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de pensée en même temps qu’un motif esthétique présent dans 
trois monuments de la littérature latine et qui n’a jamais été encore 
étudié en tant que tel : celui de la révélation � nale, qui trouve des 
précédents dans le procédé du deus ex machina de la tragédie 
grecque et dans celui du mythe eschatologique � nal chez Platon, 
et qui fait également penser, mutatis mutandis, à l’Apocalypse 
dans la Bible.

Le dialogue philosophique Sur la République de Cicéron, le cycle 
poétique apparenté à l’épopée que sont les Métamorphoses d’Ovide, 
et le roman de même titre d’Apulée, offrent en effet la particularité 
de se terminer tous trois par la mise en scène d’une expérience 
d’un accès révélé aux secrets de l’univers.

Ces conceptions philosophiques et religieuses se moulent chacune 
dans un dispositif apocalyptique � ctionnel et s’intègrent, non sans 
tension parfois, dans l’univers créateur de leurs auteurs respectifs. 
Par un dialogue extrêmement subtil entre la � n de l’œuvre et la 
structure qui la précède, ces révélations placées à la � n des œuvres 
sont aussi des révélations � nales des œuvres elles-mêmes, c’est-à-
dire les vecteurs d’une élucidation rétrospective du sens, élucidation 
qui atteint notamment chez Apulée un degré spectaculaire de 
virtuosité littéraire au service d’une pensée du triomphe de la 
vérité sur les apparences trompeuses du monde.
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7

INTRODUCTION

Au sixième et dernier livre du De republica (54-51 av. J.-C.), dans le fameux 
« Songe de Scipion », Cicéron met en scène Scipion Émilien racontant, 
à ses amis et interlocuteurs du dialogue philosophique qui a précédé, un 
songe au cours duquel il aurait vu ses glorieux ancêtres Scipion l’Africain et 
Paul-Émile lui apparaître pour lui révéler son avenir et lui faire contempler 
les secrets de l’univers, en particulier l’immortalité céleste de l’âme promise 
aux grands hommes. Au quinzième et dernier livre des Métamorphoses d’Ovide 
(1-8 apr. J.-C.), au moment où le poème, achevant son cycle, a quitté les temps 
du mythe pour rejoindre ceux de l’histoire romaine, la parole du poète est 
longuement déléguée au célèbre philosophe et thaumaturge grec Pythagore, 
qui, dans un discours inspiré par Apollon, révèle les secrets de la nature, 
notamment la métempsycose qui fonde l’impératif végétarien. Enfin, au 
onzième et dernier livre des Métamorphoses d’Apulée (vers 160-170 apr. J.-C.), 
le héros Lucius, après maints revers de fortune et tribulations essuyés à la suite 
de sa transformation en âne, voit lui apparaître en songe la déesse Isis, qui se 
révèle à lui comme la divinité suprême et providentielle, et lui offre un salut à 
condition qu’il s’engage désormais à son service et se fasse initier à ses mystères.

Ainsi, trois œuvres majeures de la littérature latine, malgré leurs différences 
génériques – un dialogue philosophique, un poème narratif, un roman enfin – 
présentent le point commun remarquable de mettre en scène, en leur livre final, 
une révélation, c’est-à-dire un phénomène par lequel des vérités cachées sont 
mises au jour d’une manière surnaturelle. Comment et pourquoi s’opère, dans 
chacun des cas, ce détour, ou ce secours, ultime par la révélation ? Quels sont 
les modes de représentation et la signification de ce motif qui unit un certain 
type d’inuentio – des conceptions religieuses et philosophiques moulées dans 
un dispositif fictionnel de révélation – et un certain type de dispositio – une 
configuration particulière de la fin ? Le point de départ de ce travail tient donc 
au pari que ces trois textes, dont la comparaison n’a pas été encore entreprise 
de manière systématique 1, mettent en jeu, sur des modes certes différents, un 
schème commun qui se singularise au sein de l’ensemble plus vaste de l’écriture 

1	 Nous	avons	jeté	les	bases	de	cette	comparaison	dans	un	article	:	« L’élaboration	d’une	forme	
littéraire	à	Rome	:	la	révélation	finale	(Cicéron,	Ovide,	Apulée) »,	dans	F.	Toulze‑Morisset	(dir.),	
Formes de l’écriture, figures de la pensée dans la culture gréco‑romaine,	Villeneuve‑d’Ascq,	
Université	Charles‑de‑Gaulle	Lille	3,	2009,	p.	215‑224.
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apocalyptique (dans laquelle il faut ranger entre autres, à Rome, des textes 
célèbres comme le prologue des Annales d’Ennius ou le discours d’Anchise au 
livre VI de l’Énéide), comme de celui des fins à tonalité religieuse mais qui ne 
reposent pas nécessairement sur une mise en scène de révélation : par exemple, 
dans la Consolation à Marcia de Sénèque, en une fin d’ailleurs inspirée du « Songe 
de Scipion », le philosophe stoïcien évoque avec ferveur l’immortalité céleste 
de l’âme (en s’exprimant en son nom propre puis en faisant parler, au moyen 
d’une prosopopée, le père de Marcia, Crémutius Cordus) sans que cette vérité 
soit donnée comme le fruit d’une inspiration divine – à preuve la prosopopée de 
Crémutius Cordus, qui est introduite par l’impératif puta (« figure-toi ») 2, qui 
circonscrit les promesses sur le devenir de l’âme dans le cadre d’un pur espoir 
humain. Sénèque nous donne ainsi à penser une eschatologie sans révélation 3.

Afin de déployer les enjeux de notre objet d’étude, il importe de préciser ici 
brièvement les contenus et l’articulation des deux notions qui le constituent : 
celle de révélation et celle de fin.

La notion même de révélation n’est pas sans poser problème : est-il légitime ou 
en tout cas prudent de faire appel à elle pour caractériser des textes païens ? On ne 
peut en effet méconnaître qu’elle s’est imposée dans le vocabulaire de la religion 
et de la philosophie occidentales à partir de l’expérience judéo-chrétienne, 
pour décrire le processus historique par lequel le Dieu du monothéisme se fait 
connaître aux hommes. Le terme reuelatio est de fait purement et simplement 
inusité en latin classique, et n’apparaît que sous la plume d’auteurs chrétiens, 
notamment, pour désigner les révélations de Dieu, chez Tertullien 4 et dans 
la Vulgate 5, où il traduit le grec ἀποκάλυψιϛ ; quant au verbe dont ce terme 
dérive, reuelare (« dévoiler », « découvrir », « mettre à nu »), il n’apparaît lui-même 
qu’en latin impérial 6, et il n’est qu’une seule fois utilisé en contexte païen en 
association avec l’idée de secrets de l’univers, certes dans les Métamorphoses 
d’Apulée – mais pour renvoyer à la divulgation à Lucius, par la servante Photis, 

2 Marc.,	26	:	Puta [...] patrem tuum [...] dicere.
3	 Nous	ne	sommes	donc	pas	entièrement	d’accord	avec	le	classement	de	ce	texte	dans	la	

catégorie	des	« révélations	philosophiques	»	proposé	par	H.	Attridge,	dans	son	article	« Greek	
and	Latin	Apocalypses »,	Semeia,	14,	1979,	p.	159‑186,	ici	p.	163‑164.	D’une	manière	générale,	
cet	article,	qui	a	cependant	le	mérite	d’être	l’une	des	rares	études	offrant	une	typologie	des	
apocalypses	grecques	et	latines,	n’apparaît	pas	du	tout	convaincant	dans	son	classement	:	
par	exemple,	la	distinction	entre	les	révélations	philosophiques	et	les	révélations	par	
descente	aux	Enfers	est	irrecevable,	car	elle	met	sur	le	même	plan	un	critère	de	contenu	et	
un	critère	de	cadre	et	escamote	ainsi	le	problème	des	révélations	philosophiques	ayant	lieu	
lors	d’une	catabase	(comme	le	mythe	d’Er	chez	Platon	ou	le	discours	d’Anchise	au	livre	VI	de	
l’Énéide).	Nous	proposerons	notre	propre	typologie	dans	le	chapitre	préliminaire,	p.	17‑32.

