dans le maniement du droit local et soucieux de sa con-
servation.

L’origine sacerdotale du texte de Touna el-Gebel se laissait pres-
sentir. Elle est ajourd'hui confirmée par la révélation d’un deuxième 
exemplaire de cet ouvrage, trouvé en 1931 dans l'enceinte du sanc-
tuaire de Sobek (Soukhos) à Tebtynis; ses soixante et onze fragments, 
actuellement en possession de l'institut papyrologique G. Vitelli à Flo-
rence, viennent d'être publiés en 1981 par Edda Bresciani41. Malgré 
le mauvais état de conservation de ce papyrus, qui semble dater de la 
fin de l'époque ptolémaïque ou du début de l'époque romaine, il esć 
certain que ce n'est pas là une simple copie du texte provenant de 
Touna el-Gebel; il comporte en effet des dispositions qui ne figurent 
pas dans ce dernier. Cette différence est-elle explicable par la seule 
distance qui sépare dans le temps deux exemplaires, le texte „pri-
mitif" ayant été complété par des additions ultérieures? Il sem ble-
rait plutôt que nous soyons en présence de plusieurs rédactions éma-
nant de différents centres religieux et qui diffèrent entre elles. Nous 
allons voir dans quelques instants que le recueil a fait l'objet d'une 
traduction en grec, sur un exemplaire qui paraît remonter, comme 
celui de Touna el-Gebel à l'époque de Ptolémée II, mais qui lui aussi 
diffère de ce texte, l'ordre des matières n'étant pas le même; ces diver- 
crences n'étant pas imputables, semble-t-il, à la traduction, elles ne 
peuvent pas non plus, bien entendu, résulter d'une évolution puisqu'il 
s'anit cette fois-ci d’exemplaires contemporains4*. Nous devons donc 
conclure que le recueil avait connu une certaine diffusion à travers le 
pays, dans des versions locales présentant des variantes de rédaction. 
Cela n'exclut évidemment pas l’hypothèse d'un „archétype", à condi-
tion de placer celui-ci avant le règne de Ptolémé II4*.

Connaissant l’origine sacerdotale du recueil, nous pouvons essayer 
de mieux préciser sa nature. Les prêtres de Thôth à Hermoupolis,

41 E. B r e s c i a n i ,  Fram m enti da  un 'pron tu ario  lega le ' dem olico da Tebtuni  
ne lTlsIilulo  Pap irologico G. V ite lli di F irenze, „Eg itto  e V icin o O riente " 1981, 4, 
p. 211—  215 (cf. RHD 1982, 60, p. 472— 473).

42 Infra, § 5.
43 S e i d  1, Eine dem otisch e...,  (note 33), p. 19, p référerait  p lac er  l'„arc h é ty pe"  

vors l.i lin  du IIIe siècle  av. n.è., et la  v ersio n  d 'H erm oupolis  peu après,- m ais une 
date  plu s haute  est p lu s vra isem blab le  au ssi  bien  en vertu d es critère s paléogra-  
ph iqi i s que pour d s ra iso n s de fond.



comme ceux de Sobek à Tebtynis et leurs confères, n'étaient certaine-
ment pas étrangers à des préoccupations théoriques ou pédagogiques. 
Mais en matière de droit, à l'époque qui nous intéresse, leur activité 
obéissait, pensons-nous, à des impératifs prioritaires d'ordre pratique: 
conserver le droit ancestral et en assurer l'application dans l’usage de 
tous les jours et dans la pratique judiciaire. Les vieilles lois phara-
oniques, à supposer qu'elles aient existé et qu’elles aient pu survivre 
à la conquête macédonienne, n'y suffisent pas. Le droit égyptien sur-
vit à l'état de coutumes, et ce sont ces coutumes qu'il s'agit de pré-
server. La démarche des prêtres-juristes, auteurs présumés du recueil, 
porte effectivement les traits caractéristiques du travail qui est celui 
de rédacteurs de coutumes: ils s'attachent de préférence à des questions 
à propos desquelles l'incertitude de la pratique peut être source de 
conflits; ils insistent sur des situations particulières plutôt qu'ils ne 
cherchent à formuler des règles générales (qui de toute façon sont 
connues et observées). Si, par exemple, ils font état du cas d'un docu-
ment d'entretien délivré par le mari, non pas, comme à l'ordinaire, 
à l'épouse elle-même, mais au père de celle-ei, ce n'est pas parce 
qu'une imaginaire ,,loi commentée" réglait le cas normal: c'est que, 
le cas normal allant de soi, la coutume devait justement être précisée 
sur ce point exceptionnel44. On ne légifère pas sur ce qui est évident, 
en Égypte ou ailleurs, que ce soit la sanction de l'homicide à  Babv- 
loné45, le vocation successorale des fils léqitimes à  Athènes46 ou l'inca-
pacité féminine en Angleterre jusqu'à la fin du X X e siècle47.

Autrement dit, notre recueil, dans ses diverses versions, est un 
coutumier sacerdotal. A ce titre, il entre sans doute dans la catéqorie 
des „livres sacrés", dm'-ntr (2eju(e)vovâi), produits par les prêtres-sa- 
vants dans la „Maison de Vie", oui fonctionnait comme un scriptorium 
où l'on rédigeait et copiait, à l'usage du clergé indigène et de sa clien-

44 N o tre  P. Herm . dém., col. IV, lign e 6; cf. S e i d l ,  Eine dem otisch e...,  p. 22.
45 En atten dant le  com m en taire de J . K l i m a  pour la  collection  des „L ittéra tu -

re s ancien nes du Proche-O rient "  (cf. note 1, traduction  du C o de de H am m urapi 
par A. F i  n e t ) ,  v o ir  son liv re  sur  le s  Lois de H am m urapi (note 2), p. 169 et 170 
de l'o rig in al tchèqu e (Pragu e 1954) et p. 269— 271 de  la  versio n  po lon aise  (V arso vie  
1957).

4e La loi ath én ien ne su r le s su c cess io n s ab  intestat, rappo rtée  par D ém osthène, 
C. M ac arla to s  ^KLIII), 51, com m ence, on  le  sa it, par l'h y poth èse de s fille s ép iclè res 
en  l'a bsen ce  d es fils , dont la  v ocation  su c c esso r ale  est pourtan t absolum en t sû re; 
v o ir  A.R.W. H a r r i s o n ,  The Law  oi A thens, I, O xford  1968, p. 130 sq . ; A. B i s- 
c a r d i ,  D iritto  grec o antico , M ilan  1982, p. 117 sq.

47 D.  D a u b e ,  D as S elbstverstän dlic h e  in der  Rechtsgeschichte,  ZSS 1973, 90, 
p. 1— 13 (particu lièrem en t p. 2).



tèle, des ouvrages de contenu religieux, scientifique ou juridique49. Les 
matières traitées pouvaient se suivre sur les deux côtés d'un même rou-
leau: le verso de notre coutumier, dans l'exemplaire d'Hermoupolis- 
Ouest, est un papyrus mathématique conçu, comme le coutumier lui- 
-même, sous forme d'une longue série de recettes pratiques49; le verso 
d’un autre important document démotique d’époque ptolémaïque, connu 
sous le nom d’,,ordonnance de procédure civile", est un règlement 
concernant les charges des prêtres thébains50. Dans la mesure où les 
règles consignées dans ces ouvrages concernaient en premier lieu les 
prêtres, comme auteurs de recueils et comme autorité qui veillait à leur 
application, la dénomination teçoç ou lEgcntxoç vofioç, attestée par quel-
ques textes grecs, pouvait fort bien convenir à ces compilations51. Elles 
survivront à la conquête romaine pour inspirer par exemple une partie 
du Gnomon de l'Idiologue52.

49 J. Q u a e g e b e u r ,  Su r la  'lo i sa crée ' dan s i 'Ê g y p le  gréco-rom aine , Ane. Soc. 
'980/81, 11/12 (paru en  1982) p. 227—-240, com m unication fa ite  à  B ruxe lle s, en 
m a rs 1978, au colloq ue  sur „Le  droit pénal ph araon iq u e" que j ’ai pu liro  en m in  - 
t rit dès 1980 grâc e  à  l'am abilité  de l'au teu r.

48 R. A. P a r k e r ,  Dem otic M ath em atical Papyri, Providen ce-Lon dres 1972, p. 1, 
3— 4, 13— 53. Cf. B. M e n u ,  Rev. d 'ègy pt.  1976, 28, p. 195— 197.

50 F ragm en ts au x  co llectio ns de Berlin , du C aire  et de G ie ssen, com portant des 
d ispo sition s re la tiv e s notamm ent à  la  p reuv e par écrit et da ta b les, dans leu r forme 
actu e lle, aprè s oct. 186 av. n.è: P. Berl. dém. 13621, éd. W. S p i e g e l  b e r  g. A us 
ein er ägy ptisch en  Z iv ilp ro zessordn un g der P tolem äerze it  (3.— 2. vorchristl. Jahrh.  
M ünich 1929 (Abh.d. B:iyer. A kad . d. W iss., Ph ilos.-hist. A bt., N.F. 1); P. C aire  dem. 
50108, éd. K. S e t h e  et W.  S p i e g e l b e r g ,  Zw ei B e iträge  zu dem Bruch stück
ein er ägy ptisch en  Z iv ilp roz esso rdn un g in dem otisch er Schriit,  M ünich 1929 (Abh. 
d. Bayer. A kad . d. W iss. N.F., 4); le troisièm e  docum ent est l'inéd it d é jà  c ité  (note 
23), le P. G iss. Univ. Bibl., inv. 101, identifié comm e fa isant partie  du m êm e grou pe  
par  U. K a p l o n y - H e c k e l ,  Die dem otischen T em peleide, W iesb id en  1963, p. 9, 
n. 2, et confronté av ec le s  fragm en ts de Berlin  et du C aire  p.ir S e i d l , D as d e s -
sen er..., (cité note  23); cf. „K urzberich te  au s den G ie ssen er P a py ru s sa m m lu n g 'n" 
1977, 39, p. 40 пь 58 a. Pour la da tation  de cet en sem ble, v oir L. К о e n e n, Die 
'dem otische  Z iv ilp rozessordnu ng' und  die Ph ilanth ropa vom  9. Okt. 186 vor C h r , 
A rch. f. Pap. 1960, 17 (1), p. 11— 16; pou r l ’interprétation, E. S e i d l ,  P tolem äisch e 
R ech tsge sc hichte , 2e éd., G lü ck stad t 1962, p. 3— 7, et l ’étude  du m êm e auteu r La 
p reu ve  d 'aprè s le s docum ents dém otiques,  Rec. Soc. J . Bodin [B ruxelles] 1965, 16, 
P- 43— 59. Cf. Q u a e g e b e u r ,  op. laud, (note 48), p. 238.

51 So u rces et an aly se  dans l'artic le  p récité de J .  Q u a e g o b e u r ,  prenant 
com me point de départ le  P. Strasb . inv. n° 723, 739, 746, 747 =  S B  X, 10564 (II* s. 
dr> n.è.) pub lié par F. D u n a n d, Chron. d 'Ég. 1969, 44, p. 302. L 'h ypoth èse d'une 
„lo i ro y ale  p tolém aïqu e", que j'a v a n ç a is  au moment de la  pu b lication  de ce  tex te  
à la  s r i t e  d'une su g gestio n  de mon m aître R. T a u b e n s c h l a g  (RHD 1971, 49. 
p. 172), doit être abandonnée.

