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Revue des Revues
par Stéphanie Paul

AheArne-Kroll Stephen, « The Afterlife of a Dream and the Ritual System of the Epidaurian 
Asklepieion », ARG 15 (2013), p. 35–51 [Mnémosyne joue un rôle dans le souvenir de l’action 
guérisseuse d’Asclépios lors de l’incubation, souvenir qui dépasse parfois les limites du sanctuaire et 
témoigne plus largement de l’action divine dans la sphère humaine (voir aussi infra)].

AheArne-Kroll Stephen, « Mnemosyne at the Asklepieia », CPh 109 (2014), p. 99–118 [étude du dossier 
épigraphique des Asklepieia d’Épidaure, de Pergame et du Pirée qui atteste l’invocation à Mnémosyne 
précédant l’incubation ; l’intervention de la déesse se produirait dans la faculté, pour le patient, de se 
souvenir du rêve à son réveil, puis d’ordonner ses idées afin de pouvoir le transmettre clairement, 
mais également dans la création littéraire des iamata destinés à en conserver la mémoire].

AllAn Arlene L., Potter Jamie A., « Loxias and Phoebus in Tragedy : Convention and Violation », AJPh 
135 (2014), p. 1–27 [l’analyse des tragédies appartenant au cycle d’Œdipe montre que le choix de 
l’utilisation des noms Loxias ou Phœbus pour Apollon n’est pas interchangeable : en accord avec 
l’étymologie, le premier signale l’obscurité de l’oracle rendu par le dieu, qui suscite quelques doutes, 
tandis que le second en indique la clarté, ainsi que la confiance des protagonistes envers le dieu].

Allen Nick, « Heroes and Pentads: Or How Indo-European is Greek Epic? », BICS 57 (2014), p. 1–19 
[étude des héros achéens de l’épopée homérique par une comparaison avec la tradition sanskrite et à 
l’aune du modèle des cinq fonctions, adapté du modèle trifonctionnel dumézilien].

Ameling Walter, « Ein Altar des Maussollos in Labraunda », ZPE 187 (2013), p. 215–219 [commentaire 
sur le culte de Mausole, à partir de la mention dans une inscription honorifique de Labraunda, d’un 
autel installé dans le sanctuaire de Zeus].

AssAël Jacqueline, « L’Helène d’Euripide, un drame initiatique », PP 383 (2012), p. 81–103 [interprétation 
“mystérique” de la présence de l’eidôlon d’Hélène dans cette tragédie d’Euripide].

Augier Marie, « Prêtresse et ἀρχή en Attique : une aporie ? Un règlement de l’époque impériale », Ktèma 38 
(2013), p. 293–304 [le fait que les prêtresses étaient soumises en Attique aux mêmes contrôles que 
les magistrats, à savoir la dokimasie et la reddition des comptes, montre que les prêtrises féminines 
étaient considérées comme des magistratures].

BAchvArovA Mary R., « Io and the Gorgon: Ancient Greek Medical and Mythical Constructions of the 
Interaction between Women’s Experiences of Sex and Birth », Arethusa 46 (2013), p. 415–446 [les 
mythes d’Io, de la Gorgone, de Ion et d’Électre, tels que racontés dans les tragédies d’Eschyle et 
d’Euripide, sont utilisés, en combinaison avec les traités de médecine antique, pour illustrer l’anxiété 
du mariage, de la sexualité et de l’accouchement dont les femmes faisaient l’expérience, ainsi que les 
interactions entre naissance, mort et mariage].

BArre Romain, « Les Antigonides avaient-ils des cornes ? Sur l’utilisation d’un attribut divin dans les 
représentations d’une dynastie hellénistique », DHA 39/2 (2013), p. 125–145 [examen de la 
sémantique des cornes taurines et caprines comme attribut iconographique des représentations des 
Antigonides et leur rapport avec les divinités auxquelles elles sont associées].

