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L 'edition critique est la base du travd philologique pour toute recherche impiiquant des 
textes iitteraires grecs. Son but est double: fournir au lecteur un texte aussi proche de 
l'original que nos moyens scientifiques le permettent; lui procurer egaiement grace a 

l'apparat critique de bas de page toutes les variantes significatives offertes par les temoins de la 
tradition et les meiileures conjectures savantes: ainsi sera-t-i1 a meme de remettre - s'il y a iieu 
- en question les choix textuels de l'editeur. Cette tache est dans une large mesure une ascese: 
eiie exige beaucoup de travail, de minutie et de rigueur, car eiie doit commencer par une lec- 
ture directe de toutes les sources connues du texte a editer et des recherches anterieures; elle 
demande une connaissance siire, non seulement du grec en generai, mais aussi des habitudes 
de style de l'auteur et de sa place dans l'histoire des idees. Elle demande encore, nous le ver- 
rons, la maitrise de plusieurs disciplines specialisees. Ceiles-ci s'enseignent dans un certain 
nombre d'universites et d'instituts de recherche, mais ce savoir peut etre acquis par un travail 
sobtaire, appuye sur d'excellents outils de travd de tous ordres. Ce sont ces indications dont 
nous voudrions fournir ici l'essentiel. 

Donner au pubiic une bonne edition critique est peut-etre plus difficile que de lui ofhr  
un brillant expose litteraire sur un auteur ou sur un probleme iitteraire. La tache de l'editeur 
de texte peut sembler plus humble, mais son role scientifique est essentiel. Car on ne peut plus 
fonder un travail scientifique sur des editions biiingues courantes, comme celies de la Coiiec- 
tion Loeb, ou de mediocres editions "critiques" du XIXem9iecle (comme la plupart des "Di- 
dot"). Je me souviens de l'expose d'un historien qui s'appuyait sur le texte d'une edition Loeb 
et s'etait fourvoye sur un point essentiel, faute de connaitre une variante importante que lui au- 
rait fourni une edition critique. On pensera aussi qu'en regard de certains travaux rapidement 
perimes, 1' "esperance de vie" d'une soiide edition critique s'etabiit sur des decennies, parfois 
sur plus d'un demi-siecle: qu'on pense au Thucydide de Hude, a 1'Euripide de Murray ou au Li- 
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banios de Foerster. Ajoutons que ce travail a le merite d'operer dans le concret, au plus pres 
des testes, et offre des joies modestes, peut-etre, mais concretes, du macon qui, brique apres 
brique, edifie un mur qui defie le temps. Et l'on sait ce qu'il en va d'un bel edifice dresse sur 
des fondations ruineuses! 

Pourquoi, dira-t-on, de nouveiles editions critiques? I1 en existe deja de satisfaisantes 
pour Ia plupart des grands textes. C'est vrai, en gros, pour les auteurs principaux; et a leur su- 
jet, i1 ne serait peut-etre pas necessaire de refaire ce qui a ete bien fait. On pourrait imaginer a 
ce propos un processus Iegal qiii permettrait d' "emprunter" un texte bien etabli pour y join- 
dre une traduction ou un commentaire dans la langue de l'eniprunteur.' Ce souhait, plusieurs 
fois formule dans des conclaves de philologues, reste malheureusement a ce jour un vaeu 
pieux!. Mais i1 y a des exceptions, parfois surprenantes, et i1 reste une masse de textes, mineurs 
ou tardifs, loin d'etre depourvus d'interet, et pour lesquels l'edition la plus recente est une 
"vieiile Teubner" de plus d'un siecle, voire une edition du XVIIIeme siecle qu'on ne peut vrai- 
ment quaufier de critique. Du reste, il n'est guere d'edition critique, meme de quahte, qui ne 
puisse s'ameiiorer sur un point ou un autre. Mais il faut bien s'entendre: "demarquer" une 
edition anterieure en se contentant de changer le texte ca et 1a par I'insertion de variantes ou 
de conjectures ecartees par le predecesseur, - ce qui, helas, s'est realise plus d'une fois, - 
n'est pas faire oeuvre d'editeur. 

Le processus que nous d o n s  decrire pour la confection d'une edition critique suppose 
par postulat que l'on part ex nibilo, ce qui est, bien sfir, une utopie: meme si les niodeles sont 
mediocres, ils existent pratiquement toujours, et les travaux anterieurs peuvent epargner de 
longues et penibles coilations de temoins inutiles. Mais meme une recherche soignee peut 
comporter des accrocs. Je me permettrai ici un exemple personnel: editant un texte de Dion 
Chrysostome, je m'appuyais sur l'edition reputee de Hans von Arnim (Beriin, 2v, 1893- 1896). 
Mes coilations coincidaient presque toujours avec les siennes, sauf pour un Parisinus, un des 
manuscrits de base, ou nous etions continueilement en desaccord. Comme Arnim avait eu 
l'honnetete de preciser dans sa Preface qu'il avait confie cette coilation a "un sien ami en se- 
jour a Paris", j'ai pu verifier que cet ami avait coilationne un autre manuscrit de Dion portant 
un numero voisin. Mais nu1 ne s'en etait apercu durant soixante-dix ans. .. 

Ceci pour rappeler que, comme dans tous les compartiments de Ia recherche, Ia con- 
fiance dans les travaux anterieurs n'exciut pas les verifications, en sorte que te1 ou te1 des pre- 
ceptes qu'on trouvera ci-dessous gardera son utiiite, a un moment ou un autre, certaines eta- 
pes restant de toute facon indispensables pour le bon aboutissement du projet. 

