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Du commentaire virgilien de Donat, nous avons conserve la dedieaee, sous forme 

de lettre, la vie de Virgile et l'introduetion aux Bueoliques. Vie et introduction 

nous sont presenMes comme les elements obliges de la preparation a la lecture 
d'un auteur: quoniam de auctme summatim diximus, de ipso carmine iam dicendum 
est, quod bifariam tractari solet, id est ante opus et in ipso opere: a,nte opus titulus, 
causa, intentio ... ; in ipso opere ... numerus, ordo, explanatio1• Sous la rubrique 
titulus, Donat plaee, outre la justification du choix par l'auteur de son titre, la 

discussion eventuelle de l'authenticite de l'ouvrage. La rubrique causa embrasse, 
elle aussi, deux questions: 1. l'origine du genre poetique auquel appartient l'ou

vrage envisage, et nous avons alors un aper�u historique, un «aition»; 2.les raisons 
qui ont inciM l'auteur a pratiquer ce genre de preference a d'autres. Cette deu

xieme quest ion nous semble en rapport etroit avee celle qui fait l'objet de la troi

sieme rubrique, intentio, le but du poete. Quand Donat considere les Bucoliques 
au double point de vue du numerus et de l' ordo, on voit bien, puisqu' a cet egard 

le reeueil des eglogues ne pose aucun probleme, qu'il s'acquitte d'une formaliM. 
C'est a l'explanatio, aujourd'hui perdue, qu'il reserve toute sa sollicitude. 

En abordant de la sorte son auteur, Donat observe visiblement un schema tra

ditionnel. Les termes qu'il emploie (tractari solet) suffisent a le prouver. Ce schema 

reparait, a peine modifie, ehez Servius: in exponendis auctoribus haec consideranda 
sunt: poetae vita, titulus operis, qualitas carminis, scribentis intentio, nume·rus 
librorum, ordo librorum, explanatio2• A en juger par la fa�on dont il la developpe, 

la notion de qualitas, chez Servius, ne differe pas essentiellement de eelle de causa 
qui occupe, chez Donat, une place correspondante. Les aspects earacteristiques 

d'un genre poetique n'apparaissent en effet que dans la perspective historique des 
ceuvres qui le representent. L'interet du preambule de Servius est de nous mon
trer l'application de ce schema a l'epopee de Virgile. lei encore, eomme ni le nombre 

des livres de I'Eneide, ni leur suceession n'ont jamais donne lieu au moindre doute, 

le developpement des points numerus et ordo trahit l'application meeanique d'un 

schema qui n' a pas ete specialement con�u 'pour Virgile. 

Ce schema re<;u et observe par Donat et par Servius, d'ou vient-il ? Notre premier 

vom serait de pouvoir remonter dans la succession cbronologique des commentaires 

de Virgile. Donat ne dit-il pas lui-meme, dans sa lettre a Munatius, qu'il a puise 

1 Vitae Vergilianae ed. Brummer (Leipzig 1912) p. 11. 
2 Ibid. p. 68; Servo In Aen. Thilo (Leipzig 1881) p. 1. 
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la matiere �e son ouvrage dans des commentaires anterieurs (inspectis fere om
nibus ante me qui in Vergilii apere calluerunt)? Mais tous ces commentaires se 
so nt perdus, et s'il nous arrive de recueillir, ici ou la, par bribes, des observations 
attribuees a Hygin, Cornutus, Probus ou Asper, nous ne saurons jamais comment 
ces auteurs s'y etaient pris pour introduire leur ouvrage. La perte ne serait pas 
grave si, a defaut de commentaires latins sur Virgile, nous disposions de commen
taires grecs sur Homere. En effet, de meme que la science grammaticale des Latins 
est une adaptation de celle des Grecs, les commentaires virgiliens refletaient, eux 
aussi, dans une large me sure , les commentaires consacres aux reuvres correspoll
dantes d'Homere, d'Hesiode, d' Apollonius et de Thoocrite3• 11 y a donc toutes les 
chances pour que le schema, adapte d'une fac;on tm peu artificielle aux reuvres 
de Virgile, ait ete applique, bien avant Donat et Servius, a ses modeles. Malheu
reusement, du cöte grec, la situation est pour nous moins favorable encore que 
du cöte latin. A part les scholies, qui sont des extraits de commentaires et qui, 
par consequent, ne comportent pas d'introduction, nous n'avons de complet que 
les seuls commentaires d'Eustathe, du XIIe siecle apres J.-C. 