BAumer Lorenz E., « Entre dieux et mortels – Le contact visuel sur les reliefs votifs grecs classiques », 
Pallas 92 (2013), p. 43–54 [le jeu de regards entre dieux et humains sur les stèles votives répond à des 
règles différenciées ; alors que le cas le plus fréquent est celui où les personnages évitent le regard des 
uns et des autres, une série à part est constituée par les scènes de guérison, qui ont la particularité de 
représenter des rêves].
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BeltrAmetti Anna, « Le sacrifice des trois princes perses et l’assassinat d’Éphialte : Plutarque réécrit 
l’histoire des pères de la démocratie athénienne », Pallas 91 (2013), p. 95–110 [le récit par Plutarque, 
citant Phanias de Lesbos, de ce sacrifice à Dionysos Omestes dans la Vie de Thémistocle évoque en toile 
de fond l’histoire du sacrifice d’Iphigénie dans les versions d’Eschyle et d’Euripide].

Blodgett Michael D., « Your Gods, They Have Deserted You. Sicily and Carthage from Gelon to 
Timoleon », AncW 44 (2013), p. 177–195 [l’intégration par Carthage du culte de Déméter et Korè 
démontre le soutien de cette cité envers l’aristocratie sicilienne et contre le tyran Denys].

Bonnechere Pierre, « Oracles et grande politique en Grèce ancienne. Le cas de l’orgas sacrée et de la 
consultation de Delphes en 352/351 avant J.-C. (1re partie) », Mètis 10 (2012), p. 263–288.

Bonnechere Pierre, « Oracles et grande politique en Grèce ancienne. Le cas de l’orgas sacrée et de la 
consultation de Delphes en 352/351 avant J.-C. (2e partie) », Mètis 11 (2013), p. 289–302 [l’étude 
en deux volets sur le décret IG II2 204 réfute l’hypothèse d’éventuels enjeux politiques sous-jacents 
à la consultation de l’oracle à propos de la mise en culture d’une terre sacrée, mais montre que les 
préoccupations étaient avant tout d’ordre religieux].

Bonnet Corinne, « “Comme des nœuds qui les unissaient tous ensemble” (Voltaire). Le processus 
d’interpretatio en Phénicie à l’époque hellénistique », CRAI (2012), p. 503–515 [le cas du sacrifice à 
Héraclès par Alexandre le Grand lors de la prise de Tyr permet de poser le problème de l’interpretatio 
entre dieux grecs et phéniciens].

Boulic Nicolas, « Procuste et son lit dans la littérature et la céramique antique : lectures symboliques », Gaia 
16 (2013), p. 229–250 [ce lit, qui fait son apparition assez tardivement dans la tradition, revêt diverses 
significations en lien avec le rôle civilisateur de Thésée, la question de l’altérité et la reproduction].

BrAncAccio Ida, « Parentele mitiche e rapporti geopolitici tra Attica e Grecia continentale. L’eroe Kephalos 
e il filone attico », ASAA 90 (2012), p. 9–32 [l’étude des généalogies mythiques autour de la figure de 
Xouthos et sa descendance révèle l’existence de connections entre Athènes, l’Attique et des régions 
de Grèce centrale, comme l’Eubée, la Béotie et la Phocide ; ces liens, exploités dans la politique du 
tyran Pisistrate, remontent probablement à une époque antérieure].

Bremmer Jan N., « Divinities in the Orphic Gold Leaves: Euklês, Eubouleus, Brimo, Kybele, Kore and 
Persephone », ZPE 187 (2013), p. 35–48 [étude de ces divinités, qui entretiennent pour la plupart un 
lien étroit avec le culte de Déméter et Korè ; c’est toutefois Perséphone qui occupe la place la plus 
importante dans les tablettes ; celles-ci révèlent une certaine intimité dans la relation entre la déesse 
et les initiés, loin de la représentation redoutable de reine des Enfers].

Bretin-chABrol Marine, « Des arbres au féminin : la nymphe, les fruits, et le grammairien », Mètis 10 
(2012), p. 307–327.

Brouillet Manon, « Que disent les mots des dieux ? », Métis 11 (2013), p. 147–181 [analyse des passages 
de l’épopée homérique où des réalités sont désignées par un nom spécifiquement divin et un nom 
humain ; cette double dénomination est révélatrice des rapports entre les hommes et les dieux].