Les "sources primaires" de I'edition sont constituees par les temoins antiques et medie- 
vaux du texte: pour certains auteurs, des papyrus, presque toujours fragmentaires, echelonnes 
de Ia fin du IVeme siecle av.J.C. au VIeme apres; mais pour a peu pres tous, des manuscrits by- 

' Cela se fait parfois sans entente preaiable, mais c'est iiiegai! 
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zantins en ecriture minuscule, copies entre le Meme et le XVIeme siecle, soit en Orient, soit, 
surtout a la fin de la periode, en Occident. On y joindra les "sources secondaires", c'est-a-dire 
les citations de ces textes par d'autres auteurs, antiques et byzantins, qui offrent parfois un tex- 
te plus pur que celui qui s'est deforme au cours des siecles de la transmission. 

Les etapes successives de l'edition de textes sont donc: 
1. La recherche des temoins: papyrus (s'il y a lieu), manuscrits et testimonia. 
2. La colhtion des temoins, pour reunir les variantes. 
3. L'etablissement des familles de manuscrits, et la constitution d'un stemma. 
4. La determination des manuscrits qui seront retenus pour l'edition. 
5. L'inventaire des conjectures de philologues. 
6. La critique textuelle et l'etablissement du texte. 
7. La redaction de l'apparat critique et hpreparation du documentpour l'impres- 

sion. 

Toutes les editions critiques fournissent une liste des manuscrits connus de l'auteur. 
Dans les plus recentes, cette iiste est a peu pres complete. I1 s'y ajoute en general la reference 
aux travaux concernant I'histoire du texte. Neanmoins, pour des textes qui n'ont pas ete edites 
depuis longtemps, une recherche systematique peut etre necessaire, et cela a travers les cata- 
logues de collections de manuscrits. 

Pour un premier contact, citons un ouvrage ancien, mais qui garde encore son utilite: 
Paul MASQUERAY, Bibliographiepratique de h litteraturegrecque (des origines a la 

fin de la periode romaine), Paris, Klincksieck, 1914 (pour chaque auteur, une liste des princi- 
paux manuscrits, des editions de schoiies, des editions du texte, generales ou partielles, des le- 
xiques, des traductions francaises et des principaux travaux a consulter, y compris sur Ia criti- 
que de textes). 

PAPYRUS. Un repertoire indispensable: 
R. A. PACK, The Greek andhtin Literary Texts of Greco-Roman Egypt, 2. ed., Ann Ar- 

bor, Univ. of Michigan Press, 1965.11 faut toujours mentionner le numero de pack2. La seule 
source importante exclue est ceile des Papyrus d'Herculanum. 3.100 numeros, avec reference 
a l'editioprinceps et aux principaux travaux. Mais nombre de papyrus iitteraires ont ete pu- 
blies depuis, et une troisiene edition se prepare au Centre de Documentationphotographi- 
que despapyrus litteraires de 1'Universite de Liege (Place du XX aout, B4000 Liege). Quel- 
ques elements du futur catalogue ont ete pubiies (papyrus medicaux ou tragiques). On peut 
consulter ce centre pour un auteur particulier. 

Clussica, S20 Paulo, v. 9/10, n. 9/10, p. 275-290, 1996-1997 L/ / 



MANUSCRITS. Plus de 56.000 manuscrits grecs sont recenses dans le monde entier. La 
majorite est regroupee dans les grandes bibliotheques (plus de mille respectivement a Floren- 
ce, Vatican, Paris, Mont Athos, Athenes, Oxford, Venise, Milan, etc., mais plus de 600 bibiio- 
theques comptent au moins 20 manuscrits). Un guide precieux dans cet univers: 

M. RICHARD, Repertoire des bibliotheques et des catalogues de mnuscrits grecs, 
3eme ed. entierement refondue par]. M. OLMER. nirnhout: Brejols, 1995, p. XVI-953 (2.507 
Notices) . Le catalogue d'une bibliotheque mineure peut reveler un manuscrit qui a echappe a 
l'attention des editeurs. 

Sur ce monde des manuscrits grecs, on aura une idee de Ia bibliographie sur trente ans 
dans: 

J. IRIGOIN, "Les manuscrits grecs", 1931-1960, dans Lustrum, 7, 1962, p. 5-93. 
Environ 5.000 de ces manuscrits ont une reelle irnportance pour le philologue, le reste 

etant forme de copies se situant en majorite aux XVeme et XVIeme siecles. 

PAPYRUS. Tous les editeurs de papyrus iitteraires donnent de ces textes une lecture et 
une transcription qui ne necessitent pas en general un acces direct au fac-simile. Si l'on atou- 
tefois besoin d'une initiation a la papyrologie, on pourra recourir aux ouvrages suivants, com- 
portant des planches: 

E. G. TURNER, Greek Papyri. An Introduction, Oxford, Clarendon Press, 1968. 
M. NORSA, La scrz'ttura letteraria greca, Florence, Calderini, 1935. 
N. H. ROBERTS, Greek Literary Hands (350a. C. -400p. C.), Oxford, Clarendon Press, 

1956. 
MANUSCRITS. Leur lecture releve de la Paleographie, science de l'ecriture et de Ia ma- 

tiere a ecrire, a laquelle s'ajoute l'histoire et la datation des manuscrits, du ~ 1 1 1 ~ ~ ~  au XVIeme 
siecle. La Codicologie, elle, s'interesse surtout a l'aspect materiel du manuscrit (composition, 
disposition, reiiure, commerce, etc.). Toutes deux entrent dans Ia discipline plus generale de 
I'Histoire des Textes. On citera deux excellents manuels d'initiation: 

A. DAIN, Les manuscrits, Paris, Belles Lettres, 1949. 
R. DEVREESSE, Introduction a l'etude des mnuscritsgrecs, Paris, Klincksieck, 1954 