51 Gnomon, §§ 71— 97; tex te  et traductio n en fra n çais dans Les lo is  de s Rom:iins,
(note 38), p. .547— 552, Pour une an a ly se  de ce s d ispo sitio ns, voir  S e i d  1, R echts-
ge sch ichte...,  (note 38), p. 15— 25. Çf. Q u a e g e b e u r ,  op. lau d., p. 235,



Ainsi s'expliquerait le lien qui peut exister entre la „codification” 
attribuée à Darius Ier et le coutumier démotique. Il n'est pas interdit 
de voir dans celle-là 1’,,archétype" des diverses versions de celui-ci. 
Mais en l'absence de tout fragment qui puisse être directement repré-
sentatif de cette „codification", l'hypothèse de cette filiation demeure 
indémontrable. En revanche, il est tout à fait pensable que les com-
m issaires de Darius — parmi lesquels se trouvaient, ne l'oublions pas, 
d'authentiques prêtres égyptiens — avaient puisé dans l'expérience des 
temples du pays, qui conservaient dans leurs „livres sacrés" des for-
mules et des recettes utiles à la confection d'un recueil d'une certaine 
ampleur. La filiation étant donc une hypothèse fragile, l'origine sacer-
dotale commune et partant une forte affinité substantielle du „code" 
de Darius et du recueil démotique d'époque gréco-romaine paraissent 
parfaitement vraisemblables.

4. DROIT ÉG Y PTIEN  ET JU R ID IC TIO N S PT O LÉM A ÏQ U ES

Comme sous Darius, de même au début de la domination ptolé-
maïque en Égypte la constitution d'un recueil de règles jurispruden- 
tielles, assez général pour guider les juges dans l'accomplissement de 
leurs tâches, répondait à une donnée pratique: l'administration de la 
justice. Le satrape perse, maître de la justice dans l'Égypte 
achéménide, avait besoin d'un guide exposant dans une langue com-
préhensible pour lui les usages de la population égyptienne qu'il enten-
dait sanctionner, conformément à la coutume locale, en vertu d'un 
principe caractérisant la politique achéménide à l'égard des peuples 
conquis; un recueil de „pratiques jurisprudentielles", accompagné d'une 
version en araméen et faisant le point du droit habituellement appli-
cable selon la tradition autochtone, était le bienvenu. Sous les Lagides, 
nous avons une situation semblable. Devant l'impossibilité où il se 
trouve d'unifier le droit en vigueur dans sa monarchie, le nouveau 
souverain règle le problème du pluralisme juridique consécutif à la 
conquête au moyen d'une organisation judiciaire tenant compte 
de la dualité qui sépare les conquérants des conquis5*.

53 Su r le  p luralism e  ju rid iq u e  de l'Ég y p te  lag id e , le s o bs ta cle s qui s 'oppo saient 
à  une cod if ication  u nita ire  et le  rôle de la  ju stic e  dans l'org an isatio n  d'un „droit 
p tolém aïq u e", vo ir  mon m ém oire La règ le  de droit dans l'É gy pte  ptolém aïque.  
É tat des q uestio ns et per sp ec tiv e s de rech erch es,  i[dans:l E ssa y s in honor o l С. Brad-
ford  W elle s, N ew  H av en  1966, p. 125— 173, et ma contribu tion au volu m e à  la  
m ém oire de G. A. Pétropou los, c itée à  la  note su iv an te ; vo ir au ssi H. J . W o l f  f, 
The Po litica l B ackgroun d of the P lu rality  o l Law s in Ptolem aic  Egy pt, (d an s:]  Proc. 
X V Ilh Intern , C ongr. Papyr.,  C hico 1981, p. 313— 318.



On connaît bien aujourd'hui ce système, grâce aux recherches de 
Hans Julius Wolff"’4. Le roi se réservant la faculté d'intervenir dans 
n'importe quel litige, directement ou par l'entremise de ses chréma- 
tistes, représentants directs du monarque, l'administration de la ju -
stice est confiée, sur l'ensemble du territoire, à un double réseau de 
tribunaux à „spécialisation nationale” : les dicastères, dans les cités 
et dans la chôra, pour les immigrants hellénophones, et les tribunaux 
des laocrites, prêtres égyptiens, pour juger les procès de la population 
indigène. Quant à la loi applicable, le roi réserve d'abord à sa propre 
législation le premier rang; ensuite, entrent en application les vo/uoi 
noXmxot devant les dicastères grecs et les vo/ioi гrjç xw9aÇ devant les 
laocrites55. Le sens du premier terme est débattu. Il est possible que 
le cas envisagé initialement ait été celui de diverses lois grecques 
anciennes lorsque les plaideurs étaient tous deux originaires d'une 
même cité ou membres d’une même communauté ethnique56. Notons 
cependant que ce cas n'est attesté sous les Lagides qu'une seule fois 
et de manière incertaine: nous y reviendrons encore57. Dans la pratique, 
la notion de politikoi nomoi a fini par désigner les règles de droit 
effectivement suivies par la population hellénophone, l’adjectif „poli-
tique” devenant une référence destinée à marquer la différence entre 
ce droit des „hommes venus du monde des cités" et celui des Égyp-
tiens autochtones qui ne pouvaient s'autoriser d'une telle origine pres-
tigieuse58. En revanche, le sens du terme ot xrjç ywgaç vo/uoi est clair: 
il s'agit de toute évidence de l’ancien droit local hérité du passé pha-
raonique.

E4 H. .1 W o l f f ,  D as Ju sl iz w esen  der P tolem äer,  M unich 1962; 2e éd . 1970 
(M ünch. Beitr. z. Papy ru sforsc h, u. ant. Rg., 44). V oir , sur  ce livre, mon artic le  Z uni 
Ju st izw esen  der P tolem äer, Z SS 1963, 80, p. 42— 82; p lus récem m ent, ma contribution 
au volum e déd ié  à  la m émoire de G.A . Pétropoulos, M nêm ê Petropou lou, I, A th ènes 
1984, p. 53— 77: Droit et ju stic e  dans le m onde h ellénistiqu e au III« s. av .n .è. — expé  
rience lagide , où l'on  tro uv era  le ré sum é dos ré su ltats  de W olff, une d iscu ssion  et une 
m ise à  jour.

55 P. Petr. III, 21g +  P. Gour. 2 (M. Chr. 21; C P Ju d . I, 19), I ignes~40— 45 (226 
.'v . n .è.); P. Tebt. I, 5 =  C. C rd . Ptol. 53, lign es 207— 220 (118 a.v. n.è.).

56 H y poth èse  de H. J . W o l f f ,  'en  dernier lieu dans son o u v r ag e  D as Problem 
der K onkurrenz von Rechtsordnungen in der A n tike  H e ide lberg 1979 (Sitz.-Ber. d. 
H eidelb . A kad . d. W iss,, Philos.-hist. Kl. Jh g. 1979/5), p. 56 sq.

57 P. Ent. 23 =  P. P. Ju d  I, 128 (218 av  n.è.). Cf. c i-d essou s, p. 42.
58 V o ir mon m ém oire La règ le de droit da ns l'E g y pte  p tolém aïq ue..., (note 53), 

p. 150 sq., et A nnuaire, 1974/75 de l'É . P. H. É , IV® Section , P aris  1975, p. 328— 329. 
D ans l ’artic le  Droit et ju stic e  dans le m onde h ellénistiqu e..., s ig n alé  note 54, je  pro-
pose un com prom is entre la  th éorie de W olff et celle  qu e j'a i  form u lée moi-m ême 
dans le s t rav au x  cité s c i-d essu s; il rep ose  pour l'e ss en tie l, sur ce qu e je  dis dan s 
m a chronique RHD 1980, 58, p. 517— 518.



L'existence d'un recueil de pratiques jurisprudentielles égyptien-
nes était pour la justice lagide d'une utilité pratique qui n'a pas à  être 
démontrée. Rédigées par des prêtres-juristes dans les ,,Maisons de Vie” , 
ces „manuels de jurisprudence" trouvaient une place de choix 
entre les mains des prêtresl-juges, les laocrites. Ptolémée II Philadelphe, 
créateur du système, n'est sans doute pas responsable de la rédaction 
du recueil; mais la mise en place de son appareil judiciaire, vers 275 
av. n.è., a pu contribuer considérablement à la diffusion du coutumier 
sacerdotal59. Élevant le „droit du pays" au rang de lex fori des tribu-
naux indigènes, la monarchie lagide rend une sorte d'hommage à  l’effort 
des prêtres, gardiens de la coutume autochtone. C'est là un élément 
non négligeable du „dialogue" entre le pouvoir royal et les élites 
sacerdotales®0.

Il y a, on le voit, un rapport étroit entre cette notion grecque 
de „droit du pays", vojuoi xrjç %u>Qaçt et le coutumier démotique dans 
ces diverses versions. Mais lequel exactement? Le terme grec semble 
couvrir un champ plus vaste que la somme de recettes jurispruden-
tielles recueillies dans le coutumier. Celles-ci s ’attachent, on vient de 
le relever, à des situations particulières, nécessitant une mise au point 
de la coutume en vigueur. La tournure grecque, du moins lorqu’elle est 
employée au pluriel, semble au contraire désigner la totalité de ce 
„droit du pays". Ainsi, lorsqu'une ordonnance royale des plus célèbres 
précise, à deus reprises, que les laocrites rendent la justice selon les 
v u ^ o i  rtjç  lœ g a ç , cela veut dire qu'ils appliquent le droit égyptien 
comme leur lex fori, et non pas seulement qu’ils suivent les solu-
tions consignées dans le coutumier, encore que, dans la pratique, ce-
ci puisse être souvent le cas81. De même, si nous trouvons dans une

5* Pour la  date , v oir  m on artic le  dan s le  vo lum e déd ié à  la  m ém oire de G. A. 
Pé tropoulos (note 54), § 3; sur le s lao cri te s, W o l f f ,  D as Ju stizw esen ...,  (note 54), 
p. 48 sq., et la  d iscu ssion  su sc itée  par l ’h ypoth èse de Cl. V a n d e r s l e y e n  (Le 
mot h to ; dans la  lan gu e des p apy ru s grecs,  Chron. d 'Ég. 1973, 48, p. 339— 349) qui 
conduit à  vo ir  dans le s  lao cr ite s de s „ ju g e s  des é lite s au to ch to nes”  plutôt que des 
„ ju g e s  du peu p le " : voir , en  dern ie r lieu, O. M о n t e v  e с с h i, Laos. Linee di una 
rice rca  sto ric o-l in gu istica ,  [dans:]  A cfe s du XV e C ongr. intern , de papy ro log ie ,  IV, 
B ru xe lles 1979, p. 51— 67, particulièrem ent p. 56 sq.

60 Une de nos étu d ian te s vient de fa ire  le  point sur  cettte  qu estion: D. C a r l o t -  
! i, Pouvoir ro y al et é lites sa cerd o ta le s dan s l'Eg y pte  p to lém aïq ue , m ém oire s dé 
m aîtrise  en histoire  ancienn e, U niversité  de P aris  I, 1982.