4	 Voir	par	ex.	:	Marc.,	IV,	25,	5.
5	 Voir	par	ex.	:	Rom.,	XVI,	25	;	1	Cor.,	I,	7	;	2	Cor.,	XII,	1.
6	 Voir	par	ex.	:	Ov.,	Fast.,	VI,	619	;	Suet.,	Galb.,	7	;	Tac.,	Germ.,	31.
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des pratiques magiques de Pamphile, et non à la révélation d’Isis 7. Il existe 
pourtant, évidemment, de nombreux termes que les auteurs latins classiques 
utilisent pour renvoyer à la façon dont un savoir est communiqué aux hommes 
de manière divine : par exemple, si l’on se fonde sur ce répertoire exemplaire de 
mises en scène d’expériences religieuses que sont les Fastes d’Ovide, où le poète 
demande aux dieux de lui révéler les secrets du calendrier et des fêtes religieuses 
qui scandent l’année romaine, on trouvera les termes edere (« faire sortir », 
« émettre ») 8, monere (« avertir », « instruire ») 9, aperire (« ouvrir ») 10, tradere 
(« livrer ») 11, patere (« être ouvert ») 12, pandere (« déployer », « ouvrir ») 13, docere 
(« enseigner ») 14, ou encore resignare (« rompre le sceau », « ouvrir ») 15, liste à 
laquelle il convient d’ajouter les verbes recludere (« ouvrir »), reserare (même 
sens) et euoluere (« dérouler ») qui caractérisent justement la parole de Pythagore 
au livre XV des Métamorphoses 16. Mais la diversité même de ces termes et des 
images sur lesquelles ils reposent est précisément le signe d’une absence de 
notion unifiée de « révélation ». De même, on pourrait montrer que le grec 
classique ne possède aucun terme qui renverrait à une notion bien déterminée de 
révélation 17 : on trouvera, comme en latin, des termes extrêmement divers pour 
désigner la façon dont un savoir est porté de manière divine à la connaissance 
des hommes, comme, pour s’en tenir à des formes verbales non composées, 
φράζω (« faire comprendre »), σημαίνω (« marquer d’un signe »), ἀγγέλλω 
(« annoncer »), φαίνω (« rendre visible »), δείκνυμι (« montrer »), etc.

7	 Voir	Met.,	III,	15,	3	:	arcana dominae meae reuelare secreta	(«	révéler	les	secrets	de	ma	
maîtresse »).	Cependant,	dans	la	mesure	où	l’œuvre	d’Apulée,	comme	nous	le	verrons,	tisse	
d’étroites	correspondances	entre	ce	passage	et	le	livre	XI	pour	mieux	souligner	l’opposition	
radicale	entre	le	vrai	savoir	apporté	par	Isis	et	le	savoir	usurpé	et	dégradé	qu’est	la	magie	
(voir	infra,	p.	25‑428),	l’expérience	isiaque	est	elle‑même,	par	contrecoup,	une	reuelatio.	Sur	
l’émergence	de	cette	acception	nouvelle,	appelée	à	être	confirmée	et	systématisée	chez	les	
auteurs	chrétiens	à	partir	de	Tertullien,	voir	l’article	de	V.	Schmidt,	« Revelare und Curiositas 
bei	Apuleius	und	Tertullian »,	dans	H.	Hofmann	(dir.),	GCN, 6,	1995,	p.	127‑135.

8	 I,	89	:	ede simul causam.
9	 I,	227	:	finierat monitus ;	I,	467	:	ipsa mone ;	III,	154	:	Egeria siue monente sua	;	III,	167	:	si licet 

occultos monitus audire deorum ;	III,	261	:	nympha, mone	;	IV,	247	:	hoc quoque dux operis, 
moneas, precor ;	V,	447	:	Pliade nate, mone.

10	 I,	446	:	dique putant mentes uos aperire suas.
11	 III,	291‑293	:	sed poterunt ritum Picus Faunusque piandi / tradere [...] nec sine ui tradent.
12	 IV,	17	:	Sensimus, et causae subito patuere dierum.
13	 IV,	193	:	pandite, mandati memores, Heliconis alumnae ;	V,	693	:	at mihi pande, precor.
14	 V,	635	:	Thybri, doce uerum	; V,	191	:	ipsa doce quae sis.
15	 VI,	535	:	nunc, ait, o uates, uenientia fata resigna.
16	 Voir	Met.,	XV,	144‑145	:	ipsumque recludam / aethera et augustae reserabo oracula mentis	;	

152	:	seriemque euoluere fati.
17	 Le	verbe	ἀποκαλύπτειν	n’est	à	notre	connaissance	jamais	employé	en	grec	classique	pour	

renvoyer	à	une	révélation	divine	;	quant	au	substantif	ἀποκάλυψις,	inusité	en	grec	classique,	
il	ne	semble	avoir	un	tel	sens	qu’en	contexte	chrétien	(voir	par	exemple	les	références	
données	en	n.	5).
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Nous pensons néanmoins qu’il est possible de recourir à la notion de révélation 
à condition, d’une part, d’entendre simplement par là une expérience dans 
laquelle l’humain accède au savoir par des voies surnaturelles, d’autre part, de 
rester attentif à la diversité de ces expériences et des termes qui, le cas échéant, 
servent à les désigner. Nos textes en illustrent trois : le songe de vision et de 
prophétie chez Cicéron ; la parole inspirée de Pythagore chez Ovide ; l’épiphanie 
divine et l’initiation aux mystères chez Apulée. Quelles sont, par-delà la diversité 
des substrats religieux et philosophiques qui les sous-tendent ainsi que des 
procédés littéraires qui contribuent à les mettre en scène, les caractéristiques 
communes à ces expériences de révélation ? Et qu’ont-elles à nous apprendre des 
préoccupations spirituelles des Romains de la fin de République, de l’époque 
augustéenne, et du iie siècle de l’Empire, comme, plus spécifiquement, des 
interrogations de leurs auteurs ?

Par ailleurs, pour en venir à la seconde notion que nous mobilisons dans 
ce travail, celle de fin 18, ces trois révélations sont placées au dernier livre des 
œuvres auxquelles elles appartiennent. En d’autres termes, ces révélations sont 
toutes trois liées au mouvement conclusif des œuvres : cela est manifeste dans 
le cas du « Songe de Scipion » et de la révélation isiaque qui constituent à 
proprement parler la fin respective du De republica et du roman d’Apulée ; 
cela peut sembler moins vrai au premier abord dans le cas des Métamorphoses 
d’Ovide, où, après le discours de Pythagore, le fil du récit reprend (au vers 479), 
de l’évocation des liens de Numa et de la nymphe Égérie jusqu’à celle de 
l’apothéose de César, elle-même suivie d’une invocation aux dieux pour la 
sauvegarde d’Auguste (v. 861-870) et d’un épilogue en forme de sphragis, où le 
poète affirme sa foi dans l’immortalité de son œuvre (v. 871-879). Cependant, 
au sein de cet ensemble en apparence éclaté, une fonction conclusive essentielle 
est à l’évidence conférée à un discours qui occupe presque la moitié du livre final 
et qui, par ses développements sur la métempsycose et la fluidité universelle, est 
en prise avec le sujet même de l’œuvre, la métamorphose.

Or on connaît le rôle majeur de la fin dans l’économie d’une œuvre littéraire. Par 
exemple, les traités rhétoriques anciens font de la dernière partie d’un discours, la 
péroraison (ἐπίλογος/peroratio), un lieu décisif dans la stratégie de l’orateur 19 : 
c’est d’une certaine manière à la fois un lieu de convergence thématique, 
puisqu’il faut procéder à une récapitulation des faits et de la ligne argumentative 

18	 Pour	un	ensemble	d’études	consacrées	au	problème	de	la	fin	dans	les	œuvres	antiques,	
voir	H.	Roberts	et al.	(dir.),	Classical Closure. Reading the End in Greek and Latin Literature,	
Princeton,	University	Press,	1997	et	B.	Bureau,	Ch.	Nicolas	(dir.), Commencer et finir. Débuts et 
fins dans les littératures grecque, latine et néolatine,	Lyon/Paris,	Université	Jean	Moulin‑Lyon	
3/De	Boccard,	2008,	2	vol.

