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VIE SAUVAGE, VIE SOCIALE DANS LA MAISON GRECQUE : 
LA PRÉSENCE DE DIONYSOS  

SUR LES MOSAÏQUES HELLÉNISTIQUES 1

Anne-Marie Guimier-Sorbets

Fils de Zeus et de Sémélé, Dionysos est le dieu de la nature sauvage, de la végétation 
et de la vigne ; aux hommes, il offrit le vin et la joie du banquet, en même temps 
que l’ivresse, dans ses aspects fastes et néfastes, l’extase, le délire et même la violence. 
Dieu des hommes et des femmes, dieu de la croissance et de la vie mais aussi en 
relation avec le monde de la mort, il fréquente les profondeurs de la mer comme de 
la terre : Dionysos présente un caractère complexe dans la mythologie grecque ; on 
le reconnaît sous plusieurs formes : humaine, animale et même parfois végétale 2.  

Qu’il soit organisé dans un contexte public ou privé, le banquet revêt un caractère 
à la fois religieux et social, comme le symposion, le « boire ensemble, deuxième temps 
de tout repas privé grec » 3. Une libation ouvre le rituel du symposion : bien que peu 
représentée dans l’iconographie, la libation est attestée par d’assez nombreux textes 
et confère au symposion sa dimension religieuse 4. Pour expliquer l’origine du mélange 

1 Qu’ils produisent le vin de Bordeaux, du Gers ou de l’Aude, les rinceaux de vigne tissent 
aussi les liens familiaux qui nous unissent, Jean-Pierre Poussou et moi, à travers le Sud-
Ouest de la France,  et des «  banquets  » de mariage furent le cadre de nos premières 
rencontres. Puissent ces quelques lignes lui rappeler de bons souvenirs, en témoignage de 
mon affection

2 C. Gasparri, A. Veneri, « Dionysos », dans Lexicon Iconographicum Mythologiae [désormais 
LIMC], t. III. 1-2, Atherion-Eros, Zürich, Artemis, 1986, p. 414-514 : pour la forme végétale, il 
n’y est question que de tronc d’arbre et de cep de vigne. Pour les diverses formes de  fleuron, 
voir : A.-M. Guimier-Sorbets, « Dionysos dans l’andrôn. L’iconographie des mosaïques de 
la maison grecque au ive et au iiie siècle av. J.-C. », Mélanges de l’École française de Rome. 
Antiquité, t. 116 (actes du colloque « Iconographie dans le contexte domestique », Athènes, 
2003), 2004, p.  895-932  ; id., «  Dionysos dans la maison grecque. Iconographie des 
mosaïques des iie et ier siècles av. J.-C. », à paraître dans les actes du Xe colloque international 
de l’AIEMA (Coimbra, 2005).

3 P. Schmitt-Pantel, « Rite cultuel et rite social : à propos des manières de boire le vin dans 
les cités grecques », dans In Vino Veritas, dir. O. Murray et M. Tecusan, London, British 
School at Rome, 1995, p. 93-105, particulièrement p. 97. Voir aussi P. Schmitt-Pantel et 
A. Tchernia, « Vin et civilisation », dans Le Vin, nectar des dieux, génie des hommes, dir. 
J.-P. Brun, M. Poux et A. Tchernia, Golion, Pôle archéologique du département du Rhône, 
2004, p. 43-55.

4 F.  Lissarrague, Un flot d’images  : une esthétique du banquet grec, Paris, A. Biro, 1987, 
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avec l’eau, mode de consommation du vin qui distingue l’homme grec civilisé, 
Athénée rapporte une légende qu’il conclut, citant Philonides : « voilà pourquoi les 
Grecs offrent au début du symposion quelques gouttes de vin non mélangé au Bon 
Génie, faisant ainsi honneur à la divinité qui inventa le vin : c’est Dionysos » 5.

Dans les maisons grecques, le banquet se tient dans l’andrôn, pièce de réception 
« des hommes ». Dans leur décor, les mosaïques, formées d’abord de galets puis 
de petits éléments taillés (opus tessellatum), jouent un rôle important. En effet, 
après avoir traversé le vestibule, les convives franchissent le seuil de la pièce – partie 
souvent marquée d’un « tapis de seuil » – et s’installent sur des lits disposés le long 
des murs de la pièce : leurs regards convergent alors vers le centre de la pièce, dont le 
sol porte le « tapis principal ». En outre, ces mosaïques constituent souvent la seule 
partie conservée du décor de la pièce de prestige de ces maisons. La fonction de ces 
pavements est double : fonction décorative lorsque les petits éléments de différentes 
couleurs sont agencés pour former un décor, en même temps que fonction pratique, 
ce revêtement rendant imperméable le sol qu’il est ainsi possible de « laver à grande 
eau » 6. Relativement rares dans les maisons grecques de la fin du ve jusqu’au iiie siècle 
av. J.-C., et alors limitées à l’andrôn et au vestibule, les mosaïques se multiplient 
durant la deuxième partie de l’époque hellénistique (iie- ier siècle av. J.-C.). Elles 
témoignent du luxe croissant des demeures les plus riches, dont les pièces sont 
elles-mêmes de plus en plus nombreuses, des séries de « salons » (oecus) remplaçant 
l’andrôn. La composition, l’iconographie, les techniques, la polychromie, comme 
le style de ces pavements évoluent, durant ces deux périodes 7, mais nous nous 
limiterons ici à étudier la représentation de Dionysos, véritable « maître » de la 
maison grecque, qui jouit d’une très grande faveur à l’époque hellénistique. Cette 
contribution fait la synthèse des conclusions d’une recherche exposée de façon 
plus détaillée dans deux articles récents, qui rassemblent l’ensemble des pavements 
cités en appui et leurs références bibliographiques 8. Cette contribution propose en 

p. 30-31 ; id., « Un rituel du vin : la libation », dans In Vino veritas, op. cit., p. 126-144.
5 Athénée, Deipnosophistes, XV, 675 a-b, cité par P.  Jacquet-Rimassa, «  Dionysos d’ici 

et d’ailleurs  », Pallas, n°  48, 1998, p.  19-42, particulièrement p. 38, qui donne d’autres 
références et commente l’importance de la libation à Dionysos. Voir aussi F. Lissarrague, 
« Petite mythologie de la vigne et du vin », dans Le Vin, nectar des dieux..., op. cit., p. 57-
67.

6 Ph. Bruneau, « Deux noms antiques de pavement : katakluston et lithostroton », Bulletin 
de correspondance hellénique [désormais BCH], vol. 91, 1967, p. 423-446.