61 P. Tobt. I, 5 =  C. Ord. Ptol. 53 (118 av. n.è.), lig n es 216— 217 et 219— 220 
Pour l'interprétation  de cette  ordonnance , v oir  mon artic le, C h rém atistes et lao crites,  
[d ans:] H om m ages à  C la ire  Préau x, B ru xelle s 1975, p. 699— 708, et (même artic le ) 
Sy m posio n  1974, A th èn es 1978 et C ologne  1979, p. 375— 388 (et d isc ussio n  p. 388 
— 391); dans un sen s un peu différent, W o l f f ,  D as Problem  der K onkurrenz  (noie
56), p. 61 sq. Su r le  principe  de la  lex  lori dans le sy stèm e  ju d icia ire  ptolém aïque,



requête, à propos d'un mariage, la mention d'un contrat égyptien con-
clu хата xovç xr/ç xwq üç  vo/uovç , elle concerne un mariage valable selon 
le droit égyptien, et non pas „conforme au coutumier démotique'': il 
s'agit précisément d'un point sur lequel celui-ci réglait, on vient de le 
voir, un cas exceptionnel et passait sous silence la pratique normale qui 
se reflète dans cette requête, émanant d'une épouse lésée dans ses 
droits"2. En revanche, quand on entend parler des notaires égyptiens qui 
rédigent des contrats нага rov rr/ç xwQas vo/uov, au singulier, c'est v isi-
blement une référence directe au coutumier et aux modèles d’actes 
qu'il contient63.

Résumons-nous: la partie des livres sacerdotaux, legoi vo/uoi, qui 
précisait sur des points incertains ou controversés la coutume indi-
gène, vo/uoi Tt/ç xwqaç, est appelée „nomos du pays". C'est aussi 
cette même désignation qui semble bien avoir été donnée à la tra-
duction grecque du coutumier démotique.

5. UNE V ERSIO N  G RECQ UE DU CO UTUM IER DÉM O TIQ UE

On vient de voir l'importance du coutumier sacerdotal dans la 
pratique des tribunaux des laocrites, juridiction „nationale" de la po-
pulation autochtone. Est-ce à dire que les Égyptiens dont les litiges 
se trouveraient entre les mains des chrématistes, remplaçant le roi 
dans l'exercice de sa prérogative judiciaire, ou qui chercheraient la 
protection de leurs droits auprès des fonctionnaires royaux risquaient 
d’être jugés selon un droit qui n'était pas leur droit national? Cer-
tes non. Les chrématistes ne sont pas, comme le furent les dicastères 
du IIIe siècle, des juges „nationaux" de la population hellénophone; 
ils peuvent appliquer, sous la réserve toujours valable de la priorité 
dont bénéficie la loi royale, aussi bien des règles grecques que des 
règles égyptiennes64. Il en va de même des fonctionnaires royaux dans 
leur activité coercitive quasi judiciaire®5. Mais cela implique une nou-
H. J . W o l f f ,  P lu rality  oi Law s in Ptolem aic Egypt, RIDA  1960, 3« sér., 7, p. 191 — 
— 223, particulièrem ent, p. 193 sq., 197 sq., et m a contribu tion au volum e d éd ié à  la  
m ém oire de G. A. Pé tropu lo s (note 54), § 5.

92 P. Tebt. III., 776 (début du Ile s . a v . n.è .) : lign es 7— 10; cf. note 44. Su r le 
m ariage  égy ptien  dan s l ’É g y p te  g rec q ue  et rom ain e, en dernier lieu, Sch. A l l a  m, 
Q ue lq u es asp ec ts du m ariage  dans l'É g y p te  an cienn e, JE A  1981, 67, p. 116— 135.

68 BGU IV, 1214, lign e 5, et P. Ryl. IV, 572, l ign es 31— 32 (tous deu x du Ile s . 
av . n. è.).

64 V oir W o l f f ,  D as Ju stizw esen ...,  (note 54), p. 64 sq., particulièrem ent p. 82—  
— 83; m on artic le Zum Ju stizw esen ..., (note 54), p. 58 sq.

65 W о I f f, D as Ju stizw esen...,  p. 113 sq., 183 sq.; mon artic le  Zum Ju stizw esen...,
p. 60 sq., 64 sq.



veile nécessité pratique: la traduction en grec des règles contenues 
dans le coutumier démotique.

Que de telles traductions aient été utilisées à la fin du IIe siècle, 
on le devinait depuis longtemps grâce à un dossier célèbre connu 
sous le nom de „procès d'Herm ias"66. Hermias, fils de Ptolémaïos, offi-
cier retraité, dispute à un groupe de choachytes, prêtres inférieurs 
égyptiens, une maison sise à Diospolis-la-Grande (Thèbes); elle avait 
autrefois appartenu à son grand-père paternel, puis à ses parents; les 
choachytes lui opposent l ’argument d’une possession qui s ’est prolongée 
pendant trente-sept ans. La séance finale se tient le 11 décembre 117 av. 
n.è. devant l’épistate Héracleidès, délégué par l’épistate du nome péri 
Thêbas (à l’est du Nil); simple fonctionnaire, le stratège siège entouré 
d’assesseurs, tel un vrai président de tribunal. Au cours du procès, 
l’avocat d'Hermias, Philoclès, présente diverses pièces à conviction, et 
parmi elles des extraits du vo/xoç trjç xojqciç dont il donne lecture au 
jury67. Philoclès étant Grec, de même que son client et les membres du 
jury, il est évident que cette lecture est faite en grec, encore que le 
texte même de ces dispositions n’ait pas été joint au procès-verbal 
d'audience, qui est, bien entendu, lui aussi rédigé en grec.

On pouvait supposer autrefois qu'il s'agissait là d'une traduction 
partielle, faite ad hoc pour les besoins du procès par un „traduct^ur- 
-expert", ayant loué ses services à Philoclès et à son client“8. 11 paraît 
certain aujourd'hui que l'avocat Philoclès a pu utiliser une traduction 
déjà existante, qui reproduisait en grec le texte du coutumier. Cette 
quasi certitude nous vient d'un papyrus d'Oxyrhynchos, le 3285, publié

66 V oir, su r со dossier , S e i d l ,  P lolem äisch e...,  (note 50), p. 21— 25. S e s  p ièce s 
grec qu es sont réun ies et m agistra lem ent é tu d iée s par U. W  i 1 с к e n, UPZ II, nos 
160— 190; un e tradu ction  fra n ça ise  e s t donné par R. D a r  e s t e ,  NRH D 1883, 7, 
p. 191— 203 ( =  N o u v elle s é ludes d 'h istoire du droit, Paris 1902, p. 214— 229). La 
seu le  étude d 'ensem ble dem eu re E. R e v  i 11 o u t. Le p rocès d'H erm ias, vol. 2, Paris 
1884 et 1903; m ais, com m e le  note S e i d l ,  P lolem äisch e...,  p. 22; note 1, une  édition  
intégrale  de éos arch iv es re ste  à  faire. Su r le s  cho ach yte s, leu rs fonctions, leu rs 
biens et leur ran g so cia l vo ir  A. B a t a i l l e ,  Le s M emnonia. Recherch es de pa py -
ro logie  et d’ép igraph ie  grecqu es su r  la  nécropole  de  la  Th èbes d 'É gy pte  au x  époqu es  
hellén istiqu e et rom aine, Le C aire  1952, p. 246 sq.

”  P. Tor. 1 =  M. Chr. 3 ł  =  UPZ 162 (117 av. n.è.), col. IV , lign es 17— 20.
68 Su r le s trad u cteu rs dans l'É g y p te  grecq ue  et rom aine, v oir R. T a u b e n -  

s с h l  a g, The Interpre te rs in  the Papyri, C h ariste ria  Th. Sinko, V arso vie— W roclaw  
1951, p. 361— 363 =  O pera  m inora , II, V ar so v ie  1959, p. 167— 170, qui cependant 
n 'en v isa ge  pas, dans cette  b rèv e  note, le  p roblèm e po sé  par le s ac te s du procès 
d 'H erm ias.



en 1978 par John Rea: il nous révèle l'existence d'une version grecque 
du coutumier sacerdotal démotique69.

Les deux fragments du texte grec correspondent à deux passages du 
papyrus démotique d'Hermoupolis dans l'édition de Mattha et Hughes70; 
ce qui manque entre ces deux fragments représente, en fonction de 
ces correspondances, cent-soixante-cinq lignes de grec, réparties en un 
nombre de colonnes qui pouvait varier entre deux et six71. La version 
grecque, qui semble être une paraphrase du modèle démotique plutôt 
qu une traduction littérale, présente, on l'a déjà dit, par rapport au papy-
rus d'Hermoupolis, des divergences quant à l'ordre dans lequel sont trai-
tées les matières concernées. Mais nous savons que ce papyrus n'est 
qu'un exemplaire local, la „version hermopolite" du coutumier, et non 
pas ,,1e coutumier". La traduction grecque a pu être faite sur un autre 
exemplaire, différant de celui d'Hermoupolis comme de celui de Teb- 
tynis: nous avons là ,,une version grecque du coutumier démotique", 
mais non pas „la version grecque du texte trouvé à Touna el-Gebel”72.

Ce papyrus d'Oxyrhynchos est une copie effectuée à l'époque des 
Antonins, vers le milieu du IIe siècle de notre ère. Mais l'on tien-
dra pour acquis avec John Rea que la traduction elle-même fut faite 
à 1 époque ptolémaïque. Peut-on préciser davantage? Des formes comme 
avzov dans le fragment 1, au lieu de eavzov, indiquent une date anté-
rieure au ICI siècle av. n.è.73 Pour John Rea il faudrait remonter au dé-
but de l’époque ptolémaïque („the early Ptolemaic period")74. Je  serais

e* P. O xy . X LV I, 3285: „ L eg a l C o de". V o ir m es o bserv atio n s RHD 1979, 57, 
P- 131— 132 et 474 (et SD H I 1981, 47, p. 566— 567); S e i d l ,  Eine dem otisch e..., p.

— 30 (note 33); H. J . W o l f f ,  N eue  Ju ris ti sc h e  U rkunden, V I: N ouo ç rtjç ^cügaç. 
voaoÇ xcov Aiyvnricov, ibid., p. 268— 271; N. L e w i s ,  N otatio nes leg en tis : P. O xy. 
X LV l 3285, BA SP 1980, 17, p. 61— 62; J . Q u a  e g e b e u r, 'Loi sa cr ée ' dans l'Ég y p te  
gréco-rom aine , A ne. S oc. 1980/81, 11/12, (note 48) p. 238— 239, qui c ite (note 47) un 
artic le  en  n éerlan d ais de P. W. P e s  t m a n, Een ju rid isch  'H an dboek ' uit het oude 
E gy pte  in tw ee talen , „P h oen ix " 1979, 25, p. 25— 31 (non vid i); voir a u ss i le  trav ail 
du m êm e au teu r paru en 1985 en fra n çais dans la  sé rie  P. Lugd . Bat. (t. 23) sou s le 
titre „Le m anu el de droit égy ptien  de H erm oupo lis. Les p a ss a g es  tran sm is en démo- 
tiq u e et en g r e c "  (p. 116— 143).