Bruit ZAidmAn Louise, « Déméter-Mère et les figures de la maternité », Métis 11 (2013), p. 93–108 [le 
mythe de l’enlèvement de Korè et la dynamique de séparation et retrouvailles entre la mère et la fille 
structurent la célébration des Thesmophories et trouvent un écho dans l’expérience vécue par les 
femmes grecques].

Bultrighini Ilaria, « “Twin Inscriptions” from the Attic Deme of Myrrhinous », ZPE 186 (2013), p. 141–
151 [à propos de deux inscriptions votives à Apollon Pythios et Zeus Phratrios ; les deux piliers 
étaient probablement destinés à être érigés côte à côte dans le sanctuaire d’Apollon Pythios dans le 
dème de Myrrhinous].

cAlAme Claude, « Les Hymnes homériques comme offrandes poétiques : relations musicales et rituelles 
avec les dieux », Mètis 10 (2012), p. 51–76.

cAlderón dordA Esteban, « El concepto de religión en Esquilo: reflexión terminológica », Emerita 
81 (2013), p. 295–313 [étude du vocabulaire dans les tragédies d’Eschyle exprimant la notion de 
“religion” ; c’est la notion d’eusebeia qui parait exprimer le mieux la relation avec le divin].
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cAmiA Francesco, « A Note on the Athenian Hiereus of Drusus Hypatos », Tekmeria 11 (2012), p. 37–50 [la 
disparition de la prêtrise de Drusus, associée à l’archontat éponyme, aurait été provoquée par la visite 
d’Hadrien à Athènes en 111/112 ap. J.-C., année où il a exercé l’office d’archonte].

cAmiA Francesco, « Political Elite and Priestly Posts in Athens during the Roman Imperial Period: 
Some Considerations », ZPE 188 (2014), p. 139–148 [sur base des données épigraphiques et 
prosopographiques, un lien étroit est établi entre l’exercice des plus hautes magistratures de la cité 
d’Athènes et celui de la prêtrise du culte impérial dès le milieu du ier s. de notre ère].

cAnevA Stefano G., « Arsinoe Divinizzata al fianco del re vivente Tolemeo II: uno studio di propaganda 
greco-egiziana (270–246 A.C.) », Historia 62 (2013), p. 280–322 [étude des sources textuelles et 
iconographiques grecques et égyptiennes qui montre que la représentation posthume d’Arsinoé 
Philadelphe divinisée en tant que protectrice de son époux et de sa politique est une création de la 
propagande lagide ; publication en annexe d’une stèle représentant le couple royal].

cArAstro Marcello, « Fabriquer du lien en Grèce ancienne : serments, sacrifices, ligatures », Mètis 10 
(2012), p. 78–107 [le serment et les pratiques rituelles qui l’accompagnent — sacrifices et libations 
— sont envisagés dans leur fonction de créateurs de lien social ; l’exemple du serment de Cyrène 
vient étayer les réflexions proposées].

cArBon Jan-Mathieu, « Dolphin-Pillars », EA 46 (2013), p. 27–34 [mise en relation du culte d’Apollon 
Delphinios avec les offrandes de dauphins posés sur un pilier, tels qu’on en trouve notamment sur 
une dédicace de Mylasa ; les gylloi, objets servant de bornes pour la procession des Molpes à Milet, 
pourraient avoir appartenu à cette catégorie].

cArBoni Romina, « Divagazione sul tema del sandalo: significato e valenza tra la sfera celeste e quella 
ctonia », Gaia 16 (2013), p. 113–131 [analyse des significations symboliques des sandales dans la 
tradition grecque, qui met particulièrement en exergue le cas de la sandale dorée de Déméter et des 
sandales d’or et de bronze d’Hécate ; les dernières sont reliées aux phases lunaires et à la dimension 
chthonienne de la déesse].

cAstrucci Greta, « La favola bella della τροφή satiresca: precettori bucolici e prodigi pedagogici: l’infanzia 
nel mito sulla scena ateniese », SIFC 10 (2012), p. 154–190 [enquête sur l’importance du thème de la 
trophè des dieux et des héros dans le genre du drame satirique].