Considerons neanmoins le preambule du commentaire de l'Iliade. Apres un 

eloge prolixe d'Homere, source de tout savoir et de toute eloquence, et des indi
cations sur le but et la methode d'Eustathe, nous decouvrons4 

a) une definition de la poesie en general, de l'epopee en particulier; 
b) des donnees biographiques sur Homere; 
c) un jugement sur la valeur comparee de l'Iliade et de l'Odyssee, une justifica

tion de leur titre et du but du poete. Eustathe se defend de vouloir reproduire en 
detail les introductions plus developpees de ses predecesseurs5, si bien qu'il n'en 
retient le plus souvent que des tetes de chapitre. Si nous comparons son preambule 
a celui de Donat, nous voyons qu'ils s'accordent pour faire une place a la vie du 
poete, d'une part, pour traiter d'autre part du titre et du but de ses ouvrages. 
L'«aition» litteraire que Do�at faisait figurer sous la rubrique causa est absorbe, 
chez Eustathe, dans les considerations generales sur la poesie. Quant au nombre 
et a l'ordre des chants homeriques, l'eveque byzantin ne parait pas a�oir juge 
utile de s'y arreter. Ainsi le schema de Donat et de Servius apparait-il tronque 
chez Eustathe. 

Faut-il desesperer de lui trouver des equivalents plus exacts ? ,Non, si nous con
sen tons a sortir momentanement du domaine de la poesie.' 11 revient en effet, sous 
une forme presque identique, chez les rheteurs6• Dans un petit ouvrage d'introduc
ti on a la lecture du Ilee/- Mewv d'Hermogene, du vraisemblablement a un certain 

. ' 

3 Voir les observations-<PEd. Fraenkel, dans JRS 39 (1949) 151 ss., sur l'Editio Harvar
diana de Servius. 

" Ed. Stallbaum I (Leipzig 1827) 3, 1. 38 ss. 
5 Ibid. p. 3, 1. ll: öaa P.EV o'w b, n(!o&vgw'll o[ aocpoi T'�r; 'lAutbor; neoyedcpovatv, e� bu:ivwv 

cLl'aA€"Tiov; cf. p. 4, 1. 35 et alibi. 
6 Egalement chez les commentateurs byzantins d'Aristote, d'apres Brinkmann, dans 

Rh. Mus. 61 (1906) 117. L'applieation generalisee du schema etant suffisamment demöntree, 
nous avons renonce a en poursuivre toutes les apparitions .. 
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P�oibammon (Ve-VIe siecle)', il est fait allusion a l'etude prealable (lleaf}E(f)(!{a) 

par la quelle debutait habituellement l'explication d'un livre, «surtout lorsque 

ce livre interessait un art»8. Les points a envisager sont les suivants: uxon6� 
(Donat, intentio) , Xflt7Gl!t()v, Tte; ij ElltyeacpfJ (titulus 1), cl ynJuwv (titulus 2), Tt� 
ij nUte; Tij� o:vayvwuewe; (ordo), ij eie; Ta pie'YJ TOfL� (numerus). Le traite le plus ce

lebre et le plus etudie du meme Hermogene est le IIeet mauewv. Nous possedons, 

souvent sous forme anonyme et dans des manuscrits tardifs, des introductions 
au IIeet aTaUewVl. Nous y trouvons le meme schema, avec quelques variantes, et 

nous observons que ce schema y constitue le point 3 d'un plan plus vaste, ainsi 

ordonne: 
1. considerations generales sur la rhetorique; 
2. biographie d'Hermogene; 

3. caracteres particuliers de son traite. 