(18 Pl.). 
Pour des travaux plus approfondis, on pourra citer: 
E. MIONI, Palaeografia greca, Padoue, Liviana Editrice, 1973. 
J. BOMPAIRE - J. IRIGOIN (ed.) , La Paleographiegrecque et Byzantine, Paris, CNRS, 

1977, 587p. (Actes d'un colloque international tenu a Paris en 1974). 
D. HARLFINGER (ed.). Griechische Kodikologie und Textuberlieferung, Darmstadt, 
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Wissensch. Buchgesellshaft, 1980 (collection d'articles). 
L'editeur de textes grecs, pour sa part, est surtout tenu de savoir lire les manuscrits. Cet- 

te lecture exige un apprentissage a base d'exercices repetes, pour lesquels il lui faudra recou- 
rir a des traites d'initiation, de preference accompagnes de planches avec transcription. Quel- 
ques titres: 

B. A. VAN GRONINGEN, ShortManual of Greek ~alueography2, Leyde, Sitjhoff, 1955. 
Th. LEFORT - H. COCHEZ, Paheographische Album, Louvain, 1932; reimp. 1943. 
WATTEMBACH, Scripturaegraecae specimina4, Leipzig, 1936. 
R. BARBOUR, Greek Literaly Hands (a. d. 400-1600), Oxford, Clarendon Press, 1981 

(1 10 Pl.). 
N. WILSON, Mediaeval Greek Bookhands, 2 fasc., Cambridge Mass., 1972. 
De nombreux autres recueils de planches, et meme des fac-similes entiers de manus- 

crits de grands textes (Homere, Euripide, Platon ...) peuvent tous servir a des exercices de lec- 
ture. 

Conciale, qui prolonge l'ecriture des papyrus, est facile a iire, mais elle ne concerne 
qu'un tres petit nombre de textes profanes. La minuscule ancienne est nee dans les centres 
de copie byzantins vers le debut du IXhe siecle: elle permettait d'economiser Ia matiere a ecri- 
re (parchemin) et d'accelerer I'ecriture. Elle est assez facile a iire avec un peu de pratique. 
Dans la seconde moitie du xeme siecle se developpent, dans I'onciale moyenne, (950-1.100 
environ), deux pratiques qui compiiquent pour nous la lecture: les iigatures et les abrevia- 
tions. Les ligatures permettent au scribe d'ecrire d'af6lee plusieurs lettres sans avoir a lever Ia 
plume, d'ou e gain de temps, mais cela entraine la deformation des lettres qu'il devient difficile 
d'identifier. Les abreuiations, qui se multipiient en particuiier dans la minuscule nouvelle 
(XUeme-XIVeme S.) permettent encore des economies de place et de temps. Elles sont de divers 
ordres: abregement de fins de mots (arctatio), abreviation stenographique de petits mots et 
de syllabes, types empruntes a certains domaines (abreviations iiturgiques ou astronomiques). 
On en trouvera des nomenclatures dans les manuels (par exemple V. GARDTHAUSEN, Grie- 
chische Palaeographie, 11, 19 13, p. 3 19-352, et surtout T. W. ALLEN, Abbreviations in Greek 
Manuscripts, Oxford, Clarendon Press, 1889; reimp. Hildesheim, G. Olms, 1967 (1 1P1.). Mais 
i1 faut en memoriser les plus courantes. 

Comment se procurer les fac-similes de manuscrits (photographies ou microfums) ne- 
cessaires? On peut s'adresser directement aux departements des grandes bibliotheques ou les 
manuscrits sont conserves. On aura plus souvent interet a se tourner vers l'lnstitut de Recher- 
che et d'Histoire des Textes, Section Grecque (52 rue du Cardinal-Lemoine 75005 Paris, tel. 
01.44.27.18.70), dont les riches collections de fac-similes comportent la plupart des temoins 
necessaires au travail philologiq~e.~ 

11 est dans certains cas necessaire de verifier des lectures sur I'original ("autopsie"), par soi-rnerne ou grace a un manda- 
taire cornpetent. 
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Comment, maintenant, mener a bien une collation? On partira de la photocopie d'une 
edition anterieure - autant que possible celle qui admet le moins de conjectures de philolo- 
gues -,3 decoupee page par page, chacune etant collee sur une des doubles feuiues d'un 
caher, ou sur une feuille blanche menageant un espace genereux pour la mention des varian- 
tes. I1 sera pratique d'utiliser pour chaque manuscrit une encre de couleur dfierente. On no- 
tera avec soin, non seulement les variantes, mais aussi les corrections de premiere, seconde 
ou troisieme main, les ajouts interlineaires ou marginaux, le debut et la fin de chaque folio et 
son numero, bref tout ce que nous "dit" le manuscrit sur son histoire. 

Faut-i1 collationner tous les manuscrits d'un texte? En stricte logique, i1 faudrait repon- 
dre affirmativement. En general, c'est a Ia fois impossible, car ils sont trop nombreux, et inu- 
tile, car beaucoup ne sont que des copies sans interet. I1 faut, dans un premier temps, faire 
confiance aux precedents editeurs et ne retenir que les meilleurs representants de chaque fa- 
milie. I1 sera temps, ensuite, de rectifier ce choix, si des sondages prouvent I'utilite d'un te- 
moin jusque-la neglige. 

On completera cette collation en rassemblant les variantes fournies par Ia tradition in- 
directe, c'est-a-dire les citations (ou allusions) des auteurs plus recents, antiques ou byzan- 
tins. On trouvera ces references, soit dans l'apparat critique des editions, soit dans Ia rubrique 
des testimonia, testes ou loci similes places entre le texte et l'apparat critique, soit dans un 
Appendix conjecturarum en fin de volume. II appartiendra au nouvel editeur de completer 
ces listes, si ses recherches lui permettent de decouvrir d'autres references. 