cerri Giovani, « La place de la Gorgone : où est passée la tête de la Méduse ? (Odyssée, XI, 627 et suiv.) », 
Gaia 16 (2013), p. 13–42 [l’épisode où la tête de la méduse sert de repoussoir à ceux qui tentent 
d’accéder à l’Hadès constitue un unicum absent de la tradition postérieure et qui déconcertera les 
commentateurs antiques].

ciAmPA Silvana, « Lo sguardo di Atena e la violenza di Aiace su Cassandra. Da Alceo ai poeti tardoantichi », 
PP 384 (2012), p. 198–215 [parcours des témoignages littéraires de l’enlèvement de Cassandre se 
concentrant sur le regard d’Athéna ; la déesse est représentée dans la poésie alexandrine comme 
détournant le regard, signifiant par là sa désapprobation de l’impiété commise en sa présence].

clo Magdeleine, « La panoplie de Persée : fonctions de l’objet-attribut », Gaia 16 (2013), p. 43–58 [par 
l’exemple de Persée, l’A. montre comment l’objet-attribut, qui trouve sa fonction dans la narration 
et en résonnance avec l’ensemble des autres objets, participe à la construction d’un personnage 
mythique].

cruccAs Emiliano, « Tra mito e culto. Antropologia del vaso nei miti di fondazione dei culti dei Cabiri e 
dei Grandi Dei », Gaia 16 (2013), p. 279–303 [l’analyse d’un ensemble de vases est mise en regard de 
la complexité et de la diversité du culte des Cabires et des Grands Dieux].

cursAru Gabriela, « Le mythe de Dédale et d’Icare et le thème du vol des mortels en corps vivant », Phoenix 
66 (2012), p. 298–334 [mise en évidence des motifs présents dans le mythe du vol d’Icare et de la 
perception négative par les anciens du thème de l’ascension des mortels vers le ciel].

cursAru Gabriela, « Les πτερόεντα πέδιλα de Persée », Gaia 16 (2013), p. 95–112 [étude des fonctions 
symboliques des sandales ailées de Persée, en regard notamment des sandales hermaïques : les unes 
comme les autres sont étroitement reliées à l’idée de passage d’un monde à l’autre].
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cuvelier Pierre, « Objet de valeur, objet de désir et signes de pouvoir : “l’épaule” de Pélops et la marque 
des Pélopides », Gaia 16 (2013), p. 191–210 [sur les diverses symboliques attachées à l’épaule de 
Pélops, qui renvoient à la notion de pouvoir et de distinction].

cyrino Monica S., « Bows and Eros: Hunt as Seduction in the Homeric Hymn to Aphrodite », Arethusa 46 
(2013), p. 375–393 [analyse des stratégies de séduction d’Aphrodite, qui impliquent l’appropriation 
de l’imagerie de la chasse propre à Artémis].

dAnA Madalina, « Entre Crimée et Bosphore : d’une Parthenos à l’autre », Mètis 10 (2012), p. 289–308 [mise 
en regard du culte de la Parthenos à Chersonèse et de la Phosphoros à Byzance, qui se concentre sur 
le contexte cultuel davantage que sur l’identité de la divinité].

dAsen Véronique, « Healing Images. Gems and Medicine », Oxford Journal of Archaeology 33 (2014), p. 177–
191 [propose une interprétation de l’iconographie des gemmes médico-magiques et s’interroge sur 
l’utilisation de ces images comme vecteurs de savoirs et de pratiques orales.].

dAvies Malcolm, « The Hero at the Crossroads: Prodicus and the Choice of Heracles », Prometheus 39 
(2013), p. 3–17 [le récit de la rencontre d’Héraclès avec Areté et Kakia à un carrefour comporte 
plusieurs motifs de contes populaires, tels que les trois frères à un carrefour, la mise à l’épreuve du 
héros ou encore l’attribution des destins par des figures féminines au berceau].

de lA genière Juliette, « “Vase des Lénéennes” Cent ans après », REG 126 (2013), p. 21–48 [réévaluation 
des deux ensembles de vases dits “des Lénéennes” : tandis que les lécythes étaient destinés à être 
employés en contexte funéraire par des Grecs, les stamnoi étaient achetés par de riches clients 
étrusques ou campaniens, infirmant ainsi l’hypothèse d’un lien avec ces fêtes attiques].