Les variantes resident: (a) dans l'ordre des rubriques; (b) dans l'introduction 

d'une rubrique supplementaire, Ent 1l0t())l eldoe; Tije; er,roetxije; dvaycrat10, on nous 

retrouvons la qualitas de Servius. Dn aper�u de l'histoire de la rhetorique (Donat, 

causa 1) est donne en principe dans la premiere partie de l'introduction. 
Si nous rapprochons maintenant le plan general observe par les rheteurs byzan

tinsll du plan des grammairiens, tel qu'il resulte de la combinaison d'Eustathe 

avec Donat et Servius, nous distinguons aussitöt le parallelisme de la construc

tion: TEX'V'YJ, Tex'VlT'YJe;, eeyO'll, chez les premiers; poesis, poeta, poema, chez les se
conds. Ce que nous decouvrons la, c'est l'application, dans les commentaires de 

basse epoque, du fameux plan tri partite dont Quintilien a donne, en latin, la for

mule la plus comprehensive: rhetorica sie, ut opinor, optime dividetur, ut de arte, 
de artifice, de opere dicamus12• Repandu des I'epoque helIenistique (on sait qu'il 

regissait l' ecrit de N eoptoleme, qui est a la base de l' Art poetique d'Horace )13, il 

a servi de cadre a quantite d'ouvrages, non seulement de rhetorique ou de poesie, 

mais aussi de philosophie, de medecine, de jurisprudence, d'architecture, etc. 

E. Norden qui, le premier, en signala l'emploi dans un certain nombre de traites 

didactiques, l'a qualifie de «schema isagogique»u. Nous voyons desormais qu'il 

n'a pas ete reserve a cette seule categorie d'ouvrages, et que, des traites consacres 

a chaque art particulier, il a passe tout naturellement aux commentaires inspires 

par le produit de ces arts. 
Si le schema, dans son ensemble, est hellenistique, il y a une forte presomption 

7 Syriani quae fertur in Hermog. IIE(!i MEWv praefatio, ed. Rabe (Leipzig 1913) 108 88. 
Cf. Stegemann, dans RE XX col. 329 ss. s. v. Phoibammon. 

8 eni naVTO� ßtßUov, I'a).una TEXVtXOV. 
9 H. Rabe, Aus Rhetoren-Handschriften, dans Rh. Mus. 64 (1909) 539 ss. 
10 Rhetores Graeci, ed. Walz, IV p. 35; VII p. 17 et 572. 
11 Sopatros, dans Rhet. Gr. ed. Walz, V p. 3: T(!fi� I'Ev elatv al neei naVTo� n(!dYflaTo� l;'YJ-

T�aEt�J T{� 1] TEXVrJ "ai T{� 0 TExvhrJ� "ai nw� TO l(!yov aVTij� €QyaawwJ}a. . 
12 lnst. Orat. II 14, 5. 
13 eh. Jensen, Philodemos Über die Gedichte V (Berlin 1923) 103 ss. 
U Die Composition 1tnd Litteraturgattung der Horazischen Epistula ad Pisones, dans Her

mes 40 (1905) 481. 

6 )Iuscum Helveticl1m 



De.�is van Berchem 

po� que les subdivisions de son 'point 3 remontent a la me me epoque, et pour 
que les diverses questions traitees par Donat et par Servius, relativement a 

l' opus, aient ete debattues, dans le meme ordre, par les grammairiens grecs de qui 
les Latins tenaient leurs methodes. Une presomption seulement, puisque nous 
n' avons pas de commentaire assez anci�n pour transformer notre hypothese e� 
certitude. Mais d'autres considerations vont, croyons-nous, en accuser la vrai
semblance. 

N()Us sommes en droit de nous demander, en effet, a quelle epoque ces questions 
ont commence d'etre formulees systematiquement a I'egard des poetes. Traitant 
du point numerus, si superflu, apremiere vue, lorsqu'il s'agit de I'Eneide, Servius 
consigne une reflexion qui mfme sur la voie des inventeurs de la methode: de 
numero librorum nulla hie quaestio est, lieet in aliis inveniatur auctoribus; nam 
Plautum alii dicunt unam et viginti /abulas seripsisse, alii quadraginta, alii eentum15• 
Le probleme de l'identification des pieces authentiques de Plaute a occupe plu
sieurs generations de grammairiens latins, jusqu'a ce que Varron en ait fixe 
definitivement le nombre a 2116• Mais Varron et ses predecesseurs n'ont fait que 
reproduire, a propos du comique latin, le travail de classement accompli, pour les 
poetes dramatiques grecs, par les premiers bibliothecaires duMu�ee d' Alexandrie. 
On sait qu'aux cötes de Zenodote., qui s'etait voue a Homere et aux auteurs 
d' epopees, Alexandre I'Etolien &' occupait des tragiques et Lycophron des comiques. 
Etendue a tous les ecrivains de la litterature grecque, cette entreprise collective 
a fourni la matiere du gigantesque repertoire de Callimaque, les fameux Il{'Vaxc�17. 