7 Sur ces questions, on peut notamment consulter  D.  Salzmann, Untersuchungen zu den 
Antiken Kieselmosaiken, von den Anfängen bis zum Beginn der Tesseratechnik, Berlin, 
Gebr. Mann, 1982 ; K. M. D. Dunbabin, Mosaics of the Greek and Roman World, Cambridge, 
Cambridge UP, 1999 ; B. Andreae, Antike Bildmosaiken, Mainz am Rhein, Philipp von Zabern, 
2003. 

8 A.-M.  Guimier-Sorbets, «  Dionysos dans l’andrôn...  », art. cit.  ; id., «  Dionysos dans la 
maison grecque... », art. cit. Les photographies de la plupart des pavements cités ici sans 
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outre l’analyse d’une série de pavements et leur interprétation selon cette « grille de 
lecture » dionysiaque. 

L’ICONOGRAPHIE DES PAVEMENTS AU IVe ET AU IIIe SIÈCLE AV. J.-C. 

Dionysos peut être représenté en personne dans la salle de banquet, dans un 
char tiré par des félins, au milieu de son thiase comme dans la villa de la Bonne 
Fortune à Olynthe (fig. 1-2) ou chevauchant un fauve, comme à Érétrie et Pella. La 
présence des félins évoque le triomphe du dieu en Orient, mais elle montre aussi 
que les bêtes sauvages lui obéissent et lui rendent hommage, nous y reviendrons.

Les griffons constituent la figure mythologique la plus fréquente des mosaïques 
de galets : ils apparaissent sur plus d’un tiers des pavements figurés, sous la forme 
de griffon-rapace ou de griffon-lion 9. On sait que, si le griffon est déjà l’attribut 
d’Apollon à l’époque archaïque, durant l’époque classique il devient celui de 
Dionysos, dont il est aussi le gardien 10. Cette extension se fait dans le nord 
de la Grèce, en relation avec le dieu de la végétation Sabazios, d’origine thrace, 
représenté en maître des animaux et donc aussi des griffons 11. Dans l’andrôn, les 
griffons prédateurs sont naturellement en position d’attaque : ils poursuivent des 
animaux (Olynthe, Sicyone, Alexandrie) ou, seuls ou en paire, ils attaquent des 
proies (cervidés, bovidés ou chevaux). Faisant ainsi démonstration de leur force, ils 
sont le plus souvent placés sur le seuil, qu’il faut franchir pour entrer dans la salle 
de banquet, ou dans la bande qui entoure le panneau central ; à Érétrie comme à 
Sparte, ils attaquent les Arimaspes (fig. 3-4). Lorsqu’ils ne sont pas en position de 
combat, les griffons peuvent être passants, sur le seuil des pavements, et ils y sont, 
parfois, remplacés par des sphinx : ces deux catégories d’animaux hybrides jouent le 
même rôle de gardien, participant de ce fait à l’anoblissement de la salle de réception 
et de ses hôtes.

Le monde sauvage de Dionysos entre dans la maison grecque par les 
représentations de rapaces et de fauves montrés, comme les griffons, soit passants, 
soit engagés dans des combats (fig. 4-5) ou dans des scènes de chasse. Au cours du 

illustration peuvent être consultées dans  D. Salzmann, Untersuchungen zu den Antiken 
Kieselmosaiken…, op. cit., et B. Andreae, Antike Bildmosaiken, op. cit. 

9 Pour les différents types de griffons et leur origine, voir Ch.  Delplace, Le Griffon, de 
l’archaïsme à l’époque impériale. Étude iconographique et essai d’interprétation 
symbolique, Bruxelles, Institut historique belge de Rome, 1980.

10 Dans son corpus des mosaïques de galets, D. Salzmann avait déjà souligné les liens forts de 
Dionysos avec les griffons. D. Salzmann, Untersuchungen zu den Antiken Kieselmosaiken…, 
op. cit., p. 50-51, et Ch. Delplace, Le Griffon..., op. cit., p. 210-214.

11 Voir le chapitre intitulé « Les contaminations iconographiques entre Apollon et Dionysos dès 
le ive siècle av. J.-C. Étude du rôle du griffon dans le culte de Dionysos », dans Ch. Delplace, 
Le Griffon..., op. cit., p. 372-376 ; voir aussi A. Veneri, « Dionysos », art. cit., p. 415-416. 
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ive et du iiie siècle av. J.-C. ces scènes de chasse et/ou d’animaux sauvages figurent 
sur 40 % des pavements. À Pella comme à Alexandrie, les scènes de chasse des 
panneaux centraux répondent évidemment au goût des Macédoniens, mais elles 
s’intègrent, elles aussi, dans l’univers mythique de Dionysos.

Les Centaures figurent sur dix pavements d’andrôn de la première période. Les 
Centaures vivaient et chassaient dans le cadre sauvage des montagnes : chasseurs, 
ils sont représentés sur deux pavements (Rhodes et Alexandrie). Êtres hybrides et 
sauvages, ils ne connaissaient pas la civilisation du vin coupé d’eau, qu’au contraire 
ils buvaient pur et ainsi ils s’enivraient. Au mariage de Pirithoos, les Centaures 
ivres s’étaient attaqués à la fiancée Hippodamie et avaient été battus par Thésée, 
cet épisode est illustré sur des pavements d’Olynthe et d’Érétrie. Dans sa poursuite 
du sanglier d’Érymanthe, Héraklès arrive chez Pholos, un Centaure qui l’accueille 
dans sa grotte lui sert de la viande cuite et ouvre une jarre de vin scellée, cadeau de 
Dionysos qui lui a recommandé de l’entamer seulement en présence d’Héraklès. 
Lorsque Pholos ouvre la jarre, l’odeur du vin attire les Centaures de la montagne, 
qui viennent armés de rochers et de sapins pour assaillir la caverne. Les deux 
premiers Centaures qui osèrent entrer furent assommés par Héraklès 12. Un tapis 
de seuil de Pella représente un couple de Centaures en train de boire dans une 
coupe ; sur un autre seuil du même site, le Centaure tient un rhyton à l’entrée 
de sa grotte. Sur un pavement de Sicyone, en association avec des griffons et un 
fleuron central, des Centaures sont en train de galoper en brandissant des troncs 
d’arbre branchus et, au centre d’un pavement d’Athènes, on reconnaît Héraklès 
sur le point d’assommer un Centaure de sa massue. Ces mosaïques illustrent 
les différents épisodes du mythe – les mauvais usages du vin, exemples à ne pas 
suivre – dans un but pédagogique, mais aussi par référence à la culture partagée 
par les convives. 