de sAnctis Dino, « “Quando Eracle giunse ad Erythia…” Gerione in Esiodo, Stesicoro ed Ecateo », SCO 
57 (2011), p. 57–72 [sur la double représentation de Géryon dans la Théogonie, tantôt comme un 
monstre à trois têtes, tantôt comme un héros aux caractéristiques humaines].

deAcy Susan, « From “Flowery Tales” to “Heroic Rapes”: Virginal Subjectivity in the Mythological 
Meadow », Arethusa 46 (2013), p. 395–413 [partant des récits de l’enlèvement d’Europe et de 
Perséphone, explore la question du désir féminin dans les scènes de viol de jeunes filles par des 
dieux].

delAttre Charles, « Pentaméron mythographique. Les Grecs ont-ils écrit leurs mythes ? », Lalies 33 (2013), 
p. 77–170 [exposé sur la mythographie qui vise à réévaluer la complexité et la diversité de ce qui a été 
constitué comme un genre littéraire à la fin du xixe s.].

dignAs Beate, « A Property Transaction between Kindye and Mylasa. I.Mylasa 11 reconsidered », EA 46 
(2013), p. 1–26 [commente notamment la relation entre Zeus Osogōllis et Zenoposeidon à Mylasa].

downie Janet, « Narrative and Divination: Artemidorus and Aelius Aristides », ARG 15 (2013), p. 97–116 
[mise en parallèle de deux sources commentant l’herméneutique de l’oniromancie et de leur position 
respective sur l’élément narratif des rêves].

ecKhArdt Benedikt, « “Bloodless Sacrifice”: A Note on Greek Cultic Language in the Imperial Era », 
GRBS 54 (2014), p. 255–273 [étude de l’évolultion du terme ἀναίμακτος, “non-sanglant”, de son 
application cultuelle assez tardive et de son lien avec le domaine de la guerre].

ehmig Ulrike, « Entwaffnete Götter. Überlegungen zur Interpretation antiker Waffenweihungen », Tyche 
28 (2013), p. 41–50 [considérations sur l’interprétation d’offrandes d’armes miniatures].

FArAone Christopher A., « At the Limits of Efficacious Speech : the Performance and Audience of Self-
Curses in Ancient Near Eastern and Greek Oaths », Mètis 10 (2012), p. 120–133 [explore les cas où 
la malédiction qui clôt le serment s’accompagne d’une action rituelle visant à accroître l’efficacité de 
la parole].

FernándeZ uriel Pilar, « Le regard d’Actéon », BAGB (2013), p. 67–90 [interprétation du mythe à travers 
les sources littéraires et iconographiques, de l’Antiquité jusqu’à nos jours, et mise en évidence du 
thème du viol du tabou de la divinité].

FerrAri Franco, « From Orpheus to Teiresias: Solar Issues in the Derveni Papyrus », ZPE 186 (2013), 
p. 57–75 [commentaire religieux des vers col. 8, 4–5].
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FrAnKen Norbert, « Ein ägyptisches Bronzerelief der Göttin Mut aus dem Athena-Heiligtum », AK 56 
(2013), p. 3–11 [analyse d’un relief en bronze représentant la déesse égyptienne Mut, et provenant 
du sanctuaire archaïque d’Athéna à Milet ; le relief serait un support à la fabrication de feuilles d’or ou 
d’argent et aurait été dédié par des particuliers plutôt que par des personnes de haut rang].