Jusqu'ici la tache, quoique exigeant une attention soutenue, etait en quelque sorte me- 
canique. Cetape suivante fait plus largement appel a la reflexion. Le probleme est celui des 
moyens a employer, a partir de cette masse de documents, pour determiner les "familles" de 
manuscrits representant les differents rameaux d'une tradition qui remonte jusqu'a l'auteur. 
Empiriquement, Ia concordance a peu pres constante des lecons donne deja de sfires indica- 
tions sur les rapports des manuscrits entre eux. Mais depuis un siecle et demi, on a imagine 
des methodes de classement qui s'appliqueraient a tous les cas: classement fonde sur les fau- 
tes communes (Lauchman, 1842), sur les accidents de matiere et de copie (Clarke, 1918), 
sur les variantes communes (Dom Quentin, 1926; Dom Froger, 1968, avec utilisation de l'or- 
dinateur) , sur l'examen des donnees extra-textuelles (Dain, 1932). Les etudes theoriques, 
assoupies pendant quelques decennies, connaissent de nouveau un regain de vigueur. Quoi 
qu'il en soit, l'utiiisation au moins des trois derniers procedes est souvent a combiner pour de- 

3 Certains utilisent Ia photocopie d'un manuscrit, mais c'est moins pratique. 
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terminer non seulement les groupes de manuscrits mais les rapports chronologiques et de fi- 
iiation, parfois complexes, a l'interieur d'un meme groupe. 

Lorsque les temoins sont nombreux (par ex. textes bibliques, Homere) et I'aeuvre eten- 
due, la collecte des variantes devient enorme. On a tout naturellement songe, dans Ia seconde 
moitie de ce siecle, a utiiiser les ordinateurs pour le classement des variantes. Les premiers es- 
sais, pratiques sur l'enorme corpus des textes bibiiques, ont ete peu concluants, mais depuis 
les methodes se sont affinees. Un important colloque international, tenu a Paris en 1978, a ete 
consacre a ces problemes: J. IRIGOIN - G. P. ZARRI, (ed.) , Lupratique des ordinateurs dans 
Ia critique des textes, Paris, CNRS, 1979, l9Op. Les exposes et les discussions ont montre 
beaucoup de varietes, et meme de divergences, dans les methodes elaborees, en sorte qu'on a 
du diviser les communications sous trois rubiiques: methodes statistiques, methodes algoryth- 
miques, methodes formelles. L'utiiite de ces procedes n'est pas contestable, mais naturelle- 
ment le tri opere par la machine ne peut etre que quantitatif, et non qualitatif, et i1 va de soi que 
les ordinateurs ne sont pas en etat de faire une collation directe des manuscrits: Ia main de 
l'homme doit intervenir d'abord, et son ceveau ensuite! 

Les recherches de "l'ecole francaise" (C. Graux, A.-M. Desrousseaux, A. Dain, J. Iri- 
goin) ont eu le merite de mettre I'accent sur deux points. Le premier est le fait que, quelle que 
soit sa valeur intrinseque, un manuscrit ne doit pas etre considere isolement, mais comme un 
jalon dans la suite des temoins qui nous ont transmis l'aeuvre antique a travers les siecles. A ce 
titre, c'est un element constitutif de l'histoire du texte de l'auteur, qui va de l'original aux der- 
niers manuscrits, contemporains de la naissance de I'imprimerie. A ce type de travaux se rap- 
portent des ouvrages de valeur, que nous rappellerons seulement par le nom de l'auteur grec 
et du philologue qui a trace l'historie de ses aeuvres: Platon (AUine, 1915); Aristophane (Bou- 
dreaux, 1919); Enee le tacticien (Dain, 1946); Pindare (Irigoin, 1951); Aratos (I. Martin, 
1956); Quintus de Smyrne (Vian, 1959). Parmi les travaux de "l'ecole italienne", un grand ii- 
vre est consacre a l'histoire des textes: G. PASQUALI, Storia delle tradizioni e critica del tex- 
to, Florence, 1952. 

Le second point est l'etude du manuscrit comme un objet - et un objet considere com- 
me precieux - qui a sa propre histoire: i1 est ne en un temps et un lieu precis, de la main d'un 
scribe qu'il est assez souvent possible d'identifier, ecrit soit sur du parchernin, soit sur un pa- 
pier dont on peut determiner l'origine et la date par le fiiigrane. I1 a eu une vie parfois agitee, 
ponctuee de voyages (d'orient en Occident, notamment), passant de main en main, prete, 
vendu ou legue, pour aboutir e; general dans une grande collection publique. Ces aventures 
l'ont marque de plaies et de bosses: avaries, mouillures, pages ecornees ou arrachees, ron- 
gees par les rats ou percees par les vers. Ou encore des foiios ont ete deplaces a l'occasion 
d'une nouvelle reliure. Il arrive meme que le manuscrit ait ete demembre en deux ou trois par- 
ties. Tous ces accidents, legers ou graves, auront d'evidentes repercussions sur les copies ul- 

Chsica, sao ~ l u ~ o ,  v. 9/10, n. 9/10, p. 275-290, 1996-1997 281 



terieures faites sur ce temoin. D'autres indices viennent des diverses mentions p o d e s  autour 
du texte par le scribe, les correcteurs, ou encore les proprietaires successifs, dont certains ont 
traite le manuscrit comme un "livre de raison". Autant d'indications precieuses pour dater les 
temoins et reconstituer les lignees. 

Lorsque l'histoire du texte est consideree comme suffisamment etablie, i1 est possible 
de la representer graphiquement sous la forme d'un stemma (on disait au debut un schema). 
Celui-ci, a la difference de l'arbre genealogique des famiiies humaines, se developpe de haut 
en bas. Nous proposerons ci-dessous un schema purement theorique, mais qui reproduira les 
etapes normales de l'historie d'un texte grec antique. 