Toujours dans les maisons des ive- iiie siècles av. J.-C., le monde marin figure 
sur un tiers des pavements : qu’il s’agisse des Néréides (fig. 2, 4), de Triton, de 
Scylla, ou des animaux marins hybrides (cheval marin, ketos), le monde de la 
mer et ses créatures sont un des thèmes favoris dans les maisons grecques. Les 
monstres et hybrides comme le Triton brandissant une rame à Sparte, représentent 
la sphère sauvage de la mer. Tout naturellement, les dauphins participent aux 
scènes marines, mais ils sont également représentés seuls. Pourquoi placer des 
Néréides à l’entrée de l’andrôn ? On peut lire ces images au travers du récit du 
mythe de Dionysos. Fuyant Lycurgue, roi de Thrace, et avant d’arriver en Inde 
où il connut son triomphe, le dieu a dû se réfugier dans la mer, où il a été recueilli 

12 P.  Grimal, Dictionnaire de la mythologie grecque et romaine, Paris, PUF, 1958, art. 
« Centaures », p. 84-85. 



1661

anne-m
arie guim

ier-sorbets    La présence de D
ionysos sur les m

osaïques hellénistiques

1661

par Thétis et les Néréides 13. Selon le mythe, toujours, Triton, qui appartient au 
monde sauvage, fut deux fois vaincu par Dionysos. Quant aux dauphins, ils font 
partie des animaux familiers du dieu : ils apparaissent dans le mythe en relation 
avec le refuge du dieu chez Thétis, mais aussi avec l’épisode des pirates tyrrhéniens, 
repentis après l’échec de leur attaque contre le dieu : transformés en dauphins, ils 
devinrent ses compagnons 14. 

Ces rencontres pourraient sembler fortuites, mais la mise en série des 
pavements permet de montrer qu’il n’en est rien ; et il convient de tenir compte 
à la fois de la co-occurrence des figures, ainsi que des décors végétaux, comme 
nous le verrons ci-après, et de l’emplacement de ces divers éléments sur les 
pavements. 

L’ICONOGRAPHIE DES PAVEMENTS AU IIe ET AU Ier SIÈCLE AV. J.-C. 

Dans la seconde partie de l’époque hellénistique, les maisons les plus riches 
sont formées de plus nombreuses pièces, au rez-de-chaussée comme à l’étage, 
dont les fonctions sont plus ou moins faciles à reconnaître, et qui peuvent 
recevoir des revêtements en mosaïque (généralement en opus tessellatum). 
Ainsi, dans le large ensemble de maisons de Délos, construites entre 130 et 88 
av. J.-C., les décors figurés et végétaux sont placés dans des pièces de prestige 
– salles de banquet, pièces de réception ou d’accueil du visiteur, cours –, mais 
aussi les pièces où vit la famille du maître de maison, notamment à l’étage. 
L’iconographie des pavements se diversifie, mais Dionysos y garde une place 
importante, grâce à des représentations plus complexes qui témoignent du 
changement de goût des commanditaires et du raffinement des techniques des 
mosaïstes. 

Des emblemas de grande qualité – et certainement de grand prix – reprennent 
en l’enrichissant l’image traditionnelle de Dionysos chevauchant un fauve : on 
le trouve sur trois panneaux à Délos (fig. 7) et une fois dans la Maison du Faune 
à Pompéi. Même si Dionysos n’est pas représenté en personne, Satyres, Silènes, 
Ménades, tous membres de son thiase, évoquent sa présence dans la salle de 
banquet : par exemple, des Silènes à Délos, deux Ménades avec un Satyre à 
Malte, ou une même scène de symplegma d’un Satyre et d’une Ménade à Thmuis 
(Delta du Nil) et à Pompéi dans la Maison du Faune. D’autres scènes sont en 
relation directe avec le dieu, comme l’épisode de Lycurgue attaquant Ambrosia, 

13 Iliade, VI, 129, et P. Grimal, Dictionnaire de la mythologie grecque et romaine, op. cit., art. 
« Dionysos », p. 126-128. 

14 Hymne homérique à Dionysos I, 34-42, 52-53. Pour les rapports de Dionysos et du monde 
marin, voir F.  Lissarrague, Un flot d’images..., p.  104-118, et aussi M.  Daraki, «  Oinops 
Pontos, La mer dionysiaque », Revue de l’histoire des religions, vol. 199, 1982, p. 4-22.
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une nymphe que Gè et/ou Dionysos ont soustraite à l’attaque du roi thrace, 
en la métamorphosant en vigne ; cette vigne étouffe Lycurgue et devient ainsi 
l’instrument de vengeance du dieu, que Lycurgue poursuivait. La scène a été 
découverte à Délos, sans le dieu ; il apparaît sur un emblema d’Herculanum et 
vraisemblablement aussi sur un emblema alexandrin, partiellement conservé 15.  

La présence du dieu du théâtre se marque aussi par la représentation de scènes 
tirées d’œuvre dont les auteurs nous sont parfois connus, comme pour les célèbres 
mosaïques signées de Disokouridès de Samos, découvertes jadis dans la « Villa 
de Cicéron » à Pompéi, et identifiées plus récemment comme des scènes tirées 
de Ménandre 16 ; en plus de leur appartenance au répertoire théâtral, elles ont 
vraisemblablement été choisies pour leur lien avec le vin, et donc avec Dionysos. 
Sans légende à Pompéi, ces scènes ne pouvaient être reconnues que par des convives 
qui partageaient une même culture. Lorsque la scène appartient à une œuvre qui 
a été conservée, il est possible de la reconnaître, mais d’autres scènes ne peuvent 
que susciter des questions, comme celle qui ornait le grand panneau de l’oecus 
maior de l’îlot des Bijoux à Délos 17. Le théâtre rencontre un vif succès pendant 
toute l’époque hellénistique et la référence au dieu se marque sur les pavements 
par des masques, comiques comme satyriques, qui correspondent à des types de 
personnages connus (serviteur, vieillard, femme 18…) ; ces masques sont figurés 
seuls, sur des panneaux comme à Rhodes et à Délos, ou portés par des rinceaux 
– de vigne ou de lierre, les plantes favorites de Dionysos – ou par des guirlandes 
composées de divers végétaux, comme il était d’usage d’en confectionner dans 
différentes occasions et en particulier pour les banquets. Disposées sur le sol, ces 
guirlandes, avec ou sans masque, étaient la traduction pérenne de cette coutume 
bien attestée. 