Frontisi-ducroux, « À propos de l’autel : le bomos, un capteur graphique », Pallas 93 (2013), p. 81–95 [le 
rapport entre texte et image est exploré à travers l’exemple de l’autel].

gAngloFF Anne, « Le langage des statues : remploi et resémantisation des statues grecques sous le Haut-
Empire (Dion de Pruse, Or. XII et XXXI) », Métis 11 (2013), p. 303–326 [envisage notamment la 
fonction de la statue de Zeus Olympien par Phidias selon le Discours olympique de Dion].

gehrKe Hans-Joachim, « Theoroi in und aus Olympia. Beobachtungen zur religiösen Kommunikation in 
der archaischen Zeit », Klio 95 (2013), p. 40–60 [envisage l’institution de la theoria et de la theorodokia 
en regard de la formation identitaire aux niveaux local, régional et panhellénique].

georgoudi Stella, « L’alternance de genre dans les dénominations des divinités grecques », EuGeStA 3 
(2013), p. 25–42 [reprend le dossier complexe des cas où le nom du dieu est accompagné d’une 
épiclèse formée sur le nom d’une déesse — et inversement : Zeus Heraios, Damatrios, Aphrodisios, 
Athéna Areia et Aphrodite Areia].

giumAn Marco, « L’adamantino dono di Ermes. L’harpe di Perseo : uno strumento divino al servizio 
dell’eroe », Gaia 16 (2013), p. 59–79 [l’arme de Persée a connu une évolution dans la description de 
sa forme, évolution qui va de pair avec une transformation de sa signification symbolique].

gottesmAn Rachel, « The Wanderings of Io: Spatial Readings into Greek Mythology », Métis 11 
(2013), p. 239–263 [dans la mesure où les récits mythiques permettent d’articuler les structures et 
représentations spatiales, l’article propose, par le biais du mythe des errances d’Io, la construction 
d’un modèle spatial grec centré sur la mer Méditerranée].

gouëssAn Antony, « La τρυφή ptolémaïque royale », DHA 39/2 (2013), p. 73–101 [met en relation la 
pratique de la tryphè des Lagides avec le dieu Dionysos ; le décalage entre l’idéal de cette pratique et 
sa représentation dans les sources principalement romaines est mis en évidence].

grAF Fritz, « Dangerous Dreaming: The Christian Transformation of Dream Incubation », ARG 15 
(2013), p. 117–142 [argumente contre l’hypothèse d’une continuité entre la pratique de l’incubation 
païenne et chrétienne].

grAml Constanze, « Eine neue Ehreninschrift der Thiasotai der Artemis Ἀρίστη καὶ Καλλίστη », ZPE 
190 (2014), p. 116–126 [distingue ce culte d’Artémis de celui d’une Artémis Sôteira, toutes deux 
honorées par des associations, et rapprochées à tort].

grAssi Giulia Francesca, « Due parole semitiche nelle iscrizioni del santuario della dea siriana a Delo », ZPE 
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le verbe θοάζετε signiferait “se hâter”, plutôt que “être assis”, et décrirait donc le mouvement 
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représentations et rituels funéraires égyptiens].

KAtó Peter, « Von der Verlosung zum Verkauf des Priestertums oder umgekehrt? Bemerkungen zu einer 
lex sacra aus Antimachia (Kos) », ZPE 187 (2013), p. 211–214 [à propos du mode d’attribution de la 
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d’être de nouveau tirée au sort].

KnoePFler Denis, AcKermAnn Guy, « Phulè Admètis : un nouveau document sur les institutions et les 
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Dionysiaka des Nonnos von Panopolis », WS 126 (2013), p. 67–100 [les scènes de bain dans les 
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imprévisible et polymorphe].

lincoln Bruce, « Oaths, Vows, and the Gods : Religious Attempts to Stabilize Language », Mètis 10 (2012), 
p. 9–20.

lóPeZ-ruiZ Carolina, « Sacrifice and the City: Administration and Religion in the Eastern Mediterranean 
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ces rituels des rois, dont la négligence pourrait avoir des conséquences sur la communauté entière].
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qui amende un passage de Palaiphatos à propos d’une maladie et guérison d’Héraclès : Φιλοίτης doit 
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[publication du dossier d’inscriptions découvertes lors des fouilles à Kalapodi et qui permettent 
l’identification du sanctuaire mis au jour avec le temple d’Apollon oraculaire d’Abai mentionné par 
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dans ce cas, le phénomène daterait de la fin du ve siècle et trouverait sa source dans l’Iphigénie en 
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latin et s’inspire directement de la tradition grecque et de l’épopée homérique].
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que “statue tombée du ciel”, le mot signifierait “César” ; commentaire sur l’apparence de la statue, 
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pour la première fois en province romaine de Thrace ; les parallèles, provenant d’Asie mineure, 
semblent faire écho à un lieu de culte de Pluton attesté dans la région].