19	 Les	développements	les	plus	substantiels	à	ce	sujet	se	trouvent	chez	Aristote,	Rhet.,	III,	19	et	
Cicéron,	Part.,	52‑60.	Voir	aussi	Rhet.	Her.,	II,	47	;	Apsinès,	Rhet.,	10,	1.
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(ἀνακεφαλαίωσις / enumeratio), et un point d’orgue rhématique, puisqu’il faut 
recourir à une amplification rhétorique (αὔξησις / amplificatio), afin d’émouvoir 
les auditeurs et d’emporter la conviction 20. Quant à la narratologie moderne 21, 
elle a bien mis en évidence le rôle majeur de la fin dans l’économie d’un récit : en 
tant que bilan, elle permet une totalisation du sens, conduit à un retour réflexif sur 
ce qui précède ; en tant que dénouement, elle apporte des réponses aux questions 
suscitées par le récit qui n’avaient pas encore été élucidées ; enfin, en tant que clé, 
elle suggère un « mot de la fin », et impose ainsi au lecteur une ligne interprétative. 
De tels concepts, forgés certes à partir des genres respectifs du discours oratoire 
et du récit, valent cependant au-delà de ces deux genres : cela va de soi pour 
le paradigme oratoire, dont on sait qu’il peut instruire, en tant que principe 
d’ordonnancement de la parole, tous les genres littéraires, et doit être pris tout 
particulièrement en compte chez des auteurs comme Cicéron et Apulée, qui 
furent tous deux des orateurs et même pour le premier théoricien de l’art oratoire ; 
quant au paradigme diégétique, s’il s’applique d’abord au roman d’Apulée, il peut 
aussi être envisagé pour l’œuvre ovidienne, qui, à la fois par sa nature narrative et 
par sa progression temporelle des origines de l’univers jusqu’à l’époque d’Auguste, 
présente, derrière l’accumulation des vignettes mythologiques, une structure 
générale de récit, et même pour l’œuvre cicéronienne, si l’on tient compte du fait 
que le dialogue philosophique du De republica est mis en scène dans le temps, à 
savoir pendant les trois jours des féries latines de 129 avant J.-C., chaque journée 
correspondant à deux livres, et que le récit fait par Scipion de son rêve clôt à 
la fois le temps du dialogue et l’enquête philosophique menée tout au long de 
celui-ci ; du reste, des notions comme celles de bilan, de dénouement ou de clé 
sont suffisamment générales pour pouvoir décrire le rôle d’une fin d’une œuvre 
littéraire indépendamment de son éventuelle structure diégétique 22.

20	 Il	est	en	revanche	frappant	de	constater	que	les	deux	arts	poétiques	que	nous	a	légués	
l’Antiquité,	celui	d’Aristote	et	celui	d’Horace,	ne	disent	presque	rien	du	problème	de	la	fin,	si	ce	
n’est,	sur	la	question	du	dénouement	du	poème	dramatique,	que	celui‑ci	doit	être	nécessaire,	
c’est‑à‑dire	appelé	par	l’intrigue	elle‑même	:	dans	les	deux	cas,	cette	prescription	passe	par	
une	mise	en	garde	contre	le	recours	arbitraire	à	la	« machine »,	au	deus ex machina (Arstt.,	
Poet.,	1454a‑b	;	Hor.,	P.,	191‑192).	Nous	verrons	que	si	le	« Songe	de	Scipion »,	le	discours	de	
Pythagore	et	la	révélation	d’Isis	font	chacun	à	leur	manière	descendre	un	élément	divin	sur	
la	scène	finale	respective	du	dialogue	philosophique,	du	cycle	poétique	narratif	et	du	roman,	
ces	dénouements,	loin	d’être	purement	arbitraires,	sont	dans	une	mesure	plus	ou	moins	
grande	appelés	et	préparés	par	la	structure	qui	les	précède.	Nous	ferons	des	remarques	
analogues	dans	notre	chapitre	préliminaire	au	sujet	du	recours	au	deus ex machina	dans	l’Ion 
d’Euripide	(voir	infra,	p. 36‑43).

21	 Voir	par	exemple,	pour	ne	donner	qu’un	aperçu	d’un	champ	considérable,	les	travaux	
fondamentaux	suivants	:	Ph.	Hamon,	« Clausules »,	Poétique,	6,	1975,	p.	495‑526	;	A.	Kotin	
Mortimer,	La Clôture narrative,	Paris,	José	Corti,	1985;	G.	Larroux,	Le Mot de la fin. La clôture 
romanesque en question,	Paris,	Nathan,	1995.

22	 À	ces	notions	générales,	nous	préférerons	dans	la	suite	de	ce	travail	d’autres	outils	pour	
analyser	le	motif	de	la	révélation	finale,	établis	dans	le	chapitre	préliminaire,	p.	34‑35.
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Dans ces conditions, terminer une œuvre par une révélation, c’est d’une part 
redoubler l’effet de climax inhérent à la fin par une mise en scène qui, en tant 
qu’elle figure l’accès surnaturel à la vérité, symbolise elle-même une forme de 
climax, et d’autre part redoubler la valeur de dévoilement inhérente à toute fin : 
c’est en effet mettre en place un double lieu d’accès à un sens caché, à la fois en 
tant que fin et en tant que révélation. Comme le suggère A. Kotin Mortimer au 
sujet de la clôture narrative, une fin en forme de révélation est une réalisation 
remarquable de l’essence même du finalisme diégétique :

Comme solution d’un mystère, résolution d’une énigme, révélation des secrets 
de la narration, la clôture narrative serait plutôt ouverture, si paradoxal que ce 
soit. Le dévoilement, en dernier lieu, d’un secret maintenu à travers le récit, 
la mise au jour de ce que la narration a caché, sont de puissantes clôtures 
narratives. [...] L’exemple typique de cette clôture comme ouverture serait le 
conte fantastique dont le dénouement explique les phénomènes étranges ou 
merveilleux 23.

Toute la question est alors de savoir jusqu’à quel point il y a coïncidence entre 
le savoir mis au jour par la révélation finale en tant que révélation, et le savoir 
qu’elle met au jour en tant que fin. En d’autres termes, et pour prendre l’exemple 
de nos trois œuvres : dans quelle mesure les secrets de l’univers révélés au livre 
VI du De republica, au livre XV des Métamorphoses d’Ovide, et au livre XI des 
Métamorphoses d’Apulée, constituent-ils une révélation non pas seulement dans 
l’espace de ces livres finaux, mais également dans l’économie respective des trois 
œuvres ? et dans quelle mesure doit-on tenir les livres I à V du De republica, les 
livres I à XIV du poème d’Ovide, et les livres I à X du roman d’Apulée comme 
des structures en attente d’élucidation finale, d’illumination rétrospective par le 
biais d’une révélation ? En posant ces questions, nous serons amené à rejeter les 
analyses qui voient dans le « Songe de Scipion », dans le discours de Pythagore, 
et dans la révélation d’Isis 24, de simples morceaux de bravoure artificiellement 
plaqués sur le reste de l’œuvre sous prétexte qu’ils trancheraient radicalement 
avec celui-ci : c’est commettre en effet une double erreur, consistant à la 
fois à méconnaître la logique même de la révélation, qui est précisément de 
s’élever au-delà d’un cadre donné pour offrir une issue radicalement autre, en 
l’occurrence de type surnaturel, et le caractère simultanément illusoire de cette 
coupure radicale, dans la mesure où la révélation, dans chacune de ces œuvres, 
loin de surgir ex nihilo, est en réalité préparée par des signes avant-coureurs qui 

23 La Clôture narrative,	op.	cit.,	p.	24‑25.
24	 Nous	mentionnerons	ces	lectures	avec	les	autres	études	critiques	au	cours	de	chacun	des	

chapitres	en	question.
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construisent une trame convergeant vers le dévoilement final, lequel, à son tour, 
lui donne sens rétrospectivement.

Ainsi, à la frontière de l’histoire religieuse, de la philosophie et de la littérature, 
nous proposons-nous d’étudier un motif qui n’a pas encore été étudié en tant 
que tel, mais dont nous pensons qu’il obéit à une certaine cohérence de forme 
et de sens, tout en se prêtant à des élaborations variées de Cicéron à Apulée.

Afin de mener à bien cette enquête, nous établirons dans un chapitre 
préliminaire un cadre herméneutique qui nous guidera dans l’étude de la notion 
générale de révélation, puis, plus spécifiquement, dans celle du motif de la 
révélation finale. Les concepts mis en place dans les deux cas seront appliqués à 
un certain nombre d’exemples puisés principalement dans la littérature grecque 
classique, ce qui permettra à la fois d’anticiper le moins possible sur le corps 
même de la recherche et d’envisager les antécédents voire les modèles grecs 
de nos trois textes latins. Cela nous conduira en particulier à consacrer des 
développements aux deux types d’exemples qui ressortissent à notre sens au 
genre de la révélation finale en Grèce : d’une part, les fins de tragédies avec 
deus ex machina, qui se rencontrent chez Euripide et chez Sophocle dans une 
moindre mesure ; d’autre part, les fins de dialogues philosophiques avec mythe 
eschatologique chez Platon, dans le Gorgias, dans le Phédon, et au livre X de la 
République avec le mythe d’Er – ce dernier texte étant d’autant plus important 
pour notre propos qu’il constitue comme on sait l’un des modèles philosophiques 
et littéraires principaux de Cicéron dans le « Songe de Scipion ». Quels sont les 
enjeux, dans l’un et l’autre cas, de la convocation de la transcendance à la fin de 
l’œuvre, et quel dialogue la parole agissante des dieux et le langage hiératique 
du mythe entretiennent-ils avec la structure qui précède ?