Griffons et fauves, si nombreux sur les pavements des ive-iiie siècles av. J.-C., 
disparaissent presque complètement des mosaïques de la période suivante. On ne 
trouve les griffons qu’en position antithétique, nous le verrons ci-après, ou bien 
agencés en composition linéaire, comme à Délos (fig. 9), Rhodes et Samos. Le 

15 W. A. Daszewski reconnaît Dionysos dans ce personnage partiellement conservé (Corpus 
of Mosaics of Egypt, Mainz am Rhein, Philip von Zabern, t. I, 1983), mais cf. A.-M. Guimier-
Sorbets, « Lycurgue et Ambrosia sur un emblema alexandrin », à paraître dans Alexandrina 3, 
dir. J.-Y. Empereur, Le Caire, IFAO.

16 S. Charitonidis, L. Kahil, R. Ginouvès, Les Mosaïques de la Maison du Ménandre à Mytilène, 
Berne, Francke Verlag, 1970, p. 42-43, 46-47  ; pour l’illustration, voir aussi B. Andreae, 
Antike Bildmosaiken, op. cit., p. 218-225.

17 Pour une hypothèse, voir A.-M. Guimier-Sorbets, « Dionysos dans la maison grecque… », 
art. cit. 

18 Ph. Bruneau, Les Mosaïques, Paris, De Boccard, coll. « Exploration archéologique de Délos », 
1973, p.  77, 160-165, 246-251  ; T.  B.  L.  Webster, Monuments illustrating New  Comedy, 
London, University of London, 1961.
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griffon prédateur a disparu, il est maintenant soumis à Dionysos. Il en va de même 
pour les fauves, les lions n’apparaissent que rarement : sur une série de pavements 
d’Italie, le lion est dompté par des Éros, qui ont rejoint le thiase de Dionysos 19. La 
même constatation vaut pour le monde marin : les monstres marins sont presque 
complètement absents des pavements, seuls demeurent les dauphins, ralliés à 
Dionysos. Les Centaures eux-mêmes ne sont plus représentés qu’à Délos où ils 
sont montrés en serviteurs du dieu (fig. 7). Déjà à Alexandrie, dans le premier 
tiers du iiie siècle av. J.-C., les Éros remplaçaient les solides chasseurs macédoniens 
de Pella ; on les retrouve sur toute une série de pavements de la période suivante, 
figurés dans la sphère dionysiaque (fig. 11). Au centre d’une série de pavements 
des salles de banquets, on trouve la représentation des récipients qui contiennent 
le vin : amphore, cratère, canthare ; à Halikyai-Salemi (Sicile), le canthare est tenu 
par un homme vers lequel convergent des dauphins, dans un schéma plusieurs 
fois attesté et notamment autour d’un fleuron (fig. 8). On s’est parfois intéressé au 
type de ces contenants, on a moins vu que l’important résidait dans leur contenu, 
le vin de Dionysos. 

LE DÉCOR VÉGÉTAL ET LE FLEURON SUR LES PAVEMENTS 

Tout au long de l’époque hellénistique, griffons, fauves et dauphins sont 
souvent représentés en position antithétique et/ou rayonnante de part et d’autre 
d’un vase contenant du vin ou d’un élément végétal, qui peut avoir plusieurs 
formes : une fleur, une palmette, une rosette, ou une rosace géométrisée 20. 
Sous toutes ces formes, il s’agit d’un fleuron, une plante en train de pousser, 
vue de profil ou de dessus. La place identique des vases et des fleurons dans 
ces groupes caractéristiques m’a permis de montrer que ces fleurons sont une 
forme métaphorique de Dionysos, forme déjà attestée pour la divinité proche-
orientale, maîtresse des animaux dont les liens avec Dionysos sont connus 21. 
Ces fleurons représentent le jaillissement de la nature : ils symbolisent ainsi le 
dieu dispensateur de la végétation et du vin, dont ils matérialisent la présence 
au centre de l’andrôn. Ces compositions végétales peuvent être plus ou moins 
complexes (fig. 5), recouvrir une partie plus ou moins importante de la pièce 

19 A. Hermary, « Éros », dans LIMC, op. cit., p. 850-942.
20 Pour la longue série de ces exemples et leur reproduction, voir A.-M.  Guimier-Sorbets, 

« Dionysos dans la maison grecque… », art. cit. 
21 A.-M. Guimier-Sorbets, « Dionysos dans l’andrôn… », art. cit., p. 918 ; voir aussi N. Kourou, 

«  The Sacred Tree in Greek Art. Mycenaean versus Near Eastern Traditions  », dans 
La  Questione delle influenze vicino-orientali sulla religione greca. Stato degli studi et 
prospettive della ricercha, dir. S. Ribichini, M. Rocchi, P. Xella, Roma, Consiglio nazionale 
delle ricerche, 2001, p. 31–53. 
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et présenter un caractère naturaliste qui évoque l’usage, attesté par les textes, de 
répandre des feuillages et des fleurs sur le sol, en réminiscence du stibas évoqué 
par Platon 22. 

Sur d’autres pavements, la composition centrée est géométrisée : elle peut 
revêtir une forme d’« étoile macédonienne » (fig. 4), ou de rosace comportant un 
plus ou moins grand nombre de fuseaux. Une autre composition géométrisée 
est connue comme le motif de bouclier, formé de feuilles imbriquées, d’écailles, 
de losanges ou de triangles, polychromes, bichromes, ou seulement dessinés 
au trait. L’ensemble de ces compositions centrées constitue un large corpus, 
dont l’unité n’avait pas été reconnue jusqu’ici tant leur forme les différenciait. 
Pourtant, depuis les premières mosaïques d’Olynthe (432-348 av. J.-C.) jusqu’à 
la fin de l’époque hellénistique et encore parfois à l’époque impériale, dans 
l’ensemble du monde gréco-romain, les mosaïstes – et donc leurs clients – 
ont tenu à placer cette composition au centre des pavements de nombreuses 
salles de réception, quels que soient la technique du pavement, le style et les 
modes. Devant une telle persistance, on peut penser que ce fleuron central 
jouait un rôle tant symbolique que pratique : représentation métaphorique 
de Dionysos, il marquait aussi l’emplacement du cratère posé au milieu des 
convives, directement sur le sol ou sur un support, comme le montrent certaines 
images de banquet. 