AUTEUR 

L2 

Arciietype (exernplaire de bibliotheque) 

400-600 Plus proche commun ancetre 

850-1000 T R A N S L I T T E R A T I O N  (s) d'onciaie en minuscule: 
une: tradition ferrnee. 
deux ou plus: tradition ouverte. 

x = prototype. 
lettre minuscule = Ms. perdu. 
lettre onciaie = Ms. conserve. 

x = intermediaire suppose. 

Dans un te1 schema, les manuscrits utiles pour l'edition seraient: A pour la premiere fa- 
rniiie; B, C, G ,  H, pour la seconde, puisque les autres (K, D et E, F) sont des copies de manus- 
crits existants. 11s ne peuvent guere qu'ajouter des erreurs, les corrections "savantes" justifiees 
etant tres rares. 
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Outre la materiahsation des famiiies, les donnees traduites par le stemma devraient 
permettre de remonter de proche en proche vers le haut de la tradition, doncvers l'auteur. Par 
exemple dans le schema ci-dessus, l'accord de G et de H fournirait le texte de leur modele 
commun, puis l'accord de celui-ci et de C, la lecon de y (perdu), etc. Mais l'experience prouve 
qu'on ne peut franchir Ia barriere de la translitteration. 

Le parti editorial qui resulte de ces recherches est de prendre en compte un nombre 
restreint de manuscrits (a la limite, l'edition de DAIN-MAZON (Beiles Lettres) se fonde sur l'u- 
nique manuscrit L). En definitive, le but paradoxal serait d'etablir l'edition sur les manuscrits 
perdus. 

Cependant, on a nie la valeur exemplaire du stenzma et parfois denonce "l'ideologie 
stemmatique". Les consequences tirees de cette conception de la tradition du texte pour la 
pratique de l'edition ont ete contestees en particulier par ce qu'on peut appeler "l'ecole de 
Cambridge" (D. Page, J. Diggle, R. D. Dawe ...) dans la mesure ou eiie postule apriori l'etan- 
cheite des branches dela tradition. Ces philologues estiment au contraire que, surtout dans les 
cas de tradition ouverte, des contaminations "horizontales" entre les familles se sont produites 
tres tot (cf. E. D. DAWE, The Collution and Inuestigation of the Manuscripts ofAeschylus, 
Cambridge Univ. Press, 1964), alors que A. Dain ne l'admettait que depuis la fin du XI11"%ie- 
cle, pour se generaliser en des temps ou "la coiiation d'un manuscrit repute sur l'autre devint 
la loi de Ia philologie". Par le jeu de cette "transmission horizontale" ou contamination, re- 
montant aux origines de la tradition byzantine, les schemas de f a d e s  sont brouilies, en sorte 
que des lecons anciennes peuvent s'etre glissees jusque dans des temoins tardifs, qu'il faut des 
lors prendre aussi en compte. Ainsi R. D. Dawe a fait l'edition Teubner de Sophocle avec de 16 
a 20 manuscrits. Malgre tout, les cas de bonnes lecons conservees seulement dans des manus- 
crits tardifs sont rares et isoles. 

Quels que soient les choix mis en aeuvre pour le classement des manuscrits et la selec- 
tion des lecons, les specialistes s'accordent a reconnaitre qu'ils ne peuvent resulter de l'em- 
ploi d'une formule mathematique. Le classement des manuscrits, pour A. Dain, "est un art plus 
qu'une technique" et pour Ia critique des textes, un des responsables du Coiloque sur la pra- 
tique des ordinateurs concluait qu'eile n'est pas "scientifique au sens etroit du terme: elle 
releve plutot du domaine de l'ingenieur". 

C'est 1a le point crucial du travail de l'editeur. L'ensemble de son processus continue a 
susciter l'interet du monde savant, comme en temoigne l'impressionnante serie de coiloques 
nationaux ou internationaux consacres a ces questions dans les dernieres annees. 11s ont don- 
ne lieu a des publications ou, au milieu de beaucoup de redites inevitables, on trouve nombre 
de suggestions interessantes. 
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En voici une liste, qui n'est sans doute pas complete: 
1971 La critica de1 texto (Atti de1 secondo Congresso ~nternazionale ...), Florence, 

1 1 3 9 ~ .  en 2 vol. 
i 979 La pratique des ordinateurs.. . (voir supra) 
1986 La critica textualy los textos clasicos, Universite de Murcie, 167p. 
1987 Text und Textkritik (J. von DUMMER ed.), Berlin, Akademie-Verlag, 638p. 
1989 Editing Greek and Latin Texts, 2 3rd Annual Conference on Editorial Problems 

(J. N. GRANT ed.), Un. of Toronto, XII-197p. 
1992 Lesproblemesposespar l'edition critique des textes (J. HAMESSE ed.) , Louvain 

la Neuve, XIII-522p. 
Quelques ouvrages moins volumineux n'en restent pas moins des points d'ancrage as- 

sures: 
Paul MAASS, Textkritik, Leipzig, Teubner, 1927 (un "classiqu~e", plusieurs fois reedite). 
B. A. VAN GRONINGEN, Traite d'bistoire et de critique des textes grecs, Amsterdam, 

1963, 1 2 6 ~ .  (simple et clair: une tres bonne initiation). 
M. L. WEST, Textual Criticism andEditorialTechnique, Stuttgart, Teubner, 1973,155~. 

(clair et pratique). 
L'etablissement d'un texte critique comporte trois temps: 
1" L'elimination des fautes des sources. 
2" Le choix entre les lecons. 
3" Le recours aux conjectures, si aucune lecon ne semble satisfaisante. 