70 Fragm ent 1, lign es 1— 23 =  M.-H. col. V I, lign es 3— 11; fragm ent 2, lign es
46 =  M.-H. col. VIII, lig nes 14—’22, V oir J .  R e a ,  Introduction à  l ’éd ition  du

P. O xy . 3285, p. 31.
71 V oir le s c a lcu ls de R e a, op. lau d ., p. 31— 32.
72 Cf. RHD 1982, 60, p. 473, à  p ropos des fragm en ts de T ebty nis éd ité s par 

B r e s c i a  n i  (note 41). M ais je  su is  prêt à  adm ettre av ec R e a  (op. laud ., p. 32) 
que la  v ersio n  grecq ue  porta it  sur  la  to ta lité  du tex te  du coutum ier.

73 L igne 2, com parée au x  lign es 29, 33 et 39. V oir J. R e a ,  com m entaire à  la  
lig n e  2, p. 34, qui ren v oie  à  la  G ram m atik d'E. M a y s e r  (I1, 1966, p. 305).

74 R e a ,  op. laud ., p. 30.



tenté de le suivre. Sans doute Hans Julius Wolff a-t-il pu, dès 196275, 
avancer l'idée qu'une traduction grecque du nomos égyptien, telle que 
l’attestent en 117 av. n.è. les actes du procès d'Hermias, n’existait pas 
encore quelque 55 ans plus tôt, en 171: à cette date, dans un litige qui 
oppose un Égyptien aux héritiers d'une Égyptienne à propos d'une 
construction illicite sur un terrain qu'il avait hérité de son père, ledit 
Égyptien, Hérieus fils d'Harphësis, invoque devant le stratège Ptolé-
maïos la loi royale (diagramma), et non pas le nomos tes chôras qui 
pourtant, le papyrus d'Hermoupolis et la version grecque nous le mon-
trent, réglait ce genre de m atières76. Mais peut-être l'argument tiré de 
la loi royale lui paraissait déjà assez fort pour ne pas invoquer aussi 
la règle de son droit ancestral qui, sur ce point, rejoignait le principe 
adopté par la législation lagide77. Nous pouvons donc penser que la 
traduction grecque du coutumier démotique existe dès le IIIe siècle 
av. n.è.; le coutumier devenant, dans sa version originale, un guide 
pour les laocrites, on lui a adjoint bientôt une version grecque à l'inten-
tion des chrématistes et des fonctionnaires royaux qui seraient amenés 
à trancher les différends des Égyptiens indigènes.

Le fait que l'on ait éprouvé, sous les Antonins, le besoin de copier 
la vieille version grecque du coutumier démotique d'époque ptolémaï-
que implique que celui-ci représentait encore un intérêt pratique pour 
les plaideurs comme pour les juges dans l'Egypte romaine. Est-ce 
à cette traduction que se réfèrent les juges provinciaux dans les quel-
ques textes de cette époque qui font état du vofioç ou des v o f t o i  x o jv  

A iy im n c o v 78?  Cela est possible en matière de construction sur le terrain 
d'autrui, objet d'un litige porté, sous Hadrien, devant le chiliarque

75 W o l f f ,  P lu rality  ol Law s...,  (cité note 61), p. 221. Со point do vu e  e st inain- 
tonu dans Z SS 1979, 96, (note 69), p. 269 et note 36, où l'a. ren voie à  l 'ar tic le  do 
la RIDA.

76 P. Tobt. III/l 780 (171 av . n.è.), lign es 12— 14,- то ôe Ьшудииии ôiayogevei; 
eav n ?  ev u XXo t q u ü i xco q ic o i otxoSoixrjarji, arcgea&co rov oixoôouTjuatoç. Cf. P. Herm. 

dém. V I, lign es 3— 11, et P. O xy. XLV I, 3285, frg . 1. V oir à  p résen t le s su g g estio n s 
do N. L e w i  s, c ité note 69.

77 Pout-êtro tout sim plem ent parce  que celle-ci s ’insp irait, sur со point, d ’un 
exem ple égy ptien . S u r de t e lle s in flu en ces v oir  m a N ote su r  la  législatio n  des La- 
g id e s,  [d an s:] M élang es W. Se sto n, P aris  1974, p. 365— 380, particu lièrem en t p. 378. 
Exem ple notab le: le  p rosta gm a de Ptolém ée X  A lexan dre  Ier et de Bérénice III, 
dans le P. Y ale  56 (100 av. n.è.) =  C. Ord. Ptol. 90— 91 (voir supp lém ent à  1 ri 
rééd ition do 1980, p. 383) qui interdit, so u s peine de m ort, la  pêch e au x  poisso ns 
sa c r é s ; cf. RHD 1969, 47, p. 90— 91; et Fr. B l u c h _ e ,  La pe ine de mort dans l'Êg y pte  
p tolém aïq ue, RIDA, 1975, 3e sér., 22, p. 143— 175, particulièrem ent p. 167 et note 129.

78 S o u rces dans mon m ém oire La règ le  de droit dans l'Êg y pte  rom aine. É tat 
de s q u estio ns et persp ect iv e s de rech erch es,  [d an s:] Proc. XUth Intern. C ongr. 
Papyr., Toronto 1970, p. 317— 377, particulièrem ent p. 331— 334.



Julius Quadratus: nous venons de voir à l'instant qu’il s'agit là d'une 
quesLion traitée en détail par le coutumier79. Il semblerait ici que le 
vojuoç ru jv  A iy v n n œ v  est l'équivalent romain du vo/uoç x>jç 'yw Q aç ptolé-
maïque, l’un est l ’autre désignant la version grecque du coutumier 
démotique80. Ailleurs, cette équivalence pose des problèmes: comment 
rattacher à ce coutumier égyptien le principe de la liberté testamen-
taire*1 ou le droit d'aphérèse reconnu au père sur la personne de sa 
fille mariée82, qui s'enracinent tous deux dans la tradition grecque83? 
La solution la plus logique serait sans doute de supposer que la tra-
duction a été, avant l’époque des Antonins, „complétée" à l'aide de 
textes qui ne figuraient pas dans la première version grecque du cou-
tumier. Mais cela doit rester une supposition.

Quoi qu’il en spit, le mot de „code", déjà peu heureux au départ. • 
serait tout à fait inadéquat à propos d’un texte comme celui que con-
serve le P. Oxy. XLVI 3285. Pour le juge romain, un tel texte ne 
pouvait avoir d’autre valeur que celle d’une source d'informations sur 
l'état du droit pratiqué par la population pérégrine; il pouvait l'éclai- 
rer, et même influencer sa décision, mais il ne s'imposait pas à lui 
à la manière d’une norme légale81.

Il n'en allait pas de même pour les juges grecs et égyptiens à l'épo-
que ptolémaïque. Si elles ne procèdent pas nécessairement d’une initia-
tive imputable au roi Lagide, la confection du coutumier comme sa

78 P. Tebt. I, 488 (121/122 de n.è ).
80 L ’éq u ivalen ce  est su g g érée  par  J .  R e a ,  com m entaire du P. O xy. XLV I, 3825,

p. 30; elle  v a  dans le  sens de l'h y po th èse  de H. J . W o l f f ,  F aktoren  der Rech tsbil-
dung im hellenistisch-röm ischen A egy pten , ZSS 1953, 70, p. 20— 57, particu lièrem ent 
p. 43 sq.; cf. i d e m ,  Z SS 1979, 96, (note 69), p. 270.

81 CPR I, 18 =  M. Chr. 84 =  Ju r . Pap. 89 (124 de n .è.); P. O xy, XLII, 3015 
(début du IIй s. de n.è.).

81 P. O xy. II, 237 (dossier  de D io ny sia), col. V I, lig n e  17; col. V II, lig n es 27, 
33, 34— 35, 40.

83 Pour l'aph érè se  pate rn elle, ce la  m e pa ra ît év iden t: voir N. L e w i s ,  A p h airesis  
in A thenian Law  and  C ustom , [dan s:] Sy m posion  1977, C olog ne  et V ienn e 1982, 
p. 1 6 1 — 1 7 8 ; J .  M o d r z e j e w s k i ,  La struc tu re  ju rid iqu e  du m ariag e  grec,  [dans:] 
Scritti O. M ontevecchi, B olo gn e 1981, p. 231— 268, particulièrem ent p. 258— 261 =  
Sy m posion  1979, A th èn es 1981, p. 37— 71, particulièrem ent p. 62— 65. Pour la  liberté 
du testateu r, voir m es rem arq u es dan s RHD 1976, 54, p. 458 (SDH I 1977, 43, p. 787), 
contre l'h y po thèse  d'E. S e i d l ,  N ac h g ieb ig e s oder zw ingendes Erbrecht in A e gy p-
ten?, SDHI 1977, 40, p. 99— 110. J e  rom pte reven ir sur c e s  q u estio ns dan s un e autre 
étude. Entre tem ps, elle s ont é té  é tu d iée s av ec  beau coup  de soin  dans la  thèse  de 
V . A  n a  g n o  s t o u ,  Ju g e  et sen ten ce  dans l'E g y p te  rom aine,  Paris 1983 (U n iversité 
de Paris  II).

84 RHD 1979, 57, p. 474 (SDHI 1981, 47, p. 566— 567); dans le  m êm e sen s, H. J. 
W o l f f ,  ZSS 1979, 96, (note 69), p. 271.



traduction en grec répondent à une donnée réelle de la politique royale. 
Le roi a besoin d'une justice bien organisée, facteur non négligeable du 
maintien de l’ordre dans le pays. Il est prêt à satisfaire les aspirations 
„nationales” des habitants, attachés, suivant leur origine, à leurs tradi-
tions ancestrales. Il promet aux immigrants hellénophones le respect, 
devant les tribunaux qu’il met à leur disposition, des lois et des cou-
tumes importées de leurs patries, локтм vo/uooi; il remet les Égyptiens 
à des juges issus de leur milieu qui les jugeront selon les règles cou- 
tumières propres à la population autochtone. Ces même règles doivent 
leur être appliquées, le cas échéant, par les agents du pouvoir ne par-
lant pas la langue des conquis.

Voilà donc à quoi sert la traduction en grec du coutumier démo-
tique. Il est secondaire de savoir si elle a été faite par ordre du 
roi; nous ne le saurons probablement jamais, de même que nous ne 
connaîtrons jam ais la date exacte et l'auteur (ou les auteurs) de cette 
version grecque du coutumier sacerdotal — sans doute un Égyptien 
hellénisé, comme Manéthon, éventuellement à la tête d’une équipe de 
traducteurs. Mais l’essentiel pour nous, c’est que cette version semble 
bien avoir reçu la consécration du pouvoir royal par le biais de la  
sanction judiciaire qui s ’y attache désormais, même si, dans la prati-
que, les fonctionnaires royaux peuvent ne pas toujours en tenir compte 
de manière rigoureuse85. C'est dans ce sens qu’il est possible de parler 
d’une „version officielle": intégrée dans le système d'administration de 
la justice, la coutume égyptienne est devenue, devant les laocrites et, 
grâce à la traduction, devant d’autres organes de la justice, une loi 
royale pour lès sujets égyptiens du roi Lagide.