ANALYSE ET INTERPRÉTATION DE QUELQUES PAVEMENTS

Olynthe, Maison de la Bonne Fortune, vestibule et andrôn (fig. 1-2)

La Maison de la Bonne Fortune à Olynthe 23 a été construite, comme 
l’ensemble des autres maisons, entre 432 et 348, date de la destruction de la ville 
par Philippe II de Macédoine. Elle se distingue toutefois par sa taille et le fait 
qu’elle seule possède quatre mosaïques de galets décorées. Nous n’examinerons 
ici que celles du vestibule et de l’andrôn (fig. 1-2). Pour se rendre dans l’andrôn, 
les invités traversaient la cour puis entraient latéralement dans le vestibule ; 
ils y étaient accueillis, au milieu d’un rinceau et de palmettes, par une scène 
figurant Thétis et deux autres Néréides, montées sur des ketoi (monstres 
marins), apportant à Achille ses nouvelles armes. Des inscriptions donnent le 
nom des deux principaux protagonistes. Certes, la présence d’Achille, héros grec 

22 Platon, République, 2, 372 b. 
23 D. M. Robinson et J. W. Graham, Excavations at Olynthus, t. VIII, The hellenic House. A study 

of the houses found at Olynthus with a detailed account of those excavated in 1931 and 
1934, Baltimore, Johns Hopkins Press, 1938, p. 59, 290, pl. 16  ; voir aussi D. Salzmann, 
Untersuchungen zu den Antiken Kieselmosaiken, op. cit., n° 87-88.
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par excellence, anoblit l’espace de réception, mais ce sont les trois Néréides qui 
rappellent le passage que fit Dionysos dans la mer, avant son triomphe indien. 
Puis les invités franchissaient le tapis de seuil de l’andrôn, où les accueillaient 
deux dieux Pans penchés avec déférence au-dessus d’un grand cratère posé 
sur le sol, au milieu du bouquet de lierre formé par les extrémités recourbées 
du rinceau qui borde la scène. Ces deux Pans soulignent la prééminence du 
« maître » de l’espace du banquet/symposion : Dionysos, représenté par le cratère 
qui contient le vin. Puis ils s’installent sur les lits de banquet, et contemplent 
le triomphe du dieu : le thyrse à la main, il est monté sur un char tiré par deux 
félins ; il est accompagné d’un Éros volant et d’un satyre qui précède leur course 
en se retournant. Tout autour, Ménades, Satyres et Pan se livrent à leurs activités 
de chasse, de dépeçage des animaux, de danse et de musique. Un fin rinceau de 
lierre encadre l’espace de la scène centrale, sans la couper de la bande du thiase. 
Une bande plus large, formée de palmettes, donne un cadre végétal (agreste) à 
l’ensemble de la scène. Selon la composition des pavements en usage dans les 
salles de banquet à cette époque, le thiase figurant sur la bande présente quatre 
orientations, pour permettre une meilleure vision de tous les convives installés 
sur les lits. Plus encore ici, l’ensemble du décor est organisé de telle manière que 
les convives, qui ont traversé la mer et sont entrés dans l’espace du dieu, soient 
directement associés à son thiase et, avec lui, célèbrent le triomphe de Dionysos 
qui se déroule au centre. 

Fig . 1. Olynthe 12-13, Villa de la Bonne Fortune, mosaïque du vestibule et de l’andrôn,  
avec tapis de seuil (d’après D. M. Robinson et J. W. Graham,  

Excavations at Olynthus, op. cit., t. VIII, pl. 16.1)
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Fig. 2. Olynthe 12-13, Villa de la Bonne Fortune,  
a : tapis principal de l’andrôn, b : tapis de seuil, c :  tapis du vestibule  

(d’après D. Salzmann, Untersuchungen zu den Antiken Kieselmosaiken, op. cit., pl. 14, 15.1)

Érétrie, Maison aux mosaïques, vestibule et andrôn aux Arimaspes (fig. 3-4)

Construite durant le deuxième quart du ive siècle av. J.-C., la Maison aux 
mosaïques d’Érétrie (Eubée) possède trois salles de banquet, dont deux sont 
décorées de mosaïques de galets 24. Chaque andrôn est de taille différente : 
contenant respectivement trois, sept et onze lits, ils conviennent pour un 
nombre plus ou moins important de convives. L’andrôn à sept lits est précédé 
d’un vestibule, orné de deux sphinges et deux panthères, affrontées deux à deux : 
gardiens du dieu, mais aussi bêtes fauves, elles marquent le domaine du dieu. Le 
tapis de seuil de l’andrôn porte, ici aussi, une Néréide sur un cheval marin. Achille 
n’est pas représenté, même si la lance et le bouclier transportés par la Néréide 
(Thétis) permettent d’identifier la scène. Sur ce tapis de seuil, plus encore que 
sur celui d’Olynthe, on comprend que la Néréide est figurée pour évoquer le 
nécessaire trajet du dieu. Les convives installés dans l’andrôn ont sous leurs yeux 
des scènes violentes, combats des griffons contre les Arimaspes 25 désarçonnés, et 
attaques de leurs chevaux par des lions. Les Arimaspes ne sont pas les personnages 

24 P. Ducrey, « Les mosaïques », dans Le Quartier de la Maison aux Mosaïques, dir. P. Ducrey, 
I. R. Metzger, K. Reber, Lausanne, Payot, coll. « Eretria : fouilles et recherches », 1993, p. 85-
96 ; P. Ducrey et al., Érétrie. Guide de la cité antique, Athènes, École suisse d’archéologie en 
Grèce, 2004, p. 206-211. 

25 Hérodote (III, 116, IV, 13, 27) rapporte que les Arimaspes font la guerre aux griffons, gardiens 
de l’or dans les pays septentrionaux. 
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Fig. 3. Érétrie, Maison aux mosaïques, pavements du vestibule et de l’andrôn (d’après 
P. Ducrey, I. R. Metzger, « La maison aux mosaïques à Érétrie », Antike Kunst, 1979, pl. 1.3)

Fig. 4. Érétrie, Maison aux mosaïques, a : tapis principal l’andrôn, b : tapis de seuil  
(d’après P. Ducrey, « Les mosaïques », art. cit., pl. II)
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les plus importants de la scène, mais bien les griffons et les félins, gardiens en 
train de triompher. C’est ici le caractère sauvage qui est mis en valeur, tandis que 
le panneau central est formé d’un fleuron géométrisé en étoile à seize branches, 
marquant l’emplacement du cratère ; il était entouré d’un anthémion disposé en 
couronne ; et, dans les écoinçons, deux bucrânes avec des bandelettes rappelaient 
les sacrifices destinés au dieu, tandis que deux rapaces (aigles ?) en vol rendaient 
hommage au cratère central, qui était ainsi placé au-dessus de la nature jaillissant 
au centre du pavement.  