Un souci de clarté dans l’analyse nous amène à consacrer ensuite une partie 
successive à chacun de nos textes. La structure interne de ces trois monographies 
obéit cependant à un schéma identique, de nature à faire ressortir à la fois les 
constantes qui président à l’élaboration de ces trois révélations finales et les 
enjeux spécifiques à chacune.

Dans un premier temps, après une brève situation de nos trois textes dans 
un contexte philosophique ou religieux qui leur donne sens (dans le cas de 
Cicéron, celui du renouveau, dans le monde hellénistique et dans la Rome 
de la fin de la République, du platonisme, du pythagorisme, et en particulier 
de la croyance dans l’immortalité de l’âme ; dans le cas d’Ovide, celui, dans la 
continuité du contexte précédent, de la persistance à l’époque augustéenne du 
mouvement pythagoricien sous des formes variées ; enfin, dans le cas d’Apulée, 
celui du triomphe de la figure d’Isis sous l’Empire), le « Songe de Scipion », le 
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discours de Pythagore et le livre XI des Métamorphoses d’Apulée feront l’objet 
d’une analyse suivie, reposant sur un examen des procédés formels mis en œuvre 
pour dire la révélation et des enjeux philosophiques et religieux qui s’expriment 
à travers eux.

Nous chercherons ensuite à déterminer dans quelle mesure la vie et l’œuvre 
de Cicéron, d’Ovide et d’Apulée peuvent éclairer l’interprétation de nos trois 
textes. Que disent les autres œuvres de l’Arpinate sur la question de l’immortalité 
de l’âme et sur celle du songe divinatoire ? Y a-t-il une opposition entre le 
Cicéron du « Songe » et celui, entre autres, des Tusculanes ou du De diuinatione ? 
Dans le cas d’Ovide, que nous apprennent les allusions de ses autres œuvres à 
Pythagore et à sa doctrine ? Comment situer le livre XV dans l’économie de 
la quête poétique d’Ovide et de ses rapports ambigus avec la philosophie ? 
Pourquoi le chantre des beaux corps des Amours ou de l’Art d’aimer est-il devenu 
le porte-parole du spiritualisme pythagoricien ? Enfin, dans le cas d’Apulée, 
comment la révélation isiaque s’intègre-t-elle dans sa réflexion sur le divin et 
sa transcendance, marquée par les orientations du médioplatonisme, ainsi que 
dans son interrogation sur la hiérarchie des biens et des formes de connaissance, 
qui traversent l’ensemble de ses autres œuvres ? Quel débouché l’Égypte et Isis 
offrent-elles à ses préoccupations de philosophus Platonicus mâtiné de rhéteur et 
d’initié à de nombreux cultes à mystères ? Par ces questions, nous chercherons 
à comprendre ce qui a pu déterminer Cicéron, Ovide, et Apulée à recourir à la 
forme de la révélation : de quelle fonction, voire de quelles convictions celle-ci 
est-elle investie ? quelles contradictions éventuelles vient-elle résoudre ?

Nous aborderons afin le problème de la relation de ces trois textes avec 
l’économie générale des œuvres qu’elles viennent clore. Il s’agira d’apprécier 
dans chaque cas dans quelle mesure la révélation mise en scène au livre final 
peut être considérée comme une révélation de l’œuvre elle-même, constituant 
sa clef de voûte et une mise en lumière rétrospective de son sens profond. Nous 
verrons que ce modèle de la révélation finale atteint son parfait aboutissement 
chez Apulée, dont le roman est rigoureusement et d’un bout à l’autre construit 
comme un récit à énigme qui reçoit une illumination finale par la révélation 
d’Isis, à l’origine des effets de sens les plus spectaculaires.

Enfin, la conclusion dressera un bilan comparé des trois monographies qui 
auront été effectuées, avant de poser la question de la place de nos trois textes 
au sein des différents avatars du motif de la révélation finale dans la tradition 
littéraire occidentale.

Par ce travail, nous souhaitons pouvoir apporter une contribution utile, non 
seulement aux études cicéroniennes, ovidiennes et apuléiennes, mais aussi, 
grâce au dynamisme propre à la comparaison, à la compréhension de l’histoire 
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des idées religieuses, philosophiques et littéraires de Rome. Ce faisant, nous 
espérons également montrer qu’ici encore les Romains n’ont pas démérité des 
Grecs et que, recueillant et développant leur héritage (en l’occurrence, le deus 
ex machina de la tragédie et le mythe eschatologique final chez Platon), ils ont 
su porter à un magnifique degré d’expression une forme où s’expriment à la fois 
leurs interrogations spirituelles et leur génie littéraire.
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338, 342, 348, 354, 385, 400, 405-407, 
413, 424, 425, 438, 440-443, 452, 454.

Apulée : 7-15, 31, 33, 36, 72, 88, 101, 107, 
108, 172, 194, 211, 252, 300-305, 313-454, 
456-461, 465.

Aratos : 219, 263.
Arcas : 290.
Arcésilas : 59, 121, 122.
Archias : 126.
Archimède : 87, 174.
Archytas : 171, 201, 212, 214.
Arellius Fuscus : 250.
arétalogie : 318, 321, 323, 325, 337, 339-

342, 346, 394, 398.
argent : 323, 360, 369-371.
Aristide Quintilien : 271.
Aristippe le Cyrénaïque : 222.
Aristote, aristotélisme : 10, 11, 18, 46, 72, 

91, 114, 115, 146, 150, 151, 163, 165, 172, 
203, 211, 214, 222, 230, 266, 298, 407, 
450, 451.

Aristoxène : 220, 222.
arithmologie : voir nombre.

INDEX NOMINUM ET RERUM
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Artémidore : 18, 103, 336.
Artémis/Diane : 36, 38, 40, 41, 54, 302, 

316, 332, 334, 342, 435, 436, 452.
Asclépios/Esculape : 77, 294, 305, 316, 

362, 396, 387, 399, 459.
assimilation à Dieu : 444, 464.
astrologie/astronomie : 20-21, 45, 46, 

52-53, 63, 66, 75-94, 173-179, 191-192, 
202-203, 210, 214, 215, 263, 413, 414, 416.

Atargatis : 348, 423, 431, 454.
Athéna/Minerve : 22, 35, 36-43, 331, 342.
Athènes : 19, 41, 43, 44, 62, 117, 130, 237, 

257, 288, 316, 433.
Atlas : 221, 240, 302, 304, 311.
Atticus : 130, 164, 355.
Attis : 438.
Auguste : 10, 11, 64, 189-191, 200, 225, 231, 

239, 240, 245, 246, 250, 251, 253-255, 
257-259, 290, 294, 305, 306, 310, 457.

Augustin (saint) : 73, 132, 133, 180, 362, 
373, 377, 393.

Aulu-Gelle : 66, 67, 78.
autobiographie : 250, 260, 325, 330, 367, 

373, 374.
avortement : 246, 266-267, 276.
Ba’al Samîn : 393.
Balbus : 87, 88, 97, 130, 149, 173.
Basilique de la Porte Majeure : 63, 197-

201, 205, 235, 268, 271, 304, 311, 455.
Battus : 301.
Baucis et Philémon : 290, 301.
Bellérophon : 348, 349, 450.
Bible : 8, 103, 298, 360, 432, 461.
biens (hiérarchie des) : 400-413.
Boèce : 90.
Bolos de Mendès : 190.
Byrrhène (personnage d’Apulée) : 433-

436, 453.
Caelius : 116.
Caius Iulius Caesar Strabo : 417.
Calcidius : 20, 21, 85, 103, 388.
Calchas : 24.
Caligula : 316, 317.
Callimaque : 29, 216, 226, 232, 260.
Calliope : voir Muses.
Callisto : 251, 290
Capitole : 75, 316, 317.
Caracalla : 317.