töPFer Kai M., « Amphiaraos als paradigmatischer Held im klassischen Athen », MDAI (A) 125 (2010), 
p. 199–219 [étudie la manière dont les représentations de la figure d’Amphiaraos dans la céramique 
attique l’érigent en modèle pour les Athéniens du ve s.].

ustinovA Yulia, « To live with Joy and die with Hope: Experiential Aspects of Ancient Greek Mystery 
Rites », BICS 56 (2013), p. 105–123 [les cultes à mystères sont abordés du point de vue de l’expérience 
personnelle des initiés, par une approche neuropsychologique qui place au centre de l’expérience 
l’état altéré de conscience].

vAn der horst Pieter W., « The Omen of Sneezing », AncSoc 43 (2013), p. 213–221 [étude de la valeur 
mantique de l’éternuement, perçu comme un signe envoyé par les dieux, en Grèce et à Rome].

vAn riel Gerd, « De privé-god van Socrates », Lampas 47 (2014), p. 17–29 [sur la religiosité de Socrate et 
les raisons qui ont mené à sa condamnation : le caractère personnel de son daimon aurait été perçu 
comme blasphématoire, tandis que selon Platon il est présenté comme une marque de piété].

veymiers Richard, « Sarapis et Neôtera élus parmi les dieux », RA 57 (2014), p. 37–56 [nouvel examen 
d’une plaquette en bronze appartenant à un bracelet et représentant une assemblée de 28 divinités, 
séparées en 2 registres, accompagnée de deux acclamations pour Sarapis et Néôtera ; ces deux 
divinités apparaissent chacune au centre d’un registre, entourées de leur panthéon].
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vlAssoPoulou Christina, « La double offrande de Lysias et Évarchis recomposée au musée de l’acropole », 
BCH 135 (2011), p. 119–135 [analyse stylistique d’un groupe statuaire composé de deux Korè de 
moyenne et petite tailles, dont la base atteste une double offrande de Lysias, en guise d’aparchè, 
et d’Évarchis, en guise de dekatè ; l’objet témoignerait du processus de “démocratisation” de la 
consécration d’offrande sur l’Acropole d’Athènes à la fin du vie s.].

wAmser-KrAsZnAi Waltrud, « Wie man sich bettet… Lager und Lagern in antiken Heil-Heiligtümern », 
LEC 80 (2012), p. 55–72 [mise au point, à travers les sources littéraires et archéologiques, sur les 
aspects pratiques de l’incubation et sur l’équipement des sanctuaires à cette fin].

wiJmA Sara M., « The “Others” in a lex sacra from the Attic Deme Phrearrhioi (SEG 35.113) », ZPE 187 
(2013), p. 199–205 [l’ouverture de rites de type éleusiniens pratiqués par les habitants du dème des 
Phrearrhioi à d’autres participants doit être envisagée par le biais de la question des dynamiques de la 
religion des dèmes et de la polis ; cette ouverture permet notamment au dème d’affirmer une identité 
“supra-régionale”].

yAtes David, « The Persian War as Civil War in Plataea’s Temple of Athena Areia », Klio 95 (2013), 
p. 369–390 [les divergences dans le processus de commémoration des guerres médiques selon les 
différentes cités auraient été plus profondes que ce qui est généralement postulé ; le cas de Platées 
est abordé, où le programme architectural du temple d’Athéna Areia présente l’évènement comme 
une guerre civile entre les cités grecques, une vision qui contraste fortement avec celle d’Athènes qui 
y voit une victoire contre l’envahisseur barbare].

ZisKowsKi Angela, « The Bellerophon Myth in Early Corinthian History and Art », Hesperia 83 (2014), 
p. 81–102 [analyse de l’évolution du mythe de Bellérophon dans la Corinthe archaïque ; alors 
qu’au viie s. le mythe est intimement lié à l’identité ancestrale et territoriale de la cité, il entrera en 
concurrence à partir du vie s. avec celui d’Héraclès dont la portée est davantage panhellénique].
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