Sicyone, pavement  aux « hommes noirs » (fig. 5)

Ce pavement d’andrôn de Sicyone a été reconstitué par D. Salzmann, qui le date 
du deuxième quart du iiie siècle av. J.-C. 26. Le tapis de seuil n’est pas conservé. 
Sur le pourtour du tapis principal, on reconnaît une bande d’animaux sauvages 
(sanglier, cervidés, chevaux) attaqués par des prédateurs (griffons et félins). Au 
centre de cette évocation de la sauvagerie de la nature, une composition centrée 
composée de divers éléments végétaux disposés avec ordre autour d’un petit 
fleuron central organise le cadre végétal d’où est censé surgir le cratère de vin. 
Dans les écoinçons ont été figurés des hommes de profil, tournés vers le centre, 
les bras tendus vers l’avant. Ce ne sont pas, comme on l’a dit, des Éthiopiens : leur 
couleur noire est seulement due au nécessaire contraste des silhouettes sur le fond 
clair des écoinçons, eux-mêmes placés entre deux parties à fond noir. Malgré la 
présence des postes, motif courant s’il en est, ce ne sont pas non plus des nageurs : 
ce sont des hommes en proie à la fascination devant le dieu-cratère jaillissant 
au centre du fleuron. Cette expression de la fascination, ou même de l’extase, 
dionysiaque est bien attestée, la tête parfois renversée en arrière : c’est notamment 
celle d’un Satyre sur un pavement de Sparte, au décor lui aussi dionysiaque.  

Athènes, Maison de l’Aréopage, vestibule et andrôn au pavement  monochrome (fig. 6)

Les pavements de l’andrôn et du vestibule de la maison à la mosaïque sur la 
pente sud de l’Aréopage à Athènes, datés du début du iiiesiècle av. J.-C., sont 
formés de galets de différentes sortes 27. Le vestibule, en petits galets ronds, 
est orné d’une roue. La présence de ce décor à fonction apotropaïque est bien 
attestée sur plusieurs pavements de galets (Olynthe, Mégare…). Le pavement 
de l’andrôn porte un décor purement géométrique. Le tapis de seuil, en petits 
galets ronds, est orné d’une ligne de losanges (sombres sur fond clair). Le tapis 

26 D. Salzmann, Untersuchungen zu den Antike Kieselmosaiken, op. cit., n° 116. 
27 La date est donnée par la céramique  : H. Thompson, «  Activity in the Athenian Agora 

1960-1965 », Hesperia, t. 35, 1966, p. 37-54, particulièrement p. 52-53, pl. 17 ; voir aussi 
D. Salzmann, Untersuchungen zu den Antike Kieselmosaiken, op. cit., n° 25. 
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Fig. 5. Sicyone, reconstitution de la mosaïque au fleuron et animaux,  
(d’après D. Salzmann, Untersuchungen zu den Antike Kieselmosaiken, op. cit., pl. 19.1).

Fig. 6. Athènes, Maison de l’Aréopage, mosaïque monochrome, andrôn 
(d’après H. Thompson, « Activity in the Athenian Agora 1960-1965 », art. cit., pl. 17 b).
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principal est caractérisé par le fait qu’il est formé de galets allongés posés de 
chant, tous de la même couleur. Pourtant, ce tapis porte un décor bien visible, 
dont les contours sont réalisés par l’orientation des galets. Ainsi, on reconnaît 
une bande de bordure, délimitant un champ rectangulaire dont les diagonales 
sont marquées par la disposition des galets. Le cercle, inscrit dans le champ 
rectangulaire est bordé d’une large bande unie, qui détermine un disque. Ce 
disque est découpé en six portions, par les diagonales du rectangle et la médiane 
correspondant à sa largeur. Le centre de ce disque est marqué d’un petit disque 
en galets ronds, lui-même frappé en son centre d’un galet rond, blanc, un peu 
plus large que les autres. Malgré la grande économie des moyens d’exécution 
du décor, le mosaïste a marqué le point central de la pièce, repère pour la 
pose du cratère, et la composition rayonnante qui l’entoure, transcription 
particulièrement simple de la composition centrée (fleuron) notée pour les 
autres pavements. Nous avons ici la version géométrique et monochrome des 
compositions centrées des autres salles à manger. La persistance de ce type de 
composition rendue par des techniques aussi diverses, et dans des styles aussi 
différents, est particulièrement remarquable.

Délos, Maison des masques, oecus du Dionysos (fig. 7)

L’une des salles de réception de la Maison des masques de Délos n’a pas de fleuron 
en son centre, mais l’image même de Dionysos en majesté sur un guépard, faisant 
face à la porte 28. On connaît le caractère luxueux de cette image très colorée 29, 
véritable emblema réalisé dans un atelier de localisation inconnue. C’est avec celui, 
d’iconographie très voisine, qui orne le centre la cour de la Maison au Dionysos 30, 
le panneau le plus riche de l’île. Sur les deux panneaux losangés, placés de part 
et d’autre, des Centaures encadrent le dieu de façon antithétique et apportent 
l’un un cratère (grand canthare ?) d’or, l’autre une torche : ils participent à son 
symposion et, ainsi passés au service de Dionysos, ils sont entrés dans son thiase.

La présence dans les salles à manger de guirlandes suspendues sur les murs est 
attestée par l’iconographie, avec ou sans masques, de même le port de couronnes 
par les convives, ainsi que l’usage de répandre des branchages et des fleurs sur 
le sol 31. Cet usage permet d’expliquer, que, dans les triangles du fond laissés 

28 J.  Chamonard, Les Mosaïques de la Maison des masques, Paris, De Boccard, coll. 
« Exploration archéologique de Délos », 1933, p. 11-26, pl. II ; Ph. Bruneau, Les Mosaïques, 
op. cit., n° 214.

29 Pour la restitution des couleurs de la figure, voir A.-M.  Guimier-Sorbets, M.-D.  Nenna, 
« Réflexions sur la couleur dans les mosaïques hellénistiques : Délos et Alexandrie », BCH, 
vol. 119, 1995, p. 529-56.  

30 Ph. Bruneau, Les Mosaïques, op. cit., n° 293. 
31 Nous avons repris l’ensemble de ces questions, et tout particulièrement celle des branchages 

sur le sol, dans A.-M. Guimier-Sorbets, « Dionysos dans l’andrôn… », art.cit., p. 921-922. 
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libres entre les panneaux et la bordure du tapis, le mosaïste a figuré sur le sol des 
branches fleuries, éléments de la jonchée, ainsi que les couronnes portées par 
les convives en l’honneur du dieu. 