Carmentis : 282.
Carnéade : 18, 59, 60, 121, 122, 144.
Carthage : 22, 75.
Castor et Pollux : voir Dioscures.
catabase : voir Enfers.
catastérisme : 66, 191, 202, 231, 263, 290.
Caton l’Ancien : 139, 141, 143, 152, 172, 

173, 193.
Celse (médecin) : 192, 194.
Celse (philosophe) : 380, 432.
Cenchrées : 329-331, 422, 431.
Censorinus : 91, 94, 203.
Centaures : 270, 293, 303.
César : 10, 116, 132, 190, 231, 251, 290, 291, 

305, 306.
Chaldéens : 77, 78, 87, 174.
Champs Élysées : 207, 261, 262, 345.
changement universel : voir fluidité. 
Chariclo : 293.
Chariton : 450, 452.
châtiments (post mortem) : 51, 119, 125, 

132, 142, 183, 206, 224, 225, 304.
Chérémon d’Alexandrie : 325.
Chiron : voir Centaures.
chresmologue : 22-24, 26-28, 31, 409.
christianisme : 8, 9, 17, 81, 103, 223, 318, 

355, 356, 360, 364, 375, 377, 380, 384, 
425, 432, 461.

Chrysippe : 61, 87, 93, 108, 145, 150, 252, 
291.

Cicéron : 7-15, 18, 20, 21, 29, 36, 59-186, 
192, 203, 206-208, 233, 234, 245, 252, 
263, 297, 298, 300, 305, 309, 310, 355, 
358, 379, 383, 392, 407, 450, 455-462.

Cipus : 257, 305.
cire : 227, 228, 287.
Claudianus Mamertus : 194.
Claudien : 174.
Cléanthe : 88, 108, 252, 342.
Clément d’Alexandrie : 380.
Cléomède : 85, 87.
Cléopâtre : 200.
climactères : 77-78.
Clitorium (fontaine) : 235, 236, 303.
Clodius : 116.
connaissance de soi : 96-97, 252, 253, 274-

275.
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consolation : 8, 41, 68, 133, 134, 137, 142, 
207.

constitutions : 37, 88, 115, 157, 163-169, 
178, 459.

contemplation : 7, 20, 55, 67, 68, 76, 80, 
84-86, 91, 92, 94, 95, 99, 100, 106, 109, 
146, 168, 169-179, 181, 183, 185, 186, 246, 
281, 299, 304, 308, 344, 355, 363, 384, 
389, 391-393, 397, 401, 403, 404, 406, 
407, 424, 436, 443, 449, 457, 459, 462.

conversion : 28, 85, 96, 245, 362, 377-378, 
443, 459.

Corinthe : 330, 331, 335, 349, 373, 422, 
431, 449.

Cornélie : 75, 77.
Cornélius Saturninus : 381, 397.
Cornutus : 325.
corps : 14, 30, 45, 47, 52, 78, 81-83, 96, 97, 

99, 100, 104, 110, 119, 127-129, 131, 132, 
140, 141, 143, 146, 151, 152, 159, 165, 182, 
193-196, 206, 207, 211, 216, 217, 219, 223-
228, 231, 232, 234, 235, 240, 241, 243, 
245, 246, 248, 249, 251, 253, 256, 260, 
262, 264, 265, 275, 289-291, 294, 298, 
299, 301, 307, 321, 328, 331-333, 335, 
337, 338, 343, 344, 354, 356, 359, 363-
365, 386-392, 396, 400-402, 404-407, 
409, 412-414, 434, 437, 438, 464.

cosmogonie : 50, 204, 205, 252, 253, 287, 
288, 294, 295-300, 310, 311.

Cotta : 60, 149.
Crassicius Passicle : 192, 194.
Crassus : 116, 157.
Cratès (aristocrate thébain) : 401.
Cratès (grammairien) : 64.
Cratès de Mallos : 92.
Cratippe : 151.
Crémutius Cordus : 8.
Cronos/Saturne : 44, 86, 87, 102, 106, 174, 

202, 205, 433.
Crotone : 209, 210, 257, 292, 306.
curiosité : 149, 351, 354-357, 359, 361, 365-

367, 376, 407, 408, 410, 412, 426, 428, 
434, 435, 439, 440, 444, 453.

cursus mixtus : 380.
Cybèle : 348, 438.
cyclopes : 28, 289, 302.
Cycnus : 237.

Cyrus : 143, 152.
Daphné : 251, 270, 301.
Daphnis : 205, 301.
décade : voir nombre.
déesse syrienne : voir Atagartis.
Delphes : 23, 37, 38, 42, 43, 53, 140, 141, 

221, 222, 244, 275, 294.
Déméter/Cérès : 130, 290, 316, 334, 342, 

441-443, 449, 454.
Démocrite : 60, 190, 409.
démon, démonologie : 19, 263, 328, 386-

389, 393-395, 398, 409-411, 418, 462.
démiurge : 44, 299, 300, 380, 383, 387, 392.
destin : 30, 38-40, 64, 67, 76-78, 90, 104, 

221, 282, 293, 294, 318, 332, 333, 345, 
346, 358, 359, 363, 375, 429, 435.

Deucalion : 199, 270.
devin : voir divination.
Dicéarque : 172, 213, 214, 216.
Diodore de Sicile : 214, 336.
Diodote : 61-62.
Diogène le Cynique : 401.
Dioscures : 35, 36, 38, 40, 41, 290.
Diotime : 25.
discours sacrés (hieroi logoi) : 24, 68.
divination : 22-28, 31, 60, 65, 66, 123, 132, 

133, 145, 142-153, 192, 238-240, 254, 255, 
272, 281, 410, 411, 455, 464.

dogmatisme : 25, 60, 62, 63, 98, 121-124, 
126, 131, 133, 135-137, 139, 140, 142, 148, 
150, 152, 153, 171, 196, 213, 244, 246, 247, 
261, 263.

Domitien : 317.
Donat : 202.
dualisme : 97, 128, 291, 307, 328, 330, 431, 

436.
Edfou : 433, 434.
Égérie : 10, 247, 261.
Égypte : 39, 75, 87, 171, 190, 315 sq.
ekpyrosis : 59.
Éleusis : 29, 46, 108, 130, 133, 138, 342, 441, 

442, 449, 458.
Empédocle : 23, 27, 46, 60, 203, 204, 212, 

214, 218, 224, 230, 231, 241-243, 297, 409, 
410, 418.

Empédotime : 19, 20, 26, 27, 29, 59.
Énée : 26, 225, 227, 238, 240, 246, 290.
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Ennius : 8, 21, 28, 29, 59, 71-74, 82, 83, 
119-121, 138, 147, 150, 203, 207, 208, 222, 
224, 226, 230, 243, 251, 280, 292, 309, 
384, 410, 455.

Enfers : 8, 18, 19, 24, 26, 28, 46, 54, 55, 73, 
84, 206, 207, 224, 225, 240, 261, 262, 267, 
302-305, 309, 311, 317, 339, 341, 345, 361-
363, 367, 437, 440, 442, 449.

Épicharme : 21, 28, 82, 203, 207, 230, 231, 
455.

Épicure, épicurisme : 18, 59, 72, 73, 92, 
100, 117-120, 135, 137, 141, 152, 161, 201, 
204, 208, 210, 212, 215, 217, 219, 224, 234, 
243, 263, 266, 355, 392, 393, 409, 446.

Épiménide : 18, 19, 23, 26, 28, 409, 418.
épiphanie : 10, 18-20, 22, 25, 35, 36, 38, 

40, 42, 43, 49, 69, 71, 74, 80, 81, 108, 120, 
123, 174, 274, 275, 278-282, 320-323, 
327, 329, 330, 332, 334, 335-338, 347, 
350, 372, 375, 376, 391, 393, 395, 398, 
424, 427, 435, 442, 456, 460, 462.

épochè : 59.
Er le Pamphylien : 8, 13, 33, 44-55, 59, 73, 

87, 90, 102, 105, 109, 110, 155, 157, 184, 
207, 461.

Ératosthène de Cyrène : 20-21, 28, 90.
Éros/Cupidon : 270, 272, 439-445, 449, 

451.
Érysichthon : 289.
eschatologie : 8, 13, 15, 19, 22, 25-27, 29-31, 

33, 35, 38, 41-55, 59-61, 64, 67-69, 98, 
100, 110, 111, 115, 153, 155, 157, 165, 181, 
184, 185, 207, 246, 248, 309, 345, 455, 
460.