6. UN A UT RE „LIV R E S A C R É "

Cela nous conduit à évoquerici encore un autre „livre sacré" 
qui a été traduit en grec dans l'Êgypte ptolémaïque: la Tora de Moïse. 
La comparaison s'impose et suggère des observations qui peuvent ap-
porter un élément nouveau au problème tant débattu de l’origine de 
la traduction des Septante.

Nous tiendrons pour acquis que Platon n'a pas lu la Tora en grec: 
cette information, donnée par le philosophe Aristobule dans un texte 
transmis par Eusèbe et par Clément d'Alexandrie, relève d'une légende 
élaborée au sein du judaïsm e hellénistique et tendant à donner une ori-

�5 W  о 1 f f, 1. c.



gine hébraïque aux chefs-d'oeuvre de la littérature grecque88. En revan-
che, nous pouvons croire Hécatée d'Abdère, dans une version révisée 
par les Ju ifs d’Egypte que cite Flavius Josephe, lorsqu'il nous parle du 
,,grand prêtre" juif Ezékias arrivant en Êgypte après la bataille de Gaza 
(312 av. n.è.), sous Ptolémée Sôter, avec plusieurs de ses compatriotes, 
et apportant „un parchemin dans lequel étaient présentés par écrit l'éta-
blissement des Ju ifs  et leur constitution"87. Un prêtre juif avec un se- 
pher Tora arrivant à Alexandrie à la fin du IVe siècle est une chose 
parfaitement concevable, même si nous pouvons avoir quelques dou-
tes sur l'identité de notre Ezékias88. Il en va de même pour la lecture

66 Eusèbe, Prépar. év an g. 13, 12, 1 =  C lém ent d 'A lexan d rie , Strom utes 1, 22, 
150, 1— 3; vo ir  le  tex te  dans A. M. D e n i s ,  F ragm en ta  P seu dep igraph o ru m  ü r a ec a ,  
Le y du- 1970, p. 217— 228, particu liè rem ent p. 221— 222 (ligne 2.),- cf. i d e m ,  Intro-
duction au x  p seu dép ig rap h es grec s '.d 'A ncien Testam ent,  Leyde 197Ó, p. 277 sq. 
S ur A ristobu le , v oir N. W a l t e r ,  Der T h or aau s leger A ristob u los,  Berlin  1964 (pour 
l'au th enticité de s fragm en ts c o n serv és); M. H e n  g e l ,  Ju dentu m  und H e llen ism us. 
Stud ien  zu ihrer B egeg nun g un ter  be so nd erer  B erück sic htigu n g P a läs tin a s bis  zur  
M itte de s 2. Jh .s . v. Chr., T üb ingen 1969; 2^ éd. 1973, p. 295—307; P. M. F r a s e r ,  
P tolem aic  A lexan dria , vol. 1, O x lord  1972, p. 694 sq.; E. B i c k e r m a n ,  The 
Septu agint a s a  T ran slatio n, Proc. Am er. A cad . Jew ish  R esea rc h  1959, 28, rep ris  
et m is à  jo u r dan s Stu d ie s in Jew ish  and  C hristian  H isto ry ,  vol. 1, Leyde  
1976, p. 167— 200, particuliè rem en t p. 168 sq . et 172 note 13 (la  lec tu re  лоо rtjç 
AAeÇavÔQov < E \ h ) v o v >  x a i  ÜEQoœv eniKQatijaBcoç, qui e st p ro posée  dans cette 
note, me pa ra ît peu h eu reu se ; le  tex te  sam bie  plutôt ren vo y er à  un p a s sé  an térieur 
à  la  conquête de l'É g y p te  par  A lexan d re  et, av an t lui, par le s  Perse s) . Cl. note 92.

87 (Ps.)-H écatée d 'A bdère apud  F la viu s Jo sep h e , C ontre A p ion  I, 185— 189; voir 
tex te  dans M. S t e r n ,  G reek  an d  Latin  A u th ors on Jew s  an d  Ju d aism , vol. 1, 
Jé ru sale m  1974, n ° 12, p. 35— 43, et l'introductio n à  la  section  c on sacrée  à  H écatée  
d 'A bdère , p. 20— 24.

ш D an s le  § 189 du tex te  précité, le  mot ÔKp&eguv (correctio n propo sée  Реи-
H. L e w y ,  Ztschr. f. neute st. W iss. 1932, 31, p. 123), se  réfé rant au  gran d  ro uleau  
de la  T ora , e st p réfé rab le  à  l ’incom préhensib le ôiaipogav de la  trad ition  m a nu scrite; 
il se ra it  d iffic ile de voir dans hacpoQav l'a llu s io n  à  une „c h ar te "  octroy ée  au x  Ju ils  
par  P tolém ée 1er, com me le  vo u drait V . T c h e r i k o v e r ,  H e llen istic  C ivilization  
and  the Jew s , Ph iladelph ie et Jé ru sale m  1959, p. 300— 301 (et p. 506, notes 11— 12; 
cf. C P Ju d . I, 1957, Prolegom en a, p. 7 et note 18). D e n i s ,  F rag m enta  P seu dep ig ra-
phorum ..., (note 86), p. 199, co n serve  ôtacpoQav. —  Q u ant à  l'iden tité  d 'Ezékias, il 
v a  de soi le  mot u q x leçevç dans le récit rappo rté  par Jo sep h e  (§ 187) ne désigne  
pas  ici que  le  gran d  prêtre  en  titre, haK oh en h aG adol, m ais un m em bre de la  caste  
sa cerdo tale. Peut-être est-il le petit-fils (papponym ie!) du go u verneu r de Ju d ée  
(peha) Ezékias dont le nom  f igu re  sur  des m on naies d 'argen t du IV« s. av . n.è., 
trou v ées en Israë l, à  Beth-Zur et à  Te l-Jam m eh, qui portent la  légen de  YH ZK YH /W  
HPH H (déchiffrée par L. Y. R a h m a n i, S i lv er  C oin s ol the Fou rth C entury В. C. 
Irom  T e l G am m a, Isra e l Exp lor . Jo u rn. 1971, 21, p. 158— 160); ce tte  su g ge stio n  de 
S t e r n  (op. lau d ., p. 40— 41) pa ra ît confirm ée à  la  lum ière de la  m ise  au point 
donnée par  U. R a  p p a p о r t, The First Ju d e an  C oin ag e, Jo u rn . Jew . Stud . 1981,



de la Tora, le shabbat ou un jour de fête, à laquelle fait allusion Hé- 
catée89. A cette époque, elle est évidemment donnée en hébreu. Mais 
bientôt va se poser le problème de la traduction en grec.

Que celle-ci ait été faite à Alexandrie au 111® siècle av. n.è., sous 
le règne de Ptolémée II Phiiadelphe, tous les spécialistes sont à peu 
près d'accord sur ce point. Les avis divergent lorsqu'on pose la ques-
tion de savoir qui (et pourquoi) a fait traduire la Tora en grec. 
Une légende juive, dont les témoins les plus anciens sont la Lettre 
à Philocrate signée d'Aristée, Juif hellénisé qui se fait passer pour un 
Grec au service du roi Ptolémée Phiiadelphe, et le philosophe Aristobule, 
déjà mentionné, attribue à ce roi l'initiative de la traduction90. L’une 
et l'autre l'associent pour la circonstance, de manière quelque peu ana-
chronique, à Démétrios de Phalère, dont le prestige vient ainsi s'ajou-
ter à l'autorité du roi pour la gloire de l'exploit accompli par les soixante- 
-douze sages, traducteurs venus de Jérusalem 91. Aristobule est da-
table: ses Explications de i'Ecrit de Moïse, qu'il dédia au roi Ptolémée 
VI Philométor, furent rédigés entre 176 et 170 av. n.è.92 En revanche,

32, p. 1— 18, qui ten d  (p. 16, con clu sio ns) à  p lac er  le Pehd Ezékias v ers la  lin  de-
là  dom ination perse.

ts S t e r n ,  op. lau d., p. 42.
"° V oir en  particu lier  §§ 26— 40. J ’u tilise  le  tex te  du P s.-A ristée  dan s l ’éd ition  

a ’A. P e l l e t i e r ,  Le ttre  d 'A ristée  d Ph ilo crate, Paris  1962 (Sou rces ch rétiennes, 
89). On trou v era  dans l ’in troduction  à  ce tte  éd ition  le s  élém ents con cernan t le 
développem ent de la  légen de  dans l'A n tiq u ité  ju iv e  et chrétienn e (p. 78— 98). Pour 
A ristobule, vo ir  note 86; le  p a s sa g e  concernant la  traduc tion  se  tro u ve  chez Eusèbo, 
Prépar. év q n g. 13, 12, 2, et chez C lém ent d ’A lexan d rie , S lro m ate s, 1, 22, 148, qui 
rem place  le  nom  de Ptolém ée II Ph iiadelphe  pa r  ce lui de  „P tolém ée  fils  de L a g o s ” .

91 T ex te s c ités à  la note p récédente . Se lon  H erm ippe de Sm yrne (apud D iogéne 
Laërce, 5, 78), Ptolém ée II au rait, dès la  m ort de son  père, banni D ém étrios, cou pab le  
d 'av o ir  soutenu la  can didature  de son  frè re  Ptolém ée K érau n os à  la  su c cessio n  
de Sôter. L ’anach ron ism e qu i résu lte de l ’a sso c iat io n  du nom de D ém étrios à  celui 
de Ptolém ée II d ispa ra ît so u s la  plum e des au teu rs qui, com me C lém ent d ’A lexan- 
drio  dan s le  tex te  précité, attr ibu ent l ’in itiativ e  de la  traduction  à  P tolem ée 1er. 
V oir , sur  ce  problèm e, B i c k e r  m a n ,  op. lau d ., (note 86), p. 168 n ote 3, ei 
P e l l e t i e r ,  op. laud, (note p récédente), p. 66— 67.

92 Tour la  date, vo ir B i c k e r m a n ,  op. laud ., p, 168 note 2. C f. H e n g e l ,  
op. laud, (note 86), p. 297, note 367. N o tre A ristobu le est à  peu près certainem ent
iden tiqu e av ec  le  „p récep teu r"  (Sidaoxcdoç, sa n s dou te un „c o n se i lle r  pour le s a f-
fa ire s ju iv e s" , com me le su g g ère  V. T с h e r i к о v  e r, C PJud . I, p. 20, note 51 i. f.), 
d e stin ata ire  de la  le ttre da ns II М асс. 1, 10— 2, 18, un fau x  litté raire  fabriq u é aprè.; 
s a  mort, pour appu y er le  contenu de la  le ttre  qui p récède  celle-ci (II М асс. 1, 1— 9), 
et qui est un docum ent au th entiqu e: v o ir  E. B i c k e r m a n ,  Ein  jü d isch er Festbriet  
vom  Jah r e  124 v. Chr. (11 М асс. 1, 1— 9), Ztschr. f. neutest. W iss. 1933, 32, repris  et 
m is à  jour dans S tu d ies in Jew ish  and C h ristian  H istory , II, Leyd e 1980, p. 136— 158.
D ans II M acc. 1,10, A risto bule  est qu alifié  de ал о t c ûv z q io t c o v  u q c c o v  yevovç. C e la



on connaît les difficultés que présente la datation de la Lettre d'Aristée: 
pour elle, on va du règne de Ptolémée IV Philopator (221—205 av. n.è.) 
au principat de Titus (79—8! de n.e.)93. Il est de même de la nature de 
ce texte: il passe aussi bien pour un ,.éditorial de la Septante", ou 
d'une „version révisée" de celle-ci, que pour un „journal de voyage 
à Jérusalem " d'un Juif d’Égypte®4. Mais ces incertitudes sont peut-être 
secondaires. En tout cas, elles n’empêchèrent pas un savant aussi raffi-
né qu'E.J.Bickerman d’épouser la thèse de la légende et de considérer 
que la traduction fut effectivement une entreprise „commandée" par 
le roi Ptolémée II95. Bien avant lui, Philon d'Alexandrie le croyait 
déjà06.