On y trouvait, pour chaque auteur, une notice biographique et la liste de ses 
ouvrages, ranges par genres. Les questions relatives a l' authenticite, au nombre 
des livres et a leur succession rationnelle s'y voyaient ainsi resolues. Applique a 
Homere, cet effort de revision n'a pas ete sans effet: c'est alors que fut arretee 
definitivement la division de l'Iliade et de l'Odyssee en 24 chants18• Quelques-uns 
des plus vieux papyrus de I'Iliade, dont un papyrus genevois, l'ignorent encore, 
et la tradition attribue a Zenodote Ja designation des chants par les lettres de 
I 'alphabet. 

L'reuvre de Zenodote, pour l'etablissement du texte homerique, a ete poursuivie 
a Alexandrie par les grands grammairiens qui lui ont succede a la tete du Musee, 
Aristophane de Byzance, et surtout Aristarque. Toutefois, ce ri..est pas d' Alexandrie 
que les Romains ont re�m leur initiation a l'etude des textes, mais de I'ecole rivale 
de Pergame. Suetone attribue a Crates de Mallos la revelation a Rome d'une 

15 In Aen. ed. Thilo p. 4. -
18 Gell., N oct. Att. III "3; cf. Schanz-Hosius, Gesch. der röm. Literatur I (�Iunich 1927) 57. 
17 Oallimachus, ed. Pfeiffer I (Oxford 1949) 344; cf. Regenbogen, dans RE XX col. 1420 ss. 

s. v. [][va�. 
18 Wilamowitz-Moellendorfi\, Die Ilias und Homer (Berlin 1916) 32; V. Berard, Int· r. a 

l'Odyssee, t. BI (Paris 1925) 125; P. Mazon, Intr. a l'Iliade (Paris 1942) 139. Eu dernier 
lieu, W. Lameere, dans Scriptorium 5 (1951) 177. 
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discipline dont, avant lui, Livius Andronicus et Ennius n'avaient donne qu'une 
idee tres imparfaite: Primus igitur, quantum opinamur, studium rrrammaticae in 
urbem intulit Grates Mallotes, Aristarchi aequalis, qui missus ad senatum ab Attalo 
rege inter secundum ac tertium Punicum bellum sub ipsam Enni mortem, cum 
regione Palati prolapsus in cloacae foramen crus fregisset, per omne legatioois simul 
et valetudinis tempus plurimas acroasis subinde fecit assidueque disseruit, ac nostris 
exemplo fuit ad imitandum19• La rivalite entre les ecoles de Pergame et d'Alexandrie 
s' est manifestee d'une fac;on si bruyante qu' on est porte a preter a chacune une 
tradition independante et des methodes inconciliables. Mais si l' on regarde les 
choses de pres, on s'aperc;oit que l'ecole de Pergame etant d'un siecle plus jeune 
que celle d' Alexandrie, le conflit n' a pu eclater qu' entre le fondateur de la pre
miere, Crates, et son contemporain Aristarque, leurs disciples respectifs epousant 
naturellement la cause des deux maitres. Or, si Aristarque etait, de par ses fonc
tions, l'heritier de Zenodote, il n' en a pas moins observe, a I' eg�rd des travaux 
de son predecesseur, une attitude extremement critique. Les scholies nous ont 
conserve plusieurs exemples de ses jugements desobligeants20, et nous savons, 
grace au traite d' Aristonicos sur les signes critiques d' Aristarque21, qu'il avait 
imagine un signe particulier pour denoncer les condamnations prononcees par 
Zenodote, a tort selon lui, contre certains vers d'Homere. 