Eschyle : 36.
Ésope : 101, 319-321.
éternité : 66, 79, 82, 86, 95-98, 118, 125, 

126, 128, 134, 136, 137, 159, 168, 177-183, 
185, 186, 234, 237, 245, 260, 297, 298, 
300, 325, 343, 369, 382, 392, 399, 447, 
449, 459.

étiologie : 28, 31, 215, 252, 277, 310.
Etna : 236, 302, 310.
Eudore d’Alexandrie : 63.
Eudoxe : 87.
Euphorbe : 226, 227, 238.
Euripide : 11, 13, 33, 35-43, 81, 97, 460.
Évhèmère, evhémérisme : 22, 26, 27, 177.

examen de conscience : 192-193.
extase : 17.
Fabricius : 120, 127.
Favonius Eulogius : 73, 78.
fèves : 144, 150.
fluidité : 10, 216, 229-242, 245, 279, 286-

288, 456.
Fortune : 7, 333, 351, 352, 357-359, 361, 

363, 376, 401, 428-431, 436, 440, 451, 
453.

Fronton : 432.
Fulvius Nobilior : 384.
Galien : 266, 432.
Gallus (Caïus Sulpicius) : 174-175.
Gallus (dédicataire de la Xe Bucolique) : 

205, 260
géographie : 46, 66, 92, 110, 191.
génération spontanée : 287.
genres de vie : 30, 45, 48, 52, 92, 100, 169-

179, 218, 245, 375, 377, 401.
Germanicus : 201, 251, 254.
gloire : 41, 72, 85, 91-96, 106, 110, 126-128, 

131, 156, 157, 176, 178-181, 186, 207, 260, 
345, 373, 402, 459.

gnose : 380, 392.
Gobryès : 68.
Gracques : 75-77, 162.
grammaire : 63, 64, 66, 191, 192.
grande année : 93-95, 110, 202, 207.
Grande Grèce : 140, 141, 172.
Hadès/Pluton : 19, 20, 26, 251, 316.
Hadrien : 317, 337.
harmonie : 21, 46, 52, 53, 62, 79, 80, 88, 90, 

112, 167-169, 171, 172, 194, 203-205, 231, 
288, 293, 329, 391, 459.

Hécate : 316, 342.
Hélène : 35, 36, 38-41, 269, 302.
Hélénus : 225, 238-240, 246, 290, 457.
Héliodore : 107, 322, 333, 411, 417, 450, 

452.
hénothéisme : 316, 341, 353, 377, 391, 432, 

457.
Héraclès/Hercule : 36, 38, 40-42, 127, 128, 

209, 236, 257, 290, 291, 302, 303.
Héraclide du Pont : 19, 20, 27, 29, 59, 63, 

84, 115, 138, 150.
Héraclite : 81, 94, 230.
Hermanubis : 385.
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Hermarque : 219.
Hermès/Mercure : 20, 21, 28, 37, 38, 42, 

86, 87, 106, 174, 278, 364, 381, 382, 384, 
385, 395-397.

Hermès Trismégiste, hermétisme : 17, 223, 
225, 245, 337, 354, 356, 359, 369, 373, 
374, 380, 385, 392, 393, 395-400, 402, 
412, 413, 438, 448, 457-459.

Hermotime de Clazomènes : 27.
Hérodote : 24, 68, 316.
Hésiode : 23, 29, 30, 102, 224, 251, 260, 

274, 288, 295.
Hiéronyme de Rhodes : 224.
Hilaria : 348, 438.
Hippocrate : 267.
Hippolyte (personnage mythologique) : 

257, 290, 302, 305.
Homère : 18, 21, 22, 24, 25, 28, 29, 36, 54, 

59, 71, 72, 74, 82, 147, 199, 203, 207, 224, 
226, 227, 251, 260, 209, 331, 392.

Horace : 11, 73, 201, 212, 242, 297, 307, 
450.

Horus : 370, 415, 427.
Hygin : 64, 190-192, 255, 263, 455.
Hypata : 349, 362, 423, 430, 433, 434, 438, 

445, 453.
Hyperboréens : 68, 222, 235.
immortalité : 7, 8, 10, 13, 14, 21, 29, 48, 

50, 59-61, 63-66, 68, 69, 71-73, 80, 81, 
84, 90, 92, 94-100, 105, 106, 108-110, 113, 
117, 119, 120, 123-143, 150, 151-153, 155, 
159, 164, 169,178, 182, 186, 191, 199, 203, 
208, 213, 216, 217, 224-227, 230, 231, 245, 
246, 248, 255, 259-263, 269, 271, 273, 
277, 290-291, 299-301, 306-308, 310, 344, 
359, 361, 368, 372, 375, 377, 386, 436, 
441, 455-459.

initiation : voir mystères (cultes).
inspiration : 7, 8, 10, 22-27, 30, 31, 135, 

189, 209, 221, 222, 228, 229, 232, 235, 
241, 244, 246, 253, 269, 271-284, 291-294, 
307, 308, 310, 311, 350, 375, 409, 410, 418, 
431, 453, 456, 458-460, 462.

interpretatio (Graeca, Romana) : 340.
Iphis : 319-320.
Iseum Campense : 317.
Isidôros : 339, 341, 342, 370.

Isis : 7, 9, 11-14, 33, 36, 107, 110, 315-454, 
455-460, 465.

Jamblique : 50, 105,136, 198, 221, 222, 224, 
258, 267, 322, 397

Janus : 277-278.
judaïsme : 316, 317, 432.
Julie (fille d’Auguste / petite-fille 

d’Auguste) : 254, 257.
justice : 19, 20, 26, 28, 40-42, 46, 50, 51, 53, 

79, 83, 100, 110, 119, 155, 158, 169, 181-
184, 186, 202, 387, 402, 429, 456.

Lactance : 133, 134, 159, 181, 396.
Laelius : 77, 140, 141, 143, 152, 155, 156, 158, 

159, 162, 166, 173, 174, 178, 179, 181-184, 
186.

Lemuria : 278.
Léon (prince de Phlionte) : 138.
Léthé : 46, 207.
Leucade : 199, 200, 205, 268.
Leucippe : 409.
Livie : 254, 257.
Lucain : 450.
Lucien : 324, 325, 330, 331, 355, 415, 433, 

450, 452.
Lucius (pythagoricien élève de Modératus 

de Gadès) : 433.
Lucius (héros d’Apulée) : 7, 8, 31, 72, 317, 

321, 323, 324, 326-378, 385, 388, 389, 
392, 398-401, 403, 404, 406-408, 410, 412, 
415-417, 421-454.

Lucius de Patras : 319, 323-325, 434, 445, 
452.

Lucrèce : 72, 114, 117-121, 208, 210, 212, 
215, 217, 223-226, 230, 233, 234, 236, 
243, 248, 251, 252, 260, 280, 296, 333, 
348, 412, 446, 450.

Longus : 107, 322, 450, 452.
lune : 20, 21, 67, 86, 87, 106, 174, 175, 296, 

302, 319, 328, 331, 332, 335, 452.
Lycaon : 289.
Lycurgue (législateur de Sparte) : 23, 30.
Lysis : 214.
Macrobe : 18, 69, 73, 77, 78, 91, 92, 94, 101-

105, 155, 156, 174.
Madaure : 373, 374, 395.
magie : 9, 50, 68, 190, 192, 200, 235, 276, 

277, 301, 335, 349, 354, 355, 357, 359, 
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380-382, 384, 387, 397, 398, 407-413, 
422, 425-428, 435, 436, 440, 451, 454.

manifestation : voir épiphanie.
Manilius : 223, 450.
Marc-Antoine : 200, 316.
Marc-Aurèle : 193, 317, 346, 393.
Marius : 72, 125, 147, 149.
Mars : 86, 87, 106, 174, 251, 281.
Marsyas : 270, 271.
Massinissa : 69-71, 105.
Maxime de Tyr : 380.
médioplatonisme : 14, 63, 172, 211, 212, 

300, 337, 346, 380, 383, 384, 391, 393, 
395, 396, 402, 458.

Mélampus : 236.
Memphis : 316, 437.
Ménandre : 101.
Ménélas : 35, 38, 39, 41, 227, 238.
Méroé (cité de Nubie) : 427.
Méroé (personnage d’Apulée) : 349, 422, 

427, 454.
Mésomède : 337.
métamorphose : 10, 228, 229, 252, 256, 

258, 286, 287, 290, 292, 301, 303, 305, 
306, 311, 324, 338, 431, 448.

métensomatose : voir métempsycose.
métempsycose : 7, 10, 21, 45, 52, 63, 110, 

134, 193-197, 201, 207, 209, 213, 216, 217, 
221, 224-230, 240, 241, 243, 245, 253, 
260-265, 270, 287, 290, 301, 303, 305, 
308, 309, 311, 331, 334, 361, 364, 406, 412, 
415, 449, 455-457.