1. L'ELIMINHION DES FAUTES: "Le critique textuel est un pathologiste", ecrit Martin 
West. C'est une loi sans exceptions qu'un texte se degrade d'une copie a l'autre: i1 est facile 
d'en faire soi-meme l'experience. Et meme, en avancant, les fautes de copie croissent en pro- 
portion geometrique. Aussi, une suspicion plus lourde pese sur les copies les plus recentes, 
quoique ceiies-ci puissent etre au bout d'une chaine comportant peu d'intermediaires. L'eli- 
rnination de la plupart des fautes a ete menee a bien par les editeurs successifs, grace a Ia con- 
naissance des processus d'erreurs les plus courants et des facteurs psychologiques du travail 
de copiste. On peut relever des 1904 I'admirable Manuel de critique verbale de Louis HAVET. 
(Paris, 1904) 

B. A. van GRONINGEN, dans le Traite cite supra (p 88-102) recapitule les principales 
sources d'erreurs de copie: melecture de l'onciale, ou de la minuscule, et mauvaise coupe des 
mots; fautes de "dictee interieure" du scribe (iotacisme); erreurs sur les abreviations; inver- 
sion de lettres, de syilabes, de mots, voire de phrases; fautes grammaticales; omissions, parti- 
culierement de petits mots, prepositions, conjonctions, particules, negations, etc.; saut du me- 
me au meme; dittographie; introduction dans le texte de gloses marginales ou substitution de 
ces gloses a Ia lecon originale; insertion de remarques de lecteurs; fausse correction "savan- 
te", ou tout simplement effets de la fatigue ou de la distraction du scribe. La liste est longue, 
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elle n'est surement pas complete, mais eile ne porte pas condamnation de la corporation des 
copistes, moines ou ecrivains professionnels, gens experimentes, consciencieux et attentifs 
dans leur tres grande majorite. Les editeurs sagaces ont ete assez nombreux depuis la Renais- 
sance pour dejouer la plupart de ces pieges, mais on en decourvre encore tous les jours ... 

2. LE CHOM DES LECONS. C'est 1a que se distingue le vrai philologue, qui doit choisir 
entre deux ou trois variantes des temoins apriori egalement acceptables. La, i1 n'est possible 
que de formuler quelques recommandations: ne pas donner d'emblee la preference au ma- 
nuscrit "le meiileur" ou "le plus ancien" ("recentiores, non deteriores", disait Pasquali). De 
fait, alors qu'on pouvait s'attendre a ce que la lecon beaucoup plus ancienne des papyrus soit 
meiileure que celle des manuscrits byzantins, c'est rarement le cas; ne pas pridegier non plus 
la lecon de la "majorite des temoins": un manuscrit, seu1 contre tous, peut avoir raison; tenir 
compte des habitudes de style de l'auteur, rechercher des expressions voisines chez lui ou 
chez ses contemporains; enfin, ne pas rejeter la lectio dijjficilior, compte tenu de la tendance 
instinctive du copiste a simplifier et a normaliser son texte. 

Sur cette partie, qui est la plus personneiie du travail, nous n'en dirons pas plus. Tout 
est affaire de connaissance, d'experience, de temperament, et aussi de formation. On connait 
des editeurs "consenateurs", qui s'accrochent a la tradition au point de iivrer un texte incom- 
prehensible; d'autres toujours habites par le soupcon, et qui athetisent un passage sitot que 
l'auteur emploie une expression qui ne leur parait pas acceptable; d'autres encore, toujours 
prets a substituer d'ingenieuses conjectures au texte recu, qui s'en passerait bien. La sagesse, 
a coup sur, est d'eviter de tels exces et de ne corriger que moderement et a bon escient. Mais 
i1 est vrai que souvent on ne peut editer le texte te1 qu'il nous a ete transmis, soit que de proche 
en proche ii ait ete irremediablement gate, soit que la faute remonte a I'archetype lui-meme, 
soit encore qu'on ait affaire a deux recensions melangees d'un meme passage. I1 faut alors re- 
courir a une conjecture. 

3. L'INVENTAIRE DES CONJECTURES ET LEUR EMPLOI. Des l'antiquite les savants ont 
cherche a emender les passages fautifs. Ces travaux ont ete energiquement poursuivis du mhme 
au XVIIIhme siecle, mais c'est dans la seconde moitie du Zm(""3ue ces efforts ont atteint leur 
plus forte intensite, sous l'influence de la pliilologie germanique. Cette pluie de conjectures est 
maintenant a peu pres tarie, economisant beaucoup de papier et de matiere grise depensee 
pour peu d'effet. 

De fait, les conjectures les plus faciles et les plus sures sont l'aeuvre des editeurs et des 
critiques experimentes des xVI"" et XVIIeme siecles. Beaucoup sont entrees definitivement 
dans les editions (parfois a tort) . D'autres, considerees comme possibles, sont mentionnees 
dans les apparats. Enfin, des iistes en sont donnees, comme nous l'avons dit, dans certaines 
editions, parfois des la fin du siecle dernier. Ii est rare de decouvrir une variante vraiment sug- 
gestive dans ces coniecturae minores, mais la tache de l'editeur suppose qu'on en ait fait le 
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tour de maniere aussi complete que possible. Et puis i1 n'est pas rare que I'attribution a te1 sa- 
vant du passe soit fausse, les editeurs successifs se contentant de se copier l'un l'autre, ou 
qu'une conjecture ait ete imaginee par un autre, a une date plus ancienne. Pour se retrouver 
dans ce monde des savants d'autrefois, un guide utile: F. G. ECKSTEIN, Nomenclator Pbilolo- 
gorum, Leipzig, Teubner, 1871; reimp. Hildesheim, G. Olms, 1966. 