La thèse adverse, défendue notamment par P. Kahle et, plus récem-
ment, par A . Momigliano, replace la traduction grecque de la Tora 
dans la pratique synagogale: leur rapide intégration dans le milieu des 
immigrants hellénophones fait que les Juifs, ne comprenant plus 1 hé-
breu, ont besoin d'une version grecque de l’Écriture97. Ce qui va de-

revient à  d ir-  q u’il é ta it, com me l'én ig m atiq u e Ezékias, issu  d'une fam ille sacerdo ta le. 
La T 0r i  q ' i l  „ex p l iq u e "  est cependant ce lle  des Sep tan te.

V o ir  le s  tr av au x  cité s dans m a B ib liograph ie de pa py ro lo g ie  ju rid iqu e,  A rch, 
f. Pap. 1978, 26, p. 195. J e  so u sc rira is  vo lon tiers au x  con clu sio ns d'U . RA PPA PO RT 
(W h?n w as the l e 't e r  of A riste as w ritten ? „S tu d ie s in the H isto ry  of th e Jew ish  
Peop le and  the Land  of Isr a e l"  [U niversité  de H aifa ], I, 1970, p. 37— 50, en  hébreu 
av ec  r n  ré s -m é  en an gla is), qui opte pour une date haute, à  la  fin du IIIe siècle  
av. n.è. V oir a u ss i D > n i s, Introductio n . ( n o t e  86), p. 109— 110.

04 V oir P e l l e t i e r ,  op. laud, (note 90), p. 51, P lus récem m ent, F. P a r e n t e ,  
La 'L eite ra  di A ristea ' com e fonte per la  sto ria  del g iud aism o alessan drin o  durante  
la prim a m età del I sec . a. C., „A n nali S cu o la  N orm ale P isa , C l. Lett . 1972, ser . II!, 
2, fase. 1 2, p. 177— 237 et 517— 567. Cf. note 97.

85 „M a d s  on com m and of Ptolem y  II" : Stu d ies I, p. 171 (note 86): dans le  m êm e sen s: 
Som e N otes on the Transm ission  o l the Sep tu agin t,  [d an s:l A lexan d er M arx Ju b i lee  
Vnl-'m e, 1950, rep ris  dans le s m êm es Stu d ies, I, p. 137— 166, particulièrem ent p. 142
__1 дя; The H isto rical Fou n dations ol P ostb ib lical Ju da ism , dans L. F i n k e l s t e i u ,
Ed., The Jew s, their H istory, C u lture and  Religion, N ew  Y ork  1949; 3e éd. 1960, p. 70— 
— 114, repris  com m e la  p rem ière partie du liv re  From  Ezra to the Last of the M a c -
c ab ees,  N ew  York 1962; 7e rééd . 1978, voir  particulièrem ent p. 100 =  From  Ezra, p. 74.

815 Philon, V ie de M o ïse, 2, 37.
97 P. E. K a h l e ,  The C airo G eniza , O xford  1947, p. 132— 179; 2é éd., 1959, 

p. 209 sq.; A. M o m i g l i a n o ,  S a g e s se s  barbare s, P aris  1979, p. 103— 104; ef. i d e m ,  
J j i f s  e ' G recs,  {dan  :] L. P o l i a k o v ,  Éd ., N i Ju if , ni G rec. Entre tien s su r  le ra c is-
me (C o lloq re  de C erisy -la-S alle, ju in  1975), P aris  1978, p. 47— 63, particuliè rem en t 
p. 50. La  théorie de K ah le  (bien résum ée par  H. I. B e l l ,  C ults  and  C reeds in 
G réco-Rom an Egy p*, Liverpo ol 1953, p. 45) su ppose  l'ex isten c e  de  p lusieu rs tradu c-
tions au xq u e lle s prétendrait se  su bstitu er  une révisio n  offic ie lle  fa ite  à  A lexan drie  
v ers la fin du II1’ s iècle  av. n.è.; c ’est cette révision, qui a lla it  devenir  le  tex te  
„c an o n iq u e"  de l'É q l ise  chré tienne , qu'enten drait p rom ouvoir la  Le ttre d 'A ristée, 
réd igée, selon  ce sav an t, v ers l'an  t00 av. n.è. C ette  théorie sou lèv e  de sé rieu se s



venir la Bible des Septante serait issu d'un targiim grec. Nous aurions 
ainsi un Targum grec à Alexandrie dès le IIIe siècle av. n.è., comme 
il y a eu, beaucoup plus tard, des Targum s araméens en Palestine. Mais 
il y aurait aussi un Targum grec à Antioche, pour la Syrie, et un autre 
encore à Êphèse pour l’Asie Mineure98. Les trouvailles papyrologiques, 
qui nous font connaître aujourd'hui des fragments de la Tora écrits en 
grec par les Juifs pour les Juifs, et dont les plus anciens remontent au 
IIe siècle av. n.è. et au début du Ier, ont été interprétés dans cet 
esprit".

Devons-nous choisir entre la théorie d'une traduction due à l’ini-
tiative royale, c'est-à-dire une „entreprise commandée par la Bibliothèque 
d'A lexandrie en vue d'une documentation complète sur la littérature 
universelle"100, et la théorie du targum grec d'Alexandrie qui „dem eu-
ra un bien exclusivement juif jusqu'au jour ou les chrétiens l'adoptè-
rent à leur tour"101? Ce serait, pensons-nous, s'enfermer dans une faus-
se alternative.

Nous ne savons pas, c'est vrai, quand a pu se généraliser l’usage 
de la lecture régulière de la Tora dans les synagogues. On ne peut 
toutefois pas soutenir qu’il ne saurait être antérieur au milieu du II* 
siècle de n.è.: l'indication, très vraisemblable, d'une péricope dans le 
rouleau du Deutéronome du Caire, qui date du Ier siècle av. n.è., sug-
gère l'existence à cette époque, et sans doute déjà auparavant, d'un

ré se rv es, ne sera it-ce  d é jà  qu'en  ra iso n  de l'inc ertitu de qui entoure là  date  de 1,1 

Lettre d 'A ristée  (note 93).
98 V oir  Fr. D u  n a n d ,  P apy ru s gr ec s b ib liq u es (P apy ru s F. inv. 266). V olum ina  

de la  G enèse  et du Deutéronom e (Introduction), Le C aire  1966, p. 32 sq. Le P. Ryl. 
III, 458, dans lequ e l P. E. K a h l e  (The C airo  G eniza, 2® éd., p. 220— 222), à  la 
suite de P. A. V  a  с с a r i („B ib lic a" 1936, 17, p. 501— 504), sou pçonn ait un tém oin 
d'une versio n  grecqu e  en u sa g e  à  A n tioch e (sur laq u e lle  aurait plu s tard  trav ai llé  
Lucien), paraît  rep ré sen ter  en fa it le s p lu s an ciens fragm en ts de la traduction  
a lexan drine  ( lre m oitié du II* s iècle  av. n.è., v ers 180) „éc rits  à  pe in e un siècle  
aprè s la  date à  laq u e lle  on com m ença, à A lexan d rie , la  v ersio n  de la Se p tan te” : 
J .  v a n  H a e l s t ,  C atalo q u e des p apy ru s l itté ra ires ju i ls  et chréttiens, P aris  1976, 
p. 45, n° 57,- cf. J . W. W e  v e r  s, C athol. Bibl. Q uart. 1977, 39, 240 sq.

9> L iste da ns l'o u v ra g e  précité de D u n a n d  op. laud ., p. 31— 32, compte» tenu 
des n ou vea u x  fragm ents du P. Fou ad. 266: Zaki A 1 y  et L. К  о e n e n, Three R olls of 
the E arly  S ep tu agint: G enesis  and  D euteronom y , Bonn 1980. C ette pub lication , qyi 
englobe le s fragm ents éd ités par  Fr. D u n a n d  elle-m êm e (Ét. pâp . 1971, 9, p. 81—  
— 150, en  tirag e  à part depuis 1966), était  d é jà  annoncée  dans le C atalo gu e  de 
J .  V a n  H a e l s t ,  c ité  à la  note p récéden te, p. 44— 45, n° 56.

100 Cl. P r é a u x ,  l e  m onde hellén istiqu e. La G rèce et l'Orient (323— 146 av. 
J .  C.), vol. II, P aris  1978, p. 569.

101 M o m i g l i a n o ,  S a g esse s...,  (note 97), p. 104.



cycle de lecture, peut-être triennal, dans les synagogues d'ßgypte103. 
Celles-ci sont fort anciennes: nous avons des dédicaces de celle de 
Schédia, près d'Alexandrie, et de celle de Crocodilopolis dans le 
Fayoum, capitale du nome arsinoïte, qui datent toutes deux du règne 
de Ptolémée III Évergète Ier (246—221 av. n.è.)103. Il n'est pas interdit 
de penser que la lecture de la Tora s'y  faisait en grec dès le III" 
siècle av. n.è. L'hypothèse du Targum grec d’Êgypte est moins ana-
chronique que ne le dit E. J. Bickerman104.

A l'inverse, il n'est pas possible d'écarter la théorie d'une tra-
duction ordonnée par le roi sous le prétexte que „nous ne savons mê-
me pas si l'ouvrage fut déposé dans... la Bibliothèque d'Alexandrie''105 
et d'invoquer à ce propos l'apparente absence de toute trace d'une 
allusion directe à la Tora greegue dans la littérature païenne avant le 
Pseudo-Longin, au Ier siècle de n.è.100: le pythagoricien Ocellus Luca-

1,2 Trait oblique  entre d eu x  colonnes, en  fac e  du 1er verse t de Deut. 21: D u -
li a n d, op. laud., (note 98), p. 36. V o ir  à  présent plan ch es 11 et 12 dans l'éd ition  
ph otograph iq ue  de Zaki A l  y  et К о e n e n, op. laud., noto 99 (qui ne se  p rononcent 
pas su r la  signific atio n de ce trait).