Milon (homme politique) : 116.
Milon (sportif ) : 302.
Milon (personnage d’Apulée) : 423, 438.
Minos : 23.
mirabilia naturae : voir paradoxographie.
Mithra (dieu) : 107, 322, 364.
Mithra (personnage d’Apulée) : 364, 417, 

426, 428, 432, 450.
Modératus de Gadès : 433.
monothéisme : 8, 298, 340, 377, 391, 432.
Mopsus : 387.
Musée : 23.
Muses : 23, 29, 123, 247, 256, 267, 269-271, 

274, 279, 280, 291-294, 306, 310.

musique : 21, 52, 53, 60, 62, 66, 78, 85, 88, 
89-91, 95, 106, 167-169, 191, 202, 204, 
205, 255, 268, 271, 293.

Musonius Rufus : 266.
Mycènes : 237.
myrionyme : 316, 321, 341.
mystères (cultes) : 7, 10, 14, 24-27, 29, 30, 

31, 44-46, 49, 65, 66, 81, 82, 85, 95, 102, 
103, 105-109, 111, 114, 130-133, 138, 142, 
198, 199, 248, 283, 292, 317, 318, 322, 
323, 325-328, 330, 344, 349, 350, 353, 
357, 360, 361-373, 375-377, 389, 392, 
399, 403, 406-408, 411, 414, 416, 425-
428, 437, 438, 441-443, 445, 448, 449-
451, 454-456, 458.

myste, mystagogue : voir mystères 
(cultes).

mythe : 7, 8, 11, 13, 15, 19, 20, 22, 24, 25, 
27, 29, 33, 35, 36, 40, 42-55, 59, 61, 68, 
69, 73, 87, 90, 98, 102, 105, 109, 110, 115, 
155, 157, 160, 184, 191, 197, 199-201, 203, 
204, 207, 236, 237, 248, 251, 268-271, 
282, 285, 287, 289, 295-298, 300-307, 
309-311, 319, 322, 325-328, 344, 346, 349, 
362, 370, 376, 387, 388, 392, 393, 435, 
442, 444, 455, 456, 459-461, 463.

nauigium Isidis : 329, 330, 344, 347, 348, 
361, 375, 450.

nekyia : voir Enfers.
Némésius : 388.
néoplatonisme : 103, 105, 201, 219, 222, 

224, 303, 325.
néopythagorisme : 63, 68, 192, 197, 211, 

212, 224, 225, 233, 254, 259, 271, 304, 
383.

Nicomaque de Gérase : 304, 451.
Nigidius Figulus : 59, 65-66, 189-192, 202, 

203, 215, 233, 263, 300, 455.
Nil : 437, 447, 448.
nombre : 53, 61, 62, 66, 67, 76, 78, 79, 

89-91, 84, 95, 110, 171, 172, 183, 185, 186, 
191, 198, 200, 203, 205, 214, 231, 246, 
250, 255, 270, 293, 297, 304, 332-334, 
343, 349, 365, 368, 369, 399, 414, 415, 
431, 441, 442, 450-452, 454, 462.

Nouvelle Académie : 18, 59, 60, 62, 63, 113, 
114, 121, 122, 127, 133, 135, 138, 140, 148-
151, 171, 172, 222, 458.
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Numa : 10, 140, 209, 237, 244, 245, 247, 
261, 270, 306, 457.

Numénius : 172, 380, 384.
Ocellos (pseudo-) : 230, 242, 298.
Ocyrhoé : 293-294.
Oinopidès : 88.
Ombos : 446.
Onomacrite : 24.
Ophites : 392.
oracles chaldaïques : 380.
Orphée, orphisme : 23, 24, 29, 30, 46, 48, 

50, 68, 81, 83, 102, 103, 105, 132, 202, 204, 
218, 223, 252, 267, 270, 271, 287, 291-
294, 302, 310, 361, 409, 414, 418.

Osiris : 316, 318, 319, 322, 327, 328, 330, 
344, 360, 361, 367-371, 373, 375-377, 
380, 385, 387-389, 391-399, 401, 403, 
433, 434, 438, 443, 449, 457-459.

Ostanès : 409, 418.
Othon : 317.
Ouranos : 102.
Ovide : 7-14, 28, 33, 34, 187-311, 319-320, 

325, 334, 365, 372, 417, 435, 450, 455-
463.

Pacuvius : 358.
Pamphile (personnage d’Apulée) : 9, 355, 

408, 423, 425-427, 430, 435, 440, 442, 
454.

Pan : 452.
Panchaïe : 22.
Panétius : 60, 61, 158, 170.
Panthia (personnage d’Apulée) : 427, 428, 

454.
Papirius Fabianus : 192,194.
paradoxographie : 63, 195, 197, 201, 229, 

232-236, 238, 243, 244, 303.
parénèse : 29, 31, 39, 46, 47, 79, 80, 84, 93, 

94, 96, 100, 102, 107, 110, 207, 245, 320, 
339, 343-345, 353, 359, 375, 376, 457.

parhélie : 170, 173.
Parménide : 28, 60, 212.
passions : 50, 97, 99, 199, 205, 304, 354, 

360, 363, 386, 412, 423, 453, 464.
Patrocle : 29.
Paul (saint) : 360, 432.
Paul-Émile : 7, 69, 71, 80-83, 85, 94, 104, 

106, 109, 111, 129, 174, 203.
Paulin : 360.

Périclès : 175.
péroraison : 10, 96, 126-128.
Persée (général macédonien) : 174.
Persée (héros mythologique) : 270, 287.
Perséphone/Proserpine : 19, 20, 26, 251, 

302, 317, 334, 342, 366.
Pétrone : 101.
Phaon : 199, 268.
Pharaons : 315, 427.
Phèdre (personnage de la mythologie) : 

38, 257, 423.
Philocalus : 438.
Philolaos : 81, 83, 132, 171, 214, 297, 298, 

300.
Philodème de Gadara : 201, 393.
Philon d’Alexandrie : 62, 63, 78, 81, 103, 

166, 198, 201, 211, 225, 241, 298, 333, 380, 
391-393.

Philon de Larissa : 60-62, 114, 121-124, 130.
Philostrate : 222, 411, 450.
Philus : 158, 159, 173, 174, 179.
Phoebé : 296.
Photis (personnage d’Apulée) : 332, 333, 

338, 353, 354, 360, 372, 406, 423, 424-
426, 428, 442, 443, 454.

Photius : 323.
Pindare : 46, 68, 84.
plaisir : voir volupté.
Platon, platonisme : passim.
Pline l’Ancien : 174, 190, 199, 224, 233, 

234, 268.
Pline le Jeune : 446.
Plotin : 201, 224.
Plutarque : 22, 29, 39, 61, 73, 100, 191, 201, 

207, 219, 220, 241, 300, 325-329, 334, 
338, 344, 349, 353, 355, 356, 359, 364, 
367, 370, 380, 388, 413, 415, 433, 434, 
431, 446, 456.

Polybe : 158.
Polycrate : 258.
Pompée : 61, 65, 116.
Pompéi : 316.
Porphyre : 50, 73, 91, 105, 193, 198, 201, 

213, 216-221, 224, 258, 266.
Poséidon : 28.
Posidonius : 60-62, 103, 105, 151, 455.
Pouzzoles : 316.
prescience divine : 345, 430.



530

Prométhée : 44, 296.
prophète, prophétie, prophétisme : 10, 17, 

19, 23, 28, 30, 31, 39, 42, 46, 72, 74-76, 
78, 80, 90, 104, 106, 110, 132, 151, 153, 157, 
162, 202, 203, 205, 207, 221, 225, 229, 
238-240, 243, 246, 248, 253, 267, 272, 
274-277, 279, 282, 283, 290, 293, 294, 
339, 344, 345, 362, 375, 376, 397, 411, 
413-418, 433, 436, 437, 457, 458, 461.

protreptique : 91, 132.
providence : 7, 26, 39-43, 60, 100, 121, 123, 

149, 321-324, 331, 333, 336, 342-344, 346, 
351, 358, 359, 363, 370, 375, 376, 379, 
380, 383, 385, 387, 390, 391, 394, 396, 
409, 410, 424, 427, 429-431, 434-438, 441, 
451-453, 457, 460.