On supposera maintenant que, sans tenir compte de vos predecesseurs, vous vouliez 
realiser par vous-meme un inventaire complet des conjectures proposees au cours du temps. 
Notez que la bibliographie qui va suivre peut concerner n'importe que1 autre genre de travail 
sur les auteurs grecs. 

Des origines a 1790: FABRICIUS, Bibliotbeca Graeca (sive Notitia Scrz'ptorum ...) 13 
vol. Plusieurs fois reedite et mis a jour. Derniere edition: 1790. Le 13"~ volume est un index. 
Interessant surtout pour les debiits des editions et travaux critiques. 

1700- 1878: W. ENGELMANN - E. PREUSS, Bibliotbeca Scrz'ptorum Chssicorum., geme 
ed., Leipzig, 1880, 1 vol. pour le grec. Interet historique de travaux depasses. 

1878-1896: R. KLUSSMANN, Bibliotbeca Scdptorum Chssicorum, 2 vol. pour le grec. 
Certains travaux peuvent encore etre utiles. 

1896- 19 14: J. MAROUZEAU - S. LAMBRINO, Complements de Bibliograpbie Chssi- 
que, tome I (auteurs), Paris, 195 1. 

1873-1956: BURSIAN - KROLL, Bibliotbeca Pbilologica Chssica, (bibliographie an- 
nuelle), plus Jabresbericbte uber die Fortscbritte der cl. Altertunzswissenscbay7, Beriin et 
Gottingen: etude chaque annee de quelques themes ou auteurs particuliers et analyse critique 
des etudes jusqu'au rapport precedent. La formule est reprise avec moins d'ampleur dans la 
revue LUSTRUM. 

1914-1924: J. MAXOUZEAU, Dix annees de bibliographie classique, 2 vol. (=Ann. 
Pbilol, T. 2). 

Depuis 1928: L'ANNEE PHILOLOGIQUE (annuel) (t. 3 = 1924-27) 
Pour faire la iiaison entre le dernier tome paru de 1'Ann. Pbil. et la plus proche actua- 

lite, Ia revue GNOMON pubiie plusieurs lista bibliographiques dans l'annee. 
I1 est recommande de conduire sa recherche de bibliographie en remontant le temps, 

les ouvrages les plus utiles risquant d'etre plus recents. 
Ce travail de rassemblement et d'examen des conjectures acheve, on a etabii le texte te1 

qu'il sera imprime. Le plus simple pour cela sera de reprendre le modele primitif et de repor- 
ter les modifications, comme on le fait pour des corrections typographiques, mis a part les 
passages ou les changements seront trop importants et ou un nouveau texte sera redige. I1 fau- 
dra aussi tenir compte des usages de Ia collection ou ce texte sera eventuellement publie (chif- 
frage, alineas, majuscule ou non apres u11 point, disposition des repiiques dans un texte thea- 
tral, etc.) 
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L'apparat (qui sera toujours redige sur des feuiilets a part) est destine a fournir au lec- 
teur tous les elements de la tradition, et eventueilement certaines conjectures de philologues. 
II doit etre a la fois bref, complet et clair: 

breJ pour des raisons d'economie: d'ou l'emploi du latin et d'un langage abrege et 
conventionnel; 
complet, rendant compte de toutes les lecons de toutes les sources choisies par 
l'editeur. 
clair, enfin, pour ne jamais laisser le lecteur dans l'incertitude sur les lecons de cha- 
que temoin. 

La forme de l'apparat peut presenter quelques variations d'une collection a une autre, 
mais l'accord generai realise sur des principes communs permet a tout utilisateur de dechif- 
fer l'apparat de toute edition critique. Cet accord ne s'est pas fait en un jour, et le chemin a ete 
long. Quelques dates: 

L HAVET, Regles et recommandutionspour editions critiques, Paris, B. L., 1924. 
1929: Accademia dei Lincei: Norme per i collaboratori all'edizione nazionale dei 

classici greci e latini, Rome. 
1932: Union Academique Internationale. Emploi des signes critiques. Disposition 

de l'apparat dans les editions sauantes de textes grecs et latins (BIDEZ, DRACHMANN et 
HUDE) , Paris. 

1938 2"ne ed. de I'ouvrage precedent (DELATTE et SEVERYNS), Bruxeiles. 
1972: J. IRIGOW, Regles et recommandationspour les editions critiques (serie grec- 

que), Paris, Beiles Lettres. 
Ce dernier volume, redige a l'intention des coilaborateurs de la Coilection des Universi- 

tes de France (Bude) , a connu une large diffusion. I1 est d'un usage assez generai pour me dis- 
penser de reprendre tout ce que l'on trouvera avec la plus grande precision dans ce petit vo- 
lume. Je me contenterai ici de quelques remarques marginales. 

une edition critique comporte obiigatoirement une Notice sur les problemes de l'eta- 
biissement du texte (en latin ou dans la langue de l'editeur) . Elle indiquera, au moins 
brievement, les manuscrits utiiises, les raisons de leur choix, eventueilement un stem- 
ma, les partis adoptes par l'editeur, la mention des editions anterieures et des prin- 
cipaux travaux consultes. 
une page des Sigles (egalement en latin) , situee avant la Notice ou entre la Notice et 
le texte, indiquera les manuscrits (ou papyrus) dont les lecons se retrouveront obli- 
gatoirement dans l'apparat (sauf ceux qui seront signales comme rarement men- 
tionnes). Les Sigles (de preference des capitaies romaines) qui representeront cha- 
que temoin seront, autant que possible, ceux des editions anterieures, consacres 
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par I'usage. Pourront etre cites sous forme abregee quelques editions de references 
ou noms de phdologues (Wil. = Wilamowitz). Voir IRIGOIN, p. 7. 
Pour lapresentation du texte, cf. Irigoin, pp. 8-24. 
L'apparat critique se decompose en z~nites critiques (voir Irigoin, p. 31-34). Cha- 
cune concerne une variante (en principe, un mot): eile comprend: la reference 
chiffree au texte; le lemme, c'est-a-dire la forme editee; sa ou ses sources, manus- 
crit(s), citateur ou auteur de la conjecture. Deux points precedent les lecons ecar- 
tees, dans I'ordre d'eloignement croissant du lemme, avec leurs supports. Pour les 
tres nombreux cas particuliers, nous renvoyons a J. Irigoin. On trouvera ci-dessous 
la liste des abreviations latines les plus couramment utilisees dans l'apparat critique, 
tiree du meme traite avec l'aimable autorisation de l'auteur. (op. cit., p. 47) 

a. c. 