Sur la base d'une notice peu claire de Suidas, on a imagine, pendant UD temps, 
que Crates avait donne lui-meme une edition des poemes homeriques en neuf 
livres. Cette hypothese n' est plus retenue aujourd'hui22: le chiffre de neuf s' ap
pliquerait a un commentaire independant du texte. Que Crates ait pris parti 
pour ou contre la division adoptee par Zenodote, il s' est necessairement exprime 
sur ce point. Or un des premiers effets, notes par Suetone, de son enseignement a 
Rome a precisement ete la division en livres des plus vieux poemes de la littera
ture latine: ... G. Octavius Lampadio Naevi Punicum bellum ... quod uno volumine et 

continenti scriptura expositum divisit in septem liln·os23• Beaucoup moins preoccupe 
de l'etablissement que de l'interpretation des textes poetiques, mais hostile par 
ailleurs a Aristarque et par consequent aux editions recentes de l' ecole alexandrine, 
Crates aura pris pour base de ses travaux la plus ancienne edition critique d'Ho
mere, celle de Zenodote, assumant du meme coup le soin de la defendre contre la 
critique de ses detracteurs. On voit ainsi se dessiner une tradition hybride qui, 
enjambant les frontieres, va d' Alexandrie aPergame et de Pergame a Rome. 

Ce que Crates communiqua aux Romains, ce fut une methode d' explication 
des auteurs; a son exemple, on se mit a lire et a commenter non seulement les 

19 De gramm. et rMt. 2, 1, ed. Robinson. 
20 Christ-Schmid, Gesch. der griech. Literatur I 1 (Munich 1920) 259. 
21 Scholia graeca in Homeri Iliadem, ed. Dindorf, t. I (Oxford 1875) p. 1; cf. les excerpta de 

notis criticis, ibid. p. XLII ss. 
22 W. Kroll, dans RE XI col. 1635 s. v. Krates; cf. F. Susemihl, Gesch. der griech. Lite

ratur in der Alexandrinerzeit t. 11 (Leipzig 1892) 10. 
23 D.e gramm. et rhet. 2, 2. Il en alla de meme, vraisemblablement, de I'Odissia de Livius 

Androriicus: Schanz-Hosius, op. cit. 46. 
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poetes grecs inscrits au programme des ecoles helIenistiques, mais aussi des poetes 

latins24• 9n sait la place preponderante qu'occupait, dans l'enseignement, l'inter

pretation des textes litteraires. L'ecole stoicienne de Pergame, comme aussi celle 

de Rhodes qui lui succeda, s' est caracterisee par ses preoccupations pedagogiques25 ; 

elle joue dans l' antiquite greco-latine un role comparable a celui des colleges de 

J esuites dans les temps modernes. Ce fut elle qui, s'inspirant des vues de Chrysippe 

et de Diogene le Babylonien, codifia la grammaire de la langue grecque, dont les 

categories, a peine modifiees, se sont perpetuees jusqu'a nos jours. K. Barwick a 
demontre que la premiere grammaire latine, anterieure aux travaux de Varron 

et de Remmius PaIemon, n'etait que l'application au latin de la grammaire de 

Pergame26• Le schema donatien, avec son ordonnance rigide, semble bien refIeter, 

lui aussi, l' esprit des maitres pergameniens, leur souci de classification ades fins 

pedagogiques et pratiques plutöt que scientifiques. Ce meme esprit rend compte 

de quelques-unes des rubriques du schema: l' enonce de la qualitas, par exemple, 
qui procede de la distinction des trois styles, chere aux stoiciens27; et celui de 

l'intentio, qui implique la notion d'utilite28• Alors qu'Aristote ne reconnait a la 

poesie d'autre fin que la vroxaywyla, le plaisir de l'esprit, d'autres theoriciens, 

reprenant a leur compte une idee de Platon, y ont ajoute l'instmction du lecteur, 

la �t�a(J"a;'{a. La valeur didactique de la poesie a ete l'objet d'une durable con
troverse, dont maint echo nous est parvenu. Les negations d'un Eratosthene29 ou 

d'un Philodeme30 mettent en relief la foi inalterable de leurs adversaires dans le 
savoir encyclopedique d'Homere et de sa descendance. Au premier rang de ceuX 

qui, commentant les textes, y decouvraient, sous la forme d'allegories, une expli

cation du monde, ont figure precisement Crates et son ecole31• La vertu educative 
des oouvres poetiques est un dogme qui, par l'intermediaire de Pergame et de 

Rhodes32, s'est impose aussi aux Romains. 

u Suet., op. cit. 2, 2: hactenus tamen imitati, ut carmina parum adhuc divulgata vel de
/unctorum amicorum vel si quorum aliorum probassent diligentius retractarent ac legendo 
commentandoque etiam ceteris nota /acerent. 