Le fleuron est placé sur le seuil de la pièce, le cas n’est pas unique à Délos. Fait-il 
seulement entrer la nature jaillissante dans la salle, face à Dionysos ? Ou marque 
t-il aussi la place du cratère, une fois les convives installés ? On ne peut l’affirmer, 
car s’il n’est pas vraisemblable que le cratère fût posé sur l’image centrale du dieu, 
deux cratères rendus nécessaires par le nombre de convives réunis dans cette grande 
salle 32 pouvaient être placés au-dessus des panneaux losangés (moins précieux) qui 
montrent justement les Centaures apportant  les éléments du banquet. 

Tarse, mosaïque aux dauphins (fig. 8) 

Le pavement de galets aux dauphins, actuellement conservé dans le Musée 
d’Antakya, appartient à une maison de Tarse 33 ; il ornait le sol d’une pièce 
à la fonction incertaine, mais dont l’iconographie rappelle celle d’un 
andrôn. Le pavement est daté de la deuxième moitié du iiie ou du début 
du iie siècle av. J.-C., sa technique semble quelque peu grossière, malgré le 

32 Une étude de ces salles de réception a montré que leur usage se modifie lorsque leurs dimensions 
s’accroissent et dépassent celles des premiers andrônes carrés : lorsque les convives sont plus 
nombreux, les conversations se font par petits groupes et les cratères doivent être multipliés ; 
ainsi peut-on vraisemblablement  expliquer le dédoublement des fleurons dans ce type de 
pièce de banquet. Voir B. Bergquist, « Sympotic Space », dans Sympotica, a Symposium on the 
« Symposion », dir. O. Murray, Oxford, Clarendon Press, 1990, p. 37-65. 

33 Excavations at Gözlu Küle, Tarsus, t.  I, The Hellenistic and Roman Period, Princeton, 
Princeton UP, 1950, p. 10, fig. 12-13, plan fig. 10 ; D. Salzmann, Untersuchungen zu den 
Antike Kieselmosaiken, op. cit., n° 125.

Fig. 7. Délos, Maison des masques, salle du Dionysos, aquarelle  
(d’après J. Chamonard, Les Mosaïques de la Maison des masques, op. cit., pl. II).
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choix des galets assurant la polychromie. Le centre est occupé par un fleuron 
polychrome, constitué de deux corolles superposées de six fuseaux, se détachant 
sur un panneau circulaire à fond noir, vers lequel quatre dauphins convergent. 
De part et d’autre de ce panneau central, deux panneaux à fond bleuté, disposés 
symétriquement, portent chacun trois palmettes et trois couronnes. Que ce soit 
par ces éléments végétaux de la jonchée, par les couronnes ou par le panneau 
à fleuron central autour duquel les dauphins témoignent leur soumission au 
dieu, on constate que l’iconographie reprend les éléments et l’agencement des 
pavements au décor dionysiaque réalisés en Grèce.

Délos, Maison des dauphins, cour (fig. 9-10)

Le vestibule de la Maison aux dauphins de Délos porte l’emblème du signe 
de Tanit, indication probable de l’origine du propriétaire 34. Mais la principale 
mosaïque couvre l’impluvium de la cour de la maison : elle y était visible de tous les 
visiteurs et des habitants de la maison. En bordure du tapis carré, une ligne de tours 
crénelées, comprend, dans les angles, quatre palmettes obliques, convergeant vers 
le centre. Sur le fond blanc du tapis, sont disposés un grand médaillon circulaire 

34 Ph. Bruneau, Les Mosaïques, op. cit., n° 209, et p. 79 pour la mise en rapport entre l’origine 
probablement phénicienne du propriétaire et le mosaïste dont la signature montre qu’il 
vient d’une ville de Phénicie. 

Fig.  8. Tarse, mosaïque aux dauphins, détail du tapis (d’après D. Salzmann, 
Untersuchungen zu den Antike Kieselmosaiken, op. cit., pl. 63.4).
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et quatre scènes figurées dans les angles. Ces quatre groupes sont constitués 
chacun d’un petit personnage ailé monté sur deux dauphins attelés ensemble 
(bige) ; comme dans les courses, les petits personnages portent une casaque, un 
bonnet et une écharpe assorties, de couleur distincte ; le vent de la vitesse fait 
voler leurs écharpes. Il s’agit bien d’une scène de course, transposition des courses 
acrobatiques attestées à Rome, au cours desquelles les jockeys changeaient de 
monture. Ici, chacun des petits personnages porte les attributs d’une divinité : on 
reconnaît le trident de Poséidon, la massue d’Héraklès, le caducée d’Hermès et le 
thyrse de Dionysos. L’un des dauphins du bige de Dionysos tient une couronne 
dans la gueule : il s’agit du bige vainqueur. Philippe Bruneau déclare que « le 
décor reste énigmatique », tout en admettant le caractère dionysiaque du motif 35. 
L’identité des petits personnages ailés paraît pourtant claire : il s’agit de petits 
Éros, engagés dans une course, comme il n’est pas rare dans l’iconographie gréco-
romaine 36. La seule particularité réside dans leur habillement avec casaque, toque 
et écharpe assorties, la tenue des jockeys, qu’ils portent ici pour caractériser la 
nature de la scène. Dans cette image pittoresque, les Éros célèbrent la supériorité 
de Dionysos, non pas sur la nature, mais sur les autres dieux. 

Le grand médaillon circulaire porte un décor unique à Délos, très sophistiqué, 
puisque constitué de multiples bandes concentriques qui mettent en valeur le 
motif central. Parmi les décors de ces bandes, on reconnaît une ligne de postes 
à protomès de griffons, alternativement de griffons-lions et des griffons-rapaces. 
Comme nous l’avons vu, dans cette composition géométrisée, les griffons orientés 
vers le centre, sont représentés tête baissée, en signe de soumission. Plus au centre, 
une bande porte une guirlande composée de divers végétaux retenus par des 
manchons textiles (avec la signature du mosaïste) : la disposition de cette guirlande 
en fait une couronne placée pour honorer le motif central du pavement, un fleuron 
de 91 cm de diamètre. Malgré le mauvais état de conservation, on reconnaît une 
composition centrée complexe, sur fond noir, un fleuron richement formé de tiges 
portant des volutes et des fleurs, et animé par la présence d’un papillon. 