add. 
adn. 
alt. 
cett. 
cod. codd. 
coll. 
coni. 
corr. 
def. 
del. 
des. 
dett. 
dist. 
dubit. 
ed., edd. 

ed. pr. 

excl. 
fort. 

gr. 
inc. 
ind. 

ante correctionem 

addidit 
adnotationem 
alterum 
ceteri 
codex, codices 
coilato, coiiata 
coniecit 
corrector 
deficit 
deleuit 
desinit 
deteriores 
distinxit 
dubitanter 
editio, editor, editiones, 
editores 
editio princeps 

exclusit 
fortasse 
ypa&rai 
incipit 
indicauit 

interp. 
iter. 
lac. 
litt. 

mg. 
om. 
p.c. 

Pr. 
ProP. 
ras. 
recc. 
reil. 
secl. 
s.1. 
suppl. 
susp. 
tert. 
test. 
transp. 
transt. 
uett. 
uid. 

interpunxit 
iterauit 
lacuna 
litterae 
(in) margine 
omisit 
post correctionem 
prius 
proposuit 
(in) rasura 
recentiores 
reliqui 
seclusit 
supra lineam 
suppleuit 
suspicatus est 
tertium 
testimonia, testes 
transposuit 
trdnstulit 
ueteres (editores, editiones) 
uidetur 
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Remarque: Les abreviations des formes verbales s'emploient indifferemment pour Ia 
3"~ersonne du singulier ou pour ceile du pluriel. A Ia 1"" personne du singulier, on ecrit Ia 
forme en toutes lettres: addidi, deleui, distinxi, etc. 

On rappeilera qu'a cote de l'apparat de type Bude, plusieurs colections utilisent un ap- 
parat de type negatij qui, sauf risque d'equivoque, ne reproduit pas le lemme, mais seule- 
ment les lecons rejetees avec l'indication de leurs sources: c'est le cas, avec de legeres varian- 
tes, des editions Teubner et des Oxford Classical Texts. 

Pour des besoins particuliers, on peut concevoir des apparats d'un autre type, comme 
le Pindare de Qcho Mommsen, qui donnait les lecons des 160 manuscrits du poete. Mais on 
ne peut plus considerer comme de veritables editions critiques ceiles qui se contentent d'un 
choix de variantes (editions Loeb), ou d'une utilisation minimale des manuscrits, comme 1'Es- 
chyle de Paul Mazon ou les Vies de Plutarque de R. Flaceliere. Les exigences philologiques du 
monde savant se sont haussees maintenant a un niveau plus eleve. 

La preparation du manuscrit pour I'impression 
C'est une tache qu'il ne faut pas negliger: un manuscrit bien prepare reduit dans une 

forte proportion les frais de correction, toujours a Ia charge de l'auteur. C'est d'autant plus im- 
portant pour l'edition de textes grecs, qui met en jeu plusieurs types de machines. I1 existe 
quelques ouvrages d'assistance au futur editeur: O. STAEHLIN, Praktische Editionstechnik, 
Leipzig, Teubner, 19 14, reimp. 1968. 

E. RAGON, L'art de se faire inzprimer, s.1. n.d. 
E. HALKIN, La technique de l'edition4, Bruges, Desclees, 1946. 
Prevoir la "signalisation": titre courant, divisions d'un texte de prose, et preparer les 

indices (a chiffrer sur epreuves) 
La saisie du texte informatise sur disquette permet d'importantes economies d'impres- 

sion. Mais la combinaison du texte et de l'apparat semble susciter des difficultes encore mal 
resolues i1 y a quelques annees (voir P. PETITMENGLN, dans Lapratique des ordinateurs, (p. 
275-76). 

Les preceptes rassembles dans les pages qui precedent pourraient faire croire que Ia 
technique de l'edition de textes presente des difficultes presque insurmontables. Ce n'est pas 
du tout le cas, et en placant Ia barre un peu haut je ne voudrais aucunement decourager des 
vocations naissantes. Comme tout "metier", l'edition de textes demande un apprentissage. I1 
est pour cela des lieux privilegies, comme, en France, Ia quatrieme section de l'Ecole Pratique 
des Hautes Etudes, dans l'enceinte de la Sorbonne, ou le foyer accueiiiant aux heilenistes de la 
section grecque de 1'Institut de Recherche et dlHistoire des Textes. Mais il existe maintenant 
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des instruments de travail remarquables, i1 existe toujours de par le monde de la philologie 
des chercheurs prets a aider des confreres moins experimentes, et suffisamment d'editions 
critiques de bonne qualite pour fournir des modeles a mediter et a irniter. Beaucoup d'editions 
critiques actueiies sont vieiliies et demandent des rempla~antes: i1 ne manque pas de chantiers 
a ouvrir. L'auteur d'une edition critique soignee se gagne, souvent sans le savoir, la gratitude de 
nombreux chercheurs de tous pays qu'il a aides dans leur travail. Ala tranquille satisfaction de 
l'artisan au terme de la tache bien remplie s'ajoute le plaisir du service rendu a la communau- 
te des philologues. 
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