26 H. 1. Marrou, Histoire de l'education dans l'antiquite (Paris 1948) 229. 
26 Remmius Palaemon und die römische Ars grammatica, dans Philologus, suppl. XV 2 

(1922) 108 ss. 229 88. . 

27 G. L. Hendrickson, The Origin and Meaning 0/ the ancient Characters 0/ Style, dans 
AJP 26 (1905) 249. Les styles dans l'enseignement de Crates: Sext. Emp. Adv. Math. I 
248; cf. Accius, fr. 13 Morel; Varro, dans Gell. Noct. AU. VI 14, 6 et Servo In Aen. ed. 
Thilo p. 4: scimus enim tria esse genera dicendi, humile medium grandiloquum. . 

28 Le X(!1](J'POV est mentionne, nous l'avons VU, a cöte du (J"o:no�, dans la {(protheoriall 
des traites de rhetorique. Nous n'en avons jusqu'ici rencontre <iu'un exemple en latin, dans 
le commentaire de Perse donne par un manuscrit florentin du XlIIe siecle: in principio 
huius libri octo sunt videnda: I de vita auctoris; 11 de causa suscepti operis; 111 quae materia 
operis; IV quae intentio auctoris; V quae utilitas; VI cui parti philosophiae subiiciatur; 
VII quis.libri titulus; VIII quis modus legendi (0. Jahn, A. Persii Flacci satirarum Ziber 
[Leipzig 1843] 238; cf. �Marchesi, Gli scoliasti di Persio, dans Riv. fil. 39 [1911] et 40 [1912]). 

29 Strab. I 7. 
. 

30 eh. Jensen, op. cit. 108 sS. 
31 Strab. 111 157; cf. F. Wehrli, Zur Geschichte der allegorischen Deutung Homers im Alter-

tum (Diss. Bä.le 1928). ' - . 

32 J. Morr, Poseidonios von Rhod08 über Dichtung und Redekunst, dans Wien. Stud. 45 
(1926/27) 47. 
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Dans le meme chapitre du De grammatWis Oll il relate le sejour de Crates a 
Rorne, Suetone montre comment la lecture et I' explication des poetes, dont il 
avait donne l'exemple, fut pratiquee apres lui, de generation en generation, selon 
des regles transmises de maitre a eleve. Dans cette filiation, il mentionne, entre 
autres, le nom de VaIerius Caton, qui fut le guide et I'animateur de l'ecole litte
raire dite des «neoteroi». Revenant plus loin sur la carriere de ce personnage, 
Suetone cite quelques-uns des vers qui ont couru sur son compte, et dans lesquels 
nous nous croyons en droit de decouvrir la confirmation de l' existence a Rome de 
cette tradition scolaire dont nous avons essaye de saisir l'origine. L'enseignement 
de VaIerius Caton, qui eveilla tant de vocations poetiques, reside en effet dans la 
lecture expliquee; 

Cato grammaticus, Latina Siren 

qui solus legit ac lacit poetas33; 

et lorsque Furius Bibaculus conclut une epigramme consacree a· son maitre par 
cet hendecasyllabe 

En car Zenodoti, en iecur Cratetis, 

il est hors de doute, a nos yeux, qu'il nomme les deux savants dont l'autorite 
etait le plus souvent invoquee par Valerius Caton. 

Ce n'est pas notre propos d'ecrire I'histoire des etudes de lettres a Rome. Qui
conque I' entreprendra devra desormais tenir compte de l'habitude, prise a une 
date plus haute qu'on ne le soup90nnait jusqu'ici, d'introduire un commentaire 
par des considerations du genre de celles que nous trouvons chez Donat et chez 
Servius. Dans son ouvrage classique sur la biographie greco-romaine34, F. Leo 
a deja signale les emprunts reciproques qu'ont pu se faire, des l'epoque hellenis
tique, les philologues et les compilateurs de «vies» d'hommes celebres. La biogra
phie de Virgile en est un bon exemple, qui se lisait aussi bien chez des grammairiens 
comme Probus et Donat que chez l'historien Suetone. Mais d'autres chapitres de 
la «protheoria» ont fait l'objet d'un traitement independant, ou nourri des recueils: 
il en va ainsi, tout particulierement, de celui que Donat intitule causa et Servius 
qualitas35. La definition et I'histoire des genres poetiques ont eM exposees, entre 
autres, par Accius et par Varron, dont les ouvrages, s'ils nous etaient parvenus, 
reveleraient sans doute nombre d' emprunts aux auteurs de commentaires. N ous 
avons un exemple rudimentaire d'un tel recueil dans le troisieme livre de I' Ars 