Pseudo-X : voir X.
Ptolémées : 317
Properce : 201, 365, 450.
Pygmalion : 287.
Pythagore, pythagoriciens, pythagorisme : 

passim.
Pythias (personnage d’Apulée) : 349, 433-

434.
Pythie : 22, 23, 37, 42, 43, 222.
Quintilien : 450.
Quintus Cicéron : 72, 114, 117, 123, 143, 

144, 147, 149-152, 160.
Rabelais : 369, 463-464.
raison, rationalisme : 18, 26, 34, 35, 43, 44, 

47-51, 60, 61, 68, 72, 73, 89, 90, 97-99, 
117, 120, 127, 128, 130, 132, 133, 135-142, 
146-153, 168, 174, 177, 182-186, 196, 221, 
223, 234, 263, 303, 306, 326-328, 354, 
377, 382, 402, 412, 414, 464.

rector rei publicae : 165, 185, 459.
régimes politiques : voir constitutions.
réincarnation : voir métempsycose.
religion personnelle : 375.
réminiscence : 226-227, 406.
résurrection : 73, 90, 205, 302, 325, 344, 

367, 377, 438, 445, 449, 452.
rêve : voir songe.
Rhadamante : 23.
Romulus : 93, 94, 128, 138, 175-178, 185, 

290, 459.
royauté : voir constitutions.
Rutilius Namatianus : 318.

sacrifice animal : 218-220, 246, 247, 265, 
276, 290, 324.

Salluste : 243.
Sallustius (Cnaeus) : 115.
saisons : 229, 231, 287.
Salmacis : 288.
salut divin : 7, 30-32, 41, 50, 68, 76, 268, 

294, 315, 318-325, 327, 329-378, 389, 
395, 398, 426, 428, 430-447, 449, 452-
454, 456, 465.

Samos : 210, 257, 258.
Sappho : 199, 205, 251, 268-270, 304.
Sarapis : 107, 315, 385.
scepticisme : 59, 60, 62, 63, 98, 105, 113, 

121-124, 130, 132-134, 137, 139, 140, 142, 
148-153, 172, 176-178, 196, 235, 276, 281, 
458.

Scipion Émilien : 7, 69-111, 140, 141, 155-
186, 234, 278, 459.

Scipion l’Africain : 7, 26, 69-100, 101, 104, 
106, 107, 109-111, 118-120,141, 147, 162, 
175, 176, 181, 186, 203, 278.

Selloi : 23.
Sémélé : 251, 302.
Sempronia : 77.
Sénèque : 8, 61, 107, 173, 192, 194-197, 217, 

233, 234, 250, 346, 355, 360, 377.
Sestius : 116, 128.
Seth : 325, 326, 328, 329, 344, 355, 359, 

360, 361, 376, 429, 433, 434, 446, 447.
Sextius (Quintus), école des Sextii : 63, 

192-196, 217, 455.
Sextius (Niger) : 192, 194.
Sextus (neveu de Plutarque) : 349, 353.
sibylle : 22, 23, 202, 203, 205, 287, 293.
Silène : 202, 204, 205.
silence : 22, 30, 40, 43, 50, 100, 107, 213, 

246, 319, 366, 367, 425, 426, 437, 441.
Silius Italicus : 250.
Simon le Mage : 392.
simulacre : 35, 86, 372, 400, 403, 413, 424, 

425, 428, 454, 460.
Sirènes : 53, 90.
Siron : 201.
Socrate : 35, 44-55, 60, 63, 68, 98, 105, 125, 

126, 129, 131, 132, 135-137, 139-141, 144, 
150, 152, 157, 170-172, 213, 275, 349, 401, 
404-406, 409, 410, 413, 416, 418, 422, 458.



531

la révélation finale   Index	nom
inum

	et	rerum

soleil : 20, 30, 70, 71, 76, 86-88, 91, 93-95, 
106, 118, 165, 170, 174-176, 302, 328, 342, 
347, 350, 366, 368, 389, 427, 452.

songe : 7, 10, 18-21, 26, 29, 31, 64, 66, 
69-74, 80, 102-105, 107-109, 120, 123, 
142-153, 319-320, 330-336, 362, 364, 368, 
369, 373, 375, 389, 455, 456, 461, 462.

Sophocle : 13, 31, 35, 36, 40, 42, 372.
Sotion (précepteur de Sénèque) : 192-197, 

201, 217, 233, 234, 242, 243, 455.
Sotion (doxographe alexandrin) : 195.
Sothis : 437.
Sparte : 23, 237, 447, 449.
Speusippe : 63, 451.
sphragis : 10, 259, 291, 305, 374.
Stace : 450.
Statilius Taurus : 200.
Stobée : 266, 300.
stoïcisme, stoïciens : 8, 59-63, 87, 88, 92, 

93, 97, 108, 111, 123, 130, 135, 144, 145, 
149, 150, 166, 173, 192, 193, 206, 230, 
252, 263, 266, 291, 297-299, 342, 345, 
358, 360, 430.

suicide : 77, 82, 83, 129, 131, 184, 205, 267.
Sylla : 64, 316, 371.
Symplégades : 303.
Tagès : 24, 294.
Tarquin le Superbe : 163.
Tat : 399.
Ténare : 447, 449.
Tertullien : 8, 9, 377.
tétractys : 53, 451.
thaumaturgie : 7, 18, 23, 269.
Thèbes : 237, 288.
Thélyphron (personnage d’Apulée) : 430, 

433, 436, 438, 453.
Théocrite : 107.
Théodore de Cyrène : 414.
théophanie : voir épiphanie.
Théophraste : 219.
Thésée : 38, 41, 257.
Thessalie : 362, 436.
Thétis : 36, 38, 41.
Thiouis : 341, 342.
Theuth/Thot : 395, 448.
Thucydide : 175, 450.
Tibère : 245, 254, 316.
Tibérius Gracchus : voir Gracques.

Tibulle : 201, 260-262, 272, 273, 277.
Timée : 25, 171, 225.
Timée de Taormine : 212.
Tirésias : 24, 25, 28, 30, 31, 82, 207, 293.
Titans : 132, 296.
transmigration : voir métempsycose.
Troie : 39, 41, 226, 237-239, 288.
Tubéron : 114, 170-174, 179.
Typhée : 302.
Typhon : voir Seth.
uates : 223-225, 228, 236-238, 271-284, 

292-294, 303, 307-308, 311.
Ulysse : 18, 22, 24-26, 28, 30, 36, 40, 54, 

199, 269, 287, 331.
Uranie : voir Muses.
Varius : 90.
Varron : 59, 62, 63, 66-67, 78, 88, 108, 114, 

189, 191, 198, 200, 203, 215, 233, 242, 270, 
297, 325, 329, 455.

Varron d’Atax : 90.
Vatinius : 65.
végétarisme : 7, 192-197, 201, 209, 216-220, 

228, 230, 240-243, 245, 290, 301, 364-
365, 456.

Velleius : 135, 149.
Vespasien : 317.
Vesta : 280, 281, 342.
Vierge : 202.
Virbius : 302, 305.
Virgile : 8, 29, 61, 62, 82, 201-208, 218, 224, 

227, 238, 239, 243, 250, 251, 260, 263, 
280, 309, 450, 455.

vision : 10, 18-21, 24, 28, 31, 42, 49, 55, 
69-111, 117, 144-146, 151, 166, 169, 212, 
234, 281, 320, 335, 337, 367, 392, 406, 
412, 426, 442, 444, 459,461, 462.

Vitellius : 317.
Vitruve : 230, 233, 234.
Voie lactée : 20, 83, 84, 106.
volupté : 99, 100, 110, 117, 119, 161, 264, 

338, 351, 353-354, 356, 361, 364, 365, 
392, 406, 412, 416, 422-425, 434, 443, 
453.

voyage céleste : 18, 20, 21, 104, 109, 222, 
244, 456.

Xénocrate : 63.
Xénophane : 60, 303.
Xénophon : 49, 143, 150, 152, 450.
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Xénophon d’Éphèse : 319, 321-323, 450, 
452.

Zalmoxis : 50.
Zatchlas (personnage d’Apulée) : 417, 427, 

430, 436-438.
Zénon de Citium : 61, 87, 93, 135, 252.

Zeus/Jupiter : 19, 22, 23, 38, 40, 86, 87, 
102, 106, 118, 174, 210, 215, 251, 257, 258, 
278, 289, 301, 302, 307, 316, 341, 387, 
393, 441, 443.

Zoroastre : 409.
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