103 La d éd icac e de Sch édia , connue depu is lo ngtem ps (J . B. F r e y ,  C orpus inscr. 
J r d .  II, 1440, tex te  repris  par D. M. L e w i s  dans C PJud . III, p. 141), a é !é  rééditée 
par  A. B e r n a r d ,  Le D e lta égy ptien  d 'ap rè s les tex te s grec s,  I, p. 414, n° 3; 
ce lle  de C roco dilopolis , pu bliée pour la  prem ière fois  par A. V o g l i a n o  en 1939 
Riv. di Fiolol. 17, p. 247— 251), ne figure pa s dans le C orpu s de Frey, m ais le tex te 
e st donné dans le  C PJud . III, p. 164, com me n° 1532Ai n ou v elle  éd ition  critiq ue: 
E. B e r n a r d ,  In scrip tion s g rec q ues du Fayo um , I, Paris 1975, p. 16— 18, n° 1. 
C oc d éd icaces sont fa ite s „ so u s le s au sp ic e s du ro i"  (vneç ßaaiXecoq), ce  qu i év idem -
m ent ne ve u t pa s d ire que le s sy n a g o g u es  en  qu estion  soient „d éd iée s au ro i” , 
com m e le d isent à  tort V. T c h e r i k o v e r ,  C PJud . I, p. 8 („to  the K in g") et M. 
H e n g e l ,  Ju den , G riechen und Barbaren. A sp ekte  der H e llen isie ru n g des Ju den tum s  
in vorch ristlicher Zeit, Stuttfart 1976, p. 129 (,,Dedikation an  die p to lem äischcn  H err-
sch er"), dans un liv re  par  a illeu rs excellent (cf. RHD 1980, 58, p. 515).

IC4 B i c k e r m a n ,  The Sep tu agin t..., Stu d ie s I (note 86); p. 171— 172.
105 M o m i g 1 i a n o, S a g es se s...,  (note 97), p. 104. M ais comm ent b' savrion s- 

-nous? La trad ition  ju iv e  con sign ée  dans la  Lettre d 'A ristée  sem ble pourtant 
l'ind iq  i t r  (§§ 10, 31— 33; 308— 310; 317). M om igliano reproch e à  B ickerm an di ne 
pou v oir inv oqu er à  l'appu i de s a  th èse  qu'un seul exem ple pa rallè le, le tra ité 
d 'agricultu re  du carth ag in ois M ago n traduit du punique en latin  par  ordre du Sén at 
(Pline, H ist, natur., 18 22); cf. B i c k e r m a n ,  op. laud ., Stu d ie s L p. 173— 174; il 
omet de sig n a le r  le rapproch em ent que B. su g g éra it d é jà  entre la  „trad uction  du 
C ode  de D ariu s" et la  traduction de la  T ora  (ibid., p. 174 et note 16), san s pouv oir 
encore, bien  entendu, av an t la  pub licatio n du P. Herm . dém., le  déve lopp er et le 
p réciser  com me nous le  fa ison s ici.

136 M o m i g l i a n o ,  S a g es se s. .. ,  p. 103. Le tex te  du Pseudo-Longin , Du sublim e 
9, 3, Oit donné par Th. R e i n a с h, T ex te s d 'au teu rs g recs et ro m ain s rela '.ils au  
ju d a ïm e ,  Paris 1895. n° 57, et pa r M. S t e r n ,  G reek ..., (note 87), n° 148. Éd ition 
fr u i ç d  .e par  H.  L e  b i g r e ,  dans la  collection des U n iv ersités de Fran ce (2e éd., 
Pa ris  1952), av ec  un com m entaire qui rejoint celu i de Steri



nus semble bien avoir lu la Genèse en grec: a u 'IP  siècle avant n.è.107 
Bien entendu, cela ne prouve pas encore que la traduction ait été faite 
par ordre du roi. Pour le roi Ptolémée, le fait que les Ju ifs ne com-
prennent plus l'hébreu n'était probablement pas de nature à provoquer 
une crise chronique d 'agrypnia, cette fameuse inquiétude qui ôte le 
sommeil au monarque trop soucieux du bien de ses su jets108. Sa cu-
riosité pour la littérature des peuples étrangers paraît réelle; elle peut 
plaider en faveur d’une traduction qui, si elle n’a pas été faite à l'ini 
tiative du roi, aurait au moins bénéficié de son soutien. Aristobule, 
mentionné plus haut, dit dans sa dédicace au roi Ptolémée Vf que son an-
cêtre Phiiadelphe a montré une „grande générosité” (peiÇova <piXmij.uav) 
à l'égard des Juifs à l'occasion de la traduction de leur Loi qui fut 
faite à Alexandrie sous son règne: cela peut bien signifier que le roi 
a fait copier à ses frais et a accueilli dans sa Bibliothèque un texte 
élaboré au sein du milieu juif108. '

En somme, les deux thèses, au lieu de s'exclure mutuellement, 'au-
raient plutôt tendance à se combiner ou à se compléter l'une l'autre. Mais 
ceci n’est pas notre prppos. En effet, au lieu de discuter sur la question 
de savoir qui, du roi Ptolémée II Phiiadelphe ou de la communauté 
juive d'Alexandrie, a pris l'initiative de la traduction de la Tora en 
grec, il nous paraît plus intéressant de relever — et de souligner — la 
convergence qu'il y avait sur ce point entre les intérêts de la com-
munauté juive et les objectifs de la politique royale. Pour les premiers 
Ptolémées les Ju ifs sont un élément important de la population du 
royaume, tant en Judée qui reste sous la domination lagide jusqu'à 
l'extrême fin du IIIe siècle av. n.è., qu'à Alexandrie et dans la chôra 
d'Égypte. L'acculturation des Juifs pose un problème: intégrés dans le 
groupe dominant d'immigrants hellénophonès, ils se distinguent à l'inté-
rieur de ce groupe grâce à une identité religieuse qui a pour référence 
une Loi réputée d'inspiration divine110. Le pouvoir royal a tout intérêt

107 O cellus Lucam is, De u n iv ersl natu ra, 45— 46; tex te  dans M. S t e r n ,  op. laud., 
n ° 40. S u r d 'au tre s p ré ten dus „é ch o s"  de la  Bib le chez des au teurs païen s grecs 
com me C allim a qu e  ou Th éo crite, v oir  H e n g o l ,  op. laud ., (note 103), p. 139, no^e 
50. .

los T héocrite , Idylle 21, 37.
1P( V o ir note 86: Eusèbe , Prépar. évang . 13, 12, 2; dan s le tex te  p ara ph r asé  par 

C lém ent d 'A lexan drie, S tro m ale s 1, 22, 148, on Ht iteywttjv rpifonfuav.
1,0 J 'a i  e s s a y é  de fa ire  le  point de ce tte p rob lém atiqu e dans u n e  „m in i-h istoire " 

d es Ju i fs  d 'É gy p te  pour le  g ran d  pub lic : J . M é l è z e - M o d r z e j e w s k i ,  Sp len -
deu rs grecq u es et m isères rom aines. Les Ju i fs  d 'E g y pte  d a n s i'A n tiq uité,  [dans] 
J u i ls  du N il, tex te s réun is et p ré sen tés par  Ja c q u e s  H a s  s o u  n, P aris  1981, p. 15—  
— 49 et (b ibliograph ie ) 237— 245.



à garantir aux Ju ifs le respect de cette Loi. Mais il faut pour cela que 
.„celle-ci puisse être accessible aux juges et aux fonctionnaires royaux: 
une fois traduite en grec, la Loi juive peut devenir une loi grecque 
pour les Juifs,.sous l'autorité du roi Lagide.

7. UNE „LO I G REC Q UE" POUR LES JU IF S  D'ÉG Y PTE

La comparaison avec la traduction grecque du Coutumier égyptien 
conduit à penser que c'est par son intégration dans le système judi-
ciaire mis en place par Ptolémée II Philadelphe que la Tora grecque 
a reçu ainsi sa consécration officielle. Quant le roi perse Artaxerxès 1er 
confiait à Néhémie et à Esdras la mission de rétablir l'ordre civil et 
religieux dans la Judée achéménide, la confirmation de la Loi juive com-
me „loi royale pour les Ju ifs du royaume" s'ordonnait autour du Tem-
ple restauré111. Plus tard, quand Antiochos III voudra, vers 200— 19" 
av. n.è., confirmer à son tour les privilèges du Temple et du peuple 
juif, cette confirmation prendra la forme, typiquement hellénistique, 
d’une „charte" par laquelle un roi reconnaît aux habitants d’une cité, 
en l'occurrence Jérusalem, le droit de „vivre sous le régime de leurs 
lois ancestrales” (T iohxeveo& coaav х а т а  xovç л а т qiov ç v o/u cvç)112.

La confirmation de la Loi au profit de la communauté des Juifs 
d'Égypte ne peut passer ni par le cadre du Temple ni par celui 
d'une cité; elle ne peut pas revêtir la forme d'une „charte". Mais elle 
se réalise par le biais de la sanction judiciaire dans le cadre du sy s-
tème mis en place par la monarchie lagide pour la protection des lois 
et coutumes des habitants sous réserve de la sauvegarde prioritaire 
des intérêts du roi. Peut-être la traduction de la Tora a-t-elle été 
acceptée par acclamation par la communauté juive d'Alexandrie, com-
me voudrait nous le faire croire l'auteur de la Lettre à Philocrateils. 
Du point du vue du droit public de la monarchie lagide cela ne signifie 
pas grand chose. En revanche, il est capital de savoir (si nos raison-
nements ne nous égarent pas) qu'une fois traduite en grec la Tora

1,1 E. B i r к о r m a n, H isto rical Fo und atio ns (note 95), p. 74 sq. =  From E z r a .. , 
p. 13 sq. Cf. E. W i 11, Le m onde grec et l'O rient, I: Le V f siècle  (510— 403), 
P iris 1972, p. 29— 30.

112 F la viu s Jo seph e , A ntiqu ités  12, 3, 3, §§ 138— 144. V oir E. B i c k e r m a n ,  La 
charte téleu cid e  de Jé r u salem , Rov. ét. ju iv e s  1935, 100, repris  et m is à  jou r dans 
S tu d ies in Jew ish  an d C hristian  H istory , II, Leyde 198), p. 44—85. V oir au ssi D. 
P i a t  t e l l i ,  C oncezioni g iu rid ich e e m etodi costru ttivi  d? i g iu ristj oriental j, I / 'la n  
1981, p. 55 sq.

113 Ps. -A ristée , $ 311.



a pu devenir un nomos susceptible de sanction officielle de la part 
des juges et des fonctionnaire ptolémaïques.

C'est ici que prend tout son poids le témoignage de deux papy-
rus grecs du IIIe siècle av. n.è., qui nous font voir des Juifs devant 
les juges et les fonctionnaires du roi Lagide. Dans le premier, un 
procès-verbal d’audience de 226 av. n.è., une femme juive, Héracléia 
fille de Diosdotos, cite devant les dicastes de Crocodilopolis le dia-
gramme royal qui ordonne aux juges d’appliquer, en l ’absence d'une 
disposition émanant du roi lui-même, les règles de lois grecques dé-
signées par le terme de politikoi nomoi: nous y avons déjà fait allu-
sion114; dans le second texte, l'épouse d’un Juif, Helladotè fille de Phi- 
lonidès, se plaint au roi d'un mari négligeant et brutal à qui elle est 
unie par un contrat conclu „selon le nomos politikos des Ju ifs"115. 
L'expression repose sur une conjecture116. On a pu l’interpréter comme 
une allusion à la formule traditionnelle de la ketuba juive — „je  te 
prends pour femme selon la Loi de Moïse et d’Israël" (harei at mekudes- 
het li kedat Moshé veYsrael)117. Mais le choix du terme v o /jo ç  n o lm x o ç  t c ov  
'lo v ô a iœ v  va au-delà d'une simple paraphrase de la „Loi de Moïse et 
d'Israël": si nous retenons la conjecture, nous sommes obligés de voir 
là une référence à la Tora, comme l'un des nomoi politikoi que la loi 
royale a élevés au rang de droit en vigueur au sein de la commu-
nauté des immigrants hellénophones118.