grammatica de Diomede36• Il en va, il est vrai, de ces aper9us techniques, co'mme 
des biographies ou de l'interpretation proprement dite: alors que les textes, 
auxquels les grammairiens appliquent leur erudition, sont reproduits avec un 

33 De gramm. 11. Dans l'emploi des mots lesen et Vorlesung appliques aux cours univer
sitaires, l'allemand garde le souvenir du röle preponderant qu'a longtemps joue, dans l'en-
seignement, l'explication des textes. 

. 

34 Die griech.-röm. Biographie (Leipzig 1901). 
35 Du cöte grec, nous songeons aux Prolegomena fleel ",wwp(j{a�, cf. G. Kaibel, dans 

Abh. Gött., N. F. 2, No 4, 1898. 
36 Gramm. lat., ed. Keil, t. I p. 482 ss. 
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souci evident de fidelite, les commentaires, en revanche, constamment retravailles, 
se charge�t, au cou,rs des äges, de toutes sortes de scolies qui finissent par defigurer 
ou par eliminer les observations originales37• Une comparaison entre le De poe:ma
tibus de Diomede d'une part, les scoliastes de Virgile ou de Perse d'autre part38, 
fera neanmoins apparaitre l'interdependance de ces deux types d' ouvrages, qui 

, ont coexiste a Rome des le debut du travail philologique. 

TeIle est du moins la conclusion a laquelle nous sommes parvenus, au terme 
d'une recherche qui ne saurait passer pour exhaustive. Nous ne meconnaissons 
pas la part de I'hypothese dans les pages qui precedent. Si toutefois nous avons 
pris le parti de les publier, c'est avec I'espoir d'attirer a nouveau l'attention sur 
l'imporlance du travail qui s'accomplissait entre les quatre murs de l'ecole du 
grammaticus. Puisque tout homme cultive allait y recevoir sa premiere formation, 
il est impossible que la production litteraire ne se soit pas ressentie de l'esprit et 
des methodes qui y etaient en honneur. Impressionnes par les relations, historique
ment attestees, d'un Philodeme ou d'un Siron avec quelques-uns des premiers 
ecrivains latins, certains savants modernes en sont venus a donner une importance 
exageree a ce qu'ils ont baptise «l'ecole epicurienne de Naples». Ils ont ainsi con
tribue a obscurcir le rayonnement de I'enseignement de Crates et de la tradition 
pergamenienne. Le plus interessant, dans ce qui nous est reste de la Poetique de 
Philodeme, ce sont Ies opinions de ses adversaires stoiciens, que l' ami de Pison 
cite pour les refuter' assez pauvrement. Ales serrer de pres, on y decouvrira, 
croyons-nous, l' explication doctrinale des principaux caracteres de Ia poesie latine, 
dont un ouvrage recent a illustre, sans en donner la cIe, la singuliere analogie avec 
la poesie pure fran9aise39. La valeur preponderante attribuee au choix et a l'assem
blage des sons et des mots, qui inspira le grief de Ciceron a I'adresse des «neoteroi», 
vocibus magis quam reoos inserviunt4°, ne procede-t-elle pas de cette constatation 
d'un successeur de Crates, «qu'un poeme est bon, lorsque les mots y sont combines 
de fa90n a rejouir l' oreiUe et a couler harmonieusement, tout en formulant expres
sivement Ia pensee»41? Le moins stoicien des poetes de Rome, Lucrece, a donne, 
dans quelques-unes des pages Ies plus brillantes du De rerum natura, plusieurs 
exemples de l' exegese des mythes pratiquee par les disciples du Portique. Pourquoi, 
ont demande les philologues�2, ces developpements contraires a l' orthodoxie epi-

37 Le eommentaire virgilien de Probus en est un exemple, qui ne eonserve vraisemblable
ment plus, du Berytien, qu'un nom prestigieux. 