La co-occurrence des divers motifs et leur emplacement permettent d’affirmer 
qu’il s’agit, une nouvelle fois, d’un pavement réalisé en l’honneur de Dionysos. Si 
on compare les trois pavements à décor végétal ou figuré placés dans l’impluvium 
des maisons déliennes, on voit qu’il existait diverses formules : soit un petit fleuron 
polychrome géométrisé dans la Maison du lac 37, soit le magnifique emblema 
représentant Dionysos ailé monté sur un félin de la Maison du Dionysos 38, soit le 

35 Ibid., p. 61-62. 
36 Pour des exemples d’Érotes avec des dauphins et/ou conduisant des attelages, voir 

A. Hermary, « Éros », art. cit., p. 867-876.
37 Ph. Bruneau, Les Mosaïques, op. cit., n° 93.
38 Ibid., n° 293. 
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Fig. 10. Délos, Maison des dauphins, médaillon central, aquarelle (d’après M. Bulard, 
Peintures murales et mosaïques de Délos, Monuments Piot, t. XIV, 1908, pl. XII).

Fig.  9. Délos, Maison des dauphins, détail Éros au thyrse et dauphin avec la couronne, 
(d’après Ph. Bruneau, Les Mosaïques, op. cit., fig. 169, 171).



1675

anne-m
arie guim

ier-sorbets    La présence de D
ionysos sur les m

osaïques hellénistiques

1675

tapis complexe de la Maison aux dauphins : les solutions sont différentes, luxueuses 
ou plus simples, mais il s’agit dans tous les cas d’une exaltation de Dionysos. 

Thasos, Maison au cratère (fig. 11)

Formée de gros galets, la mosaïque orne la salle de banquet  d’une maison 
de Thasos proche de l’agora. À partir de critères stratigraphiques, elle a été 
datée du ier siècle ap. J.-C. 39. En son centre, le panneau figure un grand cratère 
(ou canthare ?), flanqué symétriquement de deux thyrses et de deux Érotes 
voletant au niveau des anses. Ce panneau est entouré de postes, d’une ligne 
de parallélogrammes, puis d’une file de dauphins alternant librement avec des 
poissons. On retrouve les compagnons de Dionysos, qui l’accompagnent dans 
la salle de banquet. Si le mosaïste n’avait pas la même pratique ni les mêmes 
matériaux que ceux de Délos, ou même ceux d’Olynthe ou d’Érétrie, il a conservé 
le thème dionysiaque du cratère/canthare en accompagnant cette matérialisation 
du dieu par son attribut principal, le thyrse, et par ses compagnons, les dauphins 
et les Érotes. La persistance du thème se prolonge ainsi à l’époque impériale.

39  B. Holtzmann, O. Picard, « Thasos, Les abords ouest de l’agora », BCH, vol. 98 (Chroniques), 
1974, p. 789-792 ; voir aussi D. Salzmann, Untersuchungen zu den Antike Kieselmosaiken, 
op. cit., n° 141, qui préfère dater le pavement de la seconde moitié du iiie ou de la première 
moitié du iie siècle av. J.-C. Toutefois, les critères stratigraphiques doivent primer sur les 
critères stylistiques. 

Fig. 11. Thasos, Maison au cratère, dessin (d’après D. Salzmann,  
Untersuchungen zu den Antike Kieselmosaiken, op. cit., pl. 74.1).
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Dans les salles de banquet du ive et du iiie siècles av. J.-C., les pavements 
représentent le caractère sauvage du monde que préside Dionysos. La puissance 
de cette nature s’exprime alors par la violence des combats des fauves, des griffons, 
des personnages hybrides marins, et par la croissance de la végétation. Au centre 
de l’andrôn, le cratère – c’est-à-dire le vin – jaillit d’un fleuron qui symbolise la 
puissance féconde du dieu. Ainsi présenté sous sa forme métaphorique de fleuron 
ou de cratère, le dieu soumet et « fascine » les Pans, les hommes, les griffons, les 
fauves et les dauphins : leur attitude sur les mosaïques permet de reconnaître la 
présence du dieu. Dans certaines maisons, l’agencement des décors des pavements 
et tapis jusqu’au centre de la pièce évoque le trajet suivi par le dieu, dans la mer, 
jusqu’à son triomphe. L’ensemble constitue une véritable mise en scène destinée 
à exciter l’imaginaire des convives et à les intégrer dans le monde sauvage du dieu, 
qu’ils vont célébrer par une libation au début du symposion. De leur respect des 
règles, de leur sociabilité d’hommes grecs va dépendre la réussite du symposion, et 
les pavements peuvent aussi avoir un rôle pédagogique. 

Dans les maisons des iie-ier siècles av. J.-C., on retrouve la même volonté 
d’exalter le dieu : seule l’expression change, témoin de l’évolution des mentalités 
et des goûts. La violence des fauves, des griffons, des monstres marins est 
désormais domptée : le dieu règne sur la nature, dans la mer, et dans l’univers 
mythique des dieux. Les Centaures rejoignent le thiase, comme les Éros, 
qui servent d’intermédiaire entre le monde divin et celui des hommes pour 
manifester le triomphe du dieu. Durant cette période, on choisit de privilégier 
l’aspect civilisateur du dieu, qui « dompte » le sauvage, comme il a transformé en 
vin les fruits de la vigne 40. L’univers du théâtre est aussi choisi pour matérialiser 
sa présence ; en même temps, il offre des images que peuvent partager des 
hommes unis par une même culture, cette culture dont le maître de maison fait 
ainsi preuve. Le fleuron, éventuellement animé de petits animaux, reste une 
représentation symbolique du dieu, ainsi que le cratère-canthare. Depuis les 
premiers pavements, sous une forme végétale ou géométrisée, la composition 
centrée marque l’emplacement du cratère au centre du banquet, et cette 
fonction explique la longévité de son usage et les types de décors qui en dérivent. 

Après avoir fait pénétrer le monde sauvage dans la maison, les pavements 
exaltent le dieu « civilisateur ». Cadre de vie familiale, mais aussi de vie sociale, 
la maison hellénistique est ainsi placée dans la sphère de Dionysos, dont elle 
concourt à exalter à la fois la puissance et le raffinement. 

40 C.  Isler-Kerényi, Dionysos nella Grecia arcaica, il contributo delle immagini, Pisa/Roma, 
Istituti Editoriali e Poligrafici Internazionali, 2001 ; sur le rôle des satyres dans ce processus, 
id., Civilizing Violence. Satyrs on 6th-Century Greek Vases, Fribourg/Göttingen, Academic 
Press Fribourg/Vandehoeck & Ruprecht, 2004.
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