Ainsi, par son inclusion parmi les nomoi politikoi, la Tora serait 
devenue une loi royale pour les Juifs d'Égypte, sujets du roi Lagide. 
Les conséquences de cette „reconnaissance judiciaire" paraissent avoir 
été plus religieuses et culturelles que juridiques: dans les actes de 
tous les jours, les Juifs d'Égypte préfèrent s ’en tenir à l'usage grec,

114 C P Ju d . I, 19; cf. note 55.
115 P. Ent. 23 =  C PJud . I, 128 (218 av . n. è ) .
116 La co njectu re  est de H. J .  W o l f f ,  W ritten  and Unw ritten M a rria ges in 

H ellenistic  an d  P o st-c lassica l Rom an Law , H avcrford , Penn., 1939, p. 24, note 8R; 
sur le s p ro b lèm es q u’elle pose , v oir le com m entaire de V. T c h e r i k o v e r ,  C PJi d„
I, p. 238, et mon rapport sur  le s  co nférences de l ’année 1973— 1974 dans TA nnuaire 
1974— 1975 de l ’É .P .H .E., IV  Section, P aris  1975, p. 330— 331.

117 E. V  o 1 1 e r r a, Intornc a  P. Ent. 23, J J P  1965, 15, p. 21— 28. Cf. A nnuarie 
1974/75 de l ’É .P.H.É., c ité  à  la  note p récéden te , p. 331. Su r le  p rob lèm e de l ’orig ine 
de la  ketuba, v oir  à  p ré sen t D. P i  a t  t e l l i ,  op. laud, (note 112), p. 140 sq.

118 C on clusio n de H. J .  W o l f f ,  Fakto ren  der Rechtsbildung im he llen istisch -
röm ischen A eg ypten , Z SS 1953, 70, p. 20— 57, particulièrem ent p. 40 et 44; cf. P lu ra-
lity ... (noto 61), p. 215 et note 62. N ou s ne sa v o n s pa s s i H ellad o tè  est une Ju iv e  ou 
une païenn e grecq u e  aya nt épo u sé  un Ju if ; la  restitu tion  de la  dot, qui est l ’objet 
de ce tte p la in te, lui est ga ra n tie  en c a s de rép udiation  ab u s iv e  a u ss i b ien  par le  droit 
jj ’ if que par le droit grec: voir M o d r z e j e w s k i ,  La structure...,  c ité note 8"; 
Scritti O. M ontevecch i, p. 262 sq. =  Sy m posion  1977, p. 65 sq.



souvent en accord mais parfois en conflit avec les préceptes de leur 
propre tradition119. Seuls de tous les immigrants hellénophones dont 
nous puissions affirmer avec certitude qu'ils ont importé leur „loi na-
tionale" dans le pays conquis, ils partagent avec leurs voisins gréco- 
-macédoniens la pratique d’une koinè juridique foncièrement coutu- 
mière et orale, sans lois écrites ni recueils de coutumes rédigées12".

En fin de compte, le projet de Ptolémée II aura profité davantage 
aux conquis qu'aux conquérants. Obéissant à  un droit consigné dans 
des ouvrages dont l'autorité s'imposait aux juges, les Égyptiens ont 
répondu à la finalité du projet qui tendait à garantir à tous les habi-
tants du pays, anciens et nouveaux, le respect de leurs „lois propres" 
grâce à la sanction de la justice royale. Les „Hellènes” au contraire, 
excepté les Juifs, ne pouvaient offrir à la vigilance des tribunaux

Par exem ple, on m atière de d iv orc e; vo ir  J . M o d r z e j e w s k i , Les Ju ils
et le droit h ellén istiqu e: d ivo rce  et égalité  des épo ux  (C P Jud . 144), „I u ra "  1961, 12. 
p. 162— 193, et la d isc u ssio n  qu'il a su scitée : R. Y a r о n, C P Jud . et a iia , „ Iu ra "  1962 
13, p. 170— 175; D. P i a 11 e 11 i, A lcun e o sse rv az ion i su  C P Jud . 144, „ Iu ra "  1967, 18. 
p. 121— 124 (cf. m a „b ib liog raph ie ", A rch. f. Pap. 1978, 26, p. 194); A. M . . R a  b e 11 o, 
D ivorce ol Je w s  in the Rom an Em pire, Jew . Law  A nn. 1981, 4, p. 79— 102, p a rtio  lié - 
г. m ent p. 92 sq. et p. 97. J e  n 'ai pas pu v oir  la  thèse inéd ite de N. C o h e n  sur 
le s noms ju ifs  au x  époq u es h ellén istiqu e et rom aine en A sie m ineure (Jéfu.' .l' m, 
1969) que cite Rabello  p. 95 note 46 à  p ropos du nom de S jm b ath io n ; c 'e st ce lui du 
père de la  fem me d iv o rcée  dans le  C P Ju d . 144 q u ’à  la  suite des éd iteu rs du C PJud ., 
j'a i p ris , pour l'époq u e en qu estio n, pour un nom certainem ent juif. J e  n oterai se u le -
ment que l ’in itiativ e du d ivo rce  est reco nnu e à  la  fem m e ju iv e  dans certa in es 
ketuboth ju sq u ’au m oy en-âge par une pratiqu e s an s doute form ellem ent con traire au 
droit talm  d iq ue m ais néanm oins accep tée  par  le s au to rités rabb iniqu os: je  renv oie 
pour le dé ta il à  Y. M u f f s ,  Stu d ie s in the A ram aic  Legal Papy ri from E lephantine , 
Li y de  1969; rééd. N ew  Y ork  1973, p. 193— 194 et note 5.

iso v 0 jr § 4  Le c arac tè re  coutum ier du droit p ratiq ué  par le s im m igrants helléno- 
phones dans la chôra de l ’Ég y pte  p tolém aïqu e est dé sorm ais reconnu au ssi  par 
H. J .  W o l f f ,  Le droit h ellénistiqu e d 'É g y pte  dans le ko itn os de s droits  g r e c s : récep-
tion ou lorm ation origin ale?  [d an s:] , Stu di A. B iscard i, I, M ilan  1981, p. 327— 342 (un 
ch apitre d i  vol. I du m anuel de p apy ro lo gie  ju rid iq u e on préparation ); nos points 
d "  v u e d iffèrent seulem ent en ce qui concerne la  q ua lité à  reco nn aître  a u x  nomoi 
dos c ité s g recq u es d 'É gy pte: v oir m es rem arqu es dans RHD 1982, 60, p. 491— 492, et 
l ’artic le  dans le volum e déd ié à  A. G. Pétrou polos (note 54), p. 59, note 11.

A ddendum . —  En co rrigeant en décem bre 1985 le s éprou v es de ce t artic le  réd igé 
on 1982, j'a i pu précise r dans le s notes le s référen ces de q ue lq u es tra v au x  cités par 
antic ipatio n et paru s entre tem ps; pou r d ’au tres, jo ren vo ie  à  m es chroniq ues dans 
la  RHD 1984, 62, p. 470— 471 („chron iq ue dém otiq ue": ici, p. 18— 19); 1983, 61, p. 
470— 472 et 1984, 62, p. 478— 479 (papy ru s d 'H erm oupolis —• „co do " , „m an u e l” ou 
„com m entaire ": ici, p. 21 sq.); 1983, 61, p. 468— 469 (d ivorce de la  fem me ju iv e : ici, 
p. 43, note 119).



appelés à veiller au maintien des „lois civiques" qu'une pratique re-
posant sur l'usage. Ce déséquilibre a, dès le départ, compromis les 
chances du système, plus rationel que réaliste il est vrai, préparant 
ainsi la victoire de la bureaucratie sur la justice.

Paris, jan v ie r  1983 É.P .H.É . (IV e Section) et U niversité  de Paris  I

Jo sep h  M élèze-M odrz ejew ski 

ŚW IĘTE  K SIĘG I I PT O LE M EJSK I W YM IA R SP RA W IED LIW C SC I

Problem  istnien ia  u staw  w Eg ipcie farao nó w  je st przedm iotem  sporów  m iędzy 
badaczam i. Zach ow ane  zaby tk i praw ne  są  n ie liczne  i różnie kom entow ane. W ( p i -
ce pan ow ania  persk ieg o  m iał po w stać p ie rw szy  zbiór praw . Do n asz ych  cz asû v  
zach ow ał się  jed y n ie  sp is  p raw a zw y cz ajow ego  od kry ty  w 1939 r., n iedaw no v. y- 
d.iny i po cho dzący  z III w. p.n.e., k tóry  je st  n ie ty le  kodeksem , ile zb iorem  fornn- 
larzy  praw nych , czy też ra cz e j sw o isty m  podręcznik iem  praw a, sporządzon ym  przi / 
kap łanó w  b iegłych  w praw ie.

T en k ap łań sk i sp is  p raw a z w y czajo w eg o m a ch arak ter św ię te j księgi, po w sta-
łe j w św iąty ni. Pow tarza on z a sa d y  i p rakty ki praw ne w cześnie j o bo w iąz u jące, m a-
ją c e  słu żyć sądo m  laokry tów , w łaściw y m  dla ludności eg ip sk iego  pochodzenia . H elle-
n istyczn a w ładza patron ow ała  tej sw o iste j k o dy fik ac ji p raw a staro eg ip sk iego . I s t -
n iały g rec kie  p rzek łady  ow ego eg ip sk ieg o  „p ra w a ziem skiego ", k tórych fragm enty z :- 
chow ały się w pap iru sach. B yły one u ży w an e je sz cze  w cza sach  A ntoninów , y\ ż i 
sędziom  rzy m skim  ja k o  źródło w iadom ości o p raw ie Egipcjan . W  Egipcie  ptolcm  ] - 
kim m iały o czy w iście  w ięk sze  znaczenie.

S ądz ić  m ożna, że p rzekład  grecki Biblii h eb ra jsk ie j, dokonany  w Egipcie w III v .  
p.n.e., m iał zbliżon y cel, a  przy n ajm n iej fun kcję. W ładza kró lew sk a w Egipcie ptolo- 
m e jsk im  ch ciała  m ieć grecki tekst p raw a, k tórym  rządzili s ię Żydzi egip sc y . Dzięki 
tem u przekładow i ży d ow sk a T ora  sta ła  się  greckim  praw em  dla Żydów , potw ierdzo-
nym przez kró la  Egiptu. Istn ie ją  dow ody , że grec ki p rzekład  Bib lii sta ł  s ię  u rz ęd o -
w ym  eg ip sk im  praw em  dla  Żydów , ja k o  jedn o z praw  Egiptu.