38 Pour la satire, GLK I p. 485 et O. Jahn, op. eit. 241; pour la poesie bueolique, GLK 
I p. 486 et les introductions de Donat et de Servius. 

39 E. Howald, Das Wesen der lateinischen Dichtung (Zurieh 1948). 
40 Or. 68. " 

U Ch. Jensen, op. cit. ::59: f] pb TOLVVV uf!erijv Uyovaa :rcOtf/l-taTo�> öTav a6v&E<1Lr; iJ TE(!
nouaa T-fJv wU)�v ij "aÄ.ror; rpe(}opivT} "al T�V &&votav "E,,(}aTT}ltivw� btrpE(}OVaa. Cf. l'importanee 
attribuee par Crates a l'effet sonore des mots (ibid. 49, T-fJv imrpatvopivrrv aiiTfi Tfi avvO.eaEt 
'Pro'v*,) et au temoignage de l'oreilJe (ibid. 53 paeTVf!ova'Yjr; Tijr; Uy.oijr;) et les exigences d'ex
pressivite et de brievete formulees par d'autres '(ibid. 13 et 61). 

42 F. Cumont, dans Rev. de phil. 44 (1920) 229; J. Perret, dans Rev. Etud. Litt. 13 (1935) 
332; P. Boyance, ibid. 19 (194�) 147. 
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curienne? Nous sommes tentes d'y voir l'effet d'un enseignement traditionnel, 
dont Lucrece a, comme les autres, subi l' empreinte. 

C'est toutefois dans I'Eneide que nous croyons le mieux saisir I'application faite 
par un auteur a son propre poeme du procooe d'analyse dont de tardifs commen
tateurs nous ont conserve la recette. Si l' on envisage en effet les diverses rubriques 
du schema donatien, on doit convenir que Virgile a cree son ouvrage en fonction 
meme des notions qu' elles impliquent. Le titre, derive du nom du personnage qui 
fait I'unite du poeme, annonce une epopee heroique. Pour interdire toute contesta
tion sur l'identite de l'auteur, Virgile avait con�u primitivement les quatre vers 
du «prooemium», qui relient I'Eneide aux Georgiques, comme les derniers vers 
des Goorgiques les relient au recueil des Bucoliques43. Nourri de la lecture des 
epopees anterieures, grecques et latines, dont le souvenir transparait atout instant 
dans ses vers, Virgile s' est astreint, plus rigoureusement qu' aucun de ses devanciers, 
a ob server la dignite de style propre au genre. Il obeit, en ecrivant� a des intentions 
determinees, que Servius resume a I'exces comme suit: Homerum imitari et Au
gust'Um laudare a parentibus; la portee morale de son reuvre est cependant inde
niable. Contrairement a ce qui s'est produit pour les poemes homeriques, la divi
sion en douze livres a preexiste dans l'esprit de Virgile, qui a reparti a l'avance 
sa matiere de fa�on a donner a chaque livre sa physionomie particuliere� Enfin, 
conscient du fait que le Chant V constitue le debut veritable de l'Odyssee, il a 
choisi de presenter son heros en pleine action, dans une tempete semblable a 
celle qui jeta Ulysse sur le rivage des Pheaciens, s'autorisant de l'exemple d'Ho
mere pour differer le recit des circonstances initiales du voyage". 

43 Rev. Etud. Lat. 20 (1942) 69. 
U Les remarques de Servius sont caracteristiques des debats auxquels, d'Homere a 

Virgile, ,ce type de composition donnait lieu d'l.ns les ecoles greco-Iatines: ordo quoque mani

/estUll est, licet quidam super/lue dicant secundum primum eSBe, tertium secun1,um, et primum 
tertium, ideo quia primo IUum concidit, post erravit Aenea�, inde ad Didonis regna pervenit, 
nescientes hanc esse artem 'Foeticam, ut a mediis incipientes per narrationem prima reddamus 
et non numquam futura praeoccupemus, ut per vaticinationem (ed. Thilo, p. 4). 
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