
Modes de composition des Commentaires de Proclus 

Par A.-J. Festugiere, Paris 

I. Les methodes scolaires d'Olympiodore 
Il est bien connu qu'Olympiodore impose a ses Oommentaires platoniciens des 

divisions quasi mecaniques, non pas seulement fixes mais pour ainsi dire figees, 
ee qui temoigne d'emblee d'une longue tradition scolaire. Soit par exemple le 
Oommentaire sur le Premier Aleibiade1• Il est divise en trois 7:f-l�f-la7:a2: (A) 'AeX1J 
7:OV neW7:0V 7:f-l�f-la7:ot; 62, 18 . .. TiÄot; .. avv {}ei[> 7:0V a' 7:f-l�f-la7:ot; 141, 4 ( = Ale. 
106 0 4-119 A 7) : noter 137, 8 (a la fin de la theoria) e11 olt; nA1JeOVr:at avv {}ei[> 
7:0 neQJ7:0V 7:f-lfjf-la 7:0V <5taA6yov, ev cp xat xa7:a 7:0 yvwa7:txov xat xa7:a 7:0 CW7:tXOV 
I1Aeyee 7:0V "AAxtßUJ.�1JV et ep. 142, 4 (debut de B) eAiyeat; 0 Ewxea7:1Jt; 7:0V 'AAXtßUJ.�1JV 
ev 7:i[> nec{mp 7:f-l�f-la7:t. - (B) "AeX1J 7:0V ß' 7:f-l�fta7:ot; 142, 1 .. . TiÄot; avv {}ei[> 7:OV ß' 

7:f-l�f-la7:ot; 169, 25 ( = Ale. 1 19 A 7-124 A 7): noter 161, 11  (a la fin de la theoria) 
lv olt; avv {}ei[> nA1JeoV7:at 7:0 �evueov 7:f-lfjfta. - (0) "AeX1J 7:0V y' 7:f-l�/ta7:ot; 170, 1 ... 
{}ei[> UAe{cp xaett; 232, 18 ( = Ale. 124 A 7-135 E 8) : noter 227, 8 (a la fin de la 
theoria) 7:aV7:a l!Xet fJ {}ew(!la' avyxa7:anave7:at yae aV7:fl avv {}ei[> xat 0 naewv 
Myot;. 

Oes trois 7:ft�f-la7:a sont subdivises a leur tour en vingt-huit lec;ons ou neaeett;, 
ehaeune reconnaissable a son titre (nea�tt; avv {}ei[> ß', etc.), quelques-unes s'ache
vant sur une formule conclusive comme ev olt; (ev 7:0V7:ott; 13, 8) fJ nea�tt; 9, 19 ; 
13, 8 ;  114, 20s., ou ev olt; avv {}ei[> fJ neaett; 108, 15. 

Enfin chaque nea�tt; comporte deux parties : (a) une explication generale du 
lemma de l' Alcibiade, (b) une explication des termes memes. La premiere est 
souvent nommee fJ {}ewe1a (v. gr. 35, 12 ;  46, 9, etc.), la seconde est toujours dite 
fJ uett;. Il arrive que la fin de la {}ewe1a soit marquee par une formule conclusive, 
v. gr. 46, 9 (= 67, 5 ;  82, 21 ; 93, 21) ev olt; fJ {}ewela, 57, 4 lv olt; fJ {}ewe1a 

1 Ed. L. G. Westerink (Amsterdam 1955). 
2 Cette division g{merale est indiquee des le debut, l l, 7 - 12, 16 et elle correspond, en 

fait, A la division jamblicheenne adoptee par Proclus (in Ale.. 14, 1-17). Cp. en effet, apres 
la phrase initiale (/leel �E Tijr;; elr;; Ta "etpdÄata ijTOt p,eerJ &atgeaewr;; laTeov ön eIr;; Tela �tat
eeiTat 6 &dÄoyor;;' eÄeyurt,,6v, neoTemn,,6v, p,at/:vn,,6v), (1) "al ev p,& Tcp eÄey"n"cp �el"vvatV 
aVTov &nÄfj dp,afJfj, ön Te dyvoeiTa noÄm"a "al ÖT:t vop,ICet eMtvat, ll, 8-10 et Procl. 14, 8ss. 
ne0rJyeiTat p,& "etpdÄawv lv, TO n)v tlyvo!av dtpateoiiv TOO Ä6yov urÄ. Puis (2) To �E neoTem
n,,6v eanv ev cp neOTeE:nEt amov aotplq. TOUr;; dvnndÄovr;; vt"ijaat, 12, Is. et Procl. 14, 11ss. &v.. 
TeeOV �E ... p,eeor;;, TO "aTaa"evdCov wr;; oV XeT] T:oir;; tpVat"oir;; nÄeoveur�p,aatV de"ovp,evov dno
Ätp,ndvea{}at TWv "aTa TT]v TeÄelav d(!eT:T]v e:ntTrJ�evp,dTWV. Enfin (3) To �E p,atevn,,6v eaTtV ev 
cp 6 l:w"edTrJr;; . . .  notei TOV' AÄutPtdt5rJv d:n;o�aaf}at ön tpl!XT] 6 (1v&gwnor;;, wau amov eamov 
�(('da"aÄov elvat, 12,5-7 et Procl. 14, 14ss. TelTov �E . . .  TO TT]V dvdp,VrJatV noelCov Tijr;; dÄrJ{}tvijr;; 
TJWiJv oValar;; "TA. TI est interessant de voir comment Olympiodore procede, de maniere eclec
tique. Il s'est empare de la division de Jamblique-Proclus (sans d'ailleurs les nommer), et 
il lui applique la division "aTa TO Äeurt,,6v, c'est-a-dire selon I'lÄeyxor;;, la neOTe07r� et la. 
patela que Proclus a.vait rejetee en 12, 1-14. 

6 Museum Helvetlcum 
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"ai 't'o 'lt(!OOtt-ttov 't'ov c5taMyov, 75, 24s. ( = 100, 22 ; 1 12, 2 ;  1 18, 26;  125, 23) 
't'av't'a lXet � {}ew(!ta. D'autres fois l'on passe de la theoria a la lexis par une 
formule de transition qui montre l'accord entre l'une et l'autre, ainsi 33, 19 
avwpwvor; � M�tr; 't'oir; 'lta(!' �t-twv el(!'YJt-tEvotr; , 46, lOs. l&v avwpwvor; � M�tr; 't'oi r; 
ev 't'fi {}ew(!tq., et cet accord est d'autant moins etonnant que tres souvent Olym
piodore se borne a repeter dans le commentaire de la lexis ce qu'il avait dit dans 
la theoria. Quelques exemples suffiront a montrer ce caractere evidemment sco
laire du Commentaire d'Olympiodore. Precisons meme: il s'agit, semble-t-il, d'un 
cours eIementaire qui s'adresse a des debutants, auxquels on ne craint pas de 
dire a plusieurs reprises les memes choses. 

38, 21ss. (a propos d' Ale. 104 C 8-D 5 Kai lawr; ye, ih Ew,,(!aur;, ov" ola{)' ö't't 
"d.). Theoria: avwt t-tev ovv - les fjJwvat d' Alcibiade - daaa(!u 't'tva 't'ov Ew,,(}u't'ovr; 
{}avt-tuCovatv ' 't'ijv eV"at(!tav 't'wv Mywv av't'ov, 't'ijv ovatav av't'oV, 't'ijv c5'15vat-ttv, 't'ijv 
eVE(!yetav, ce qui est ensuite explicite en detail, l'ev"at(!ta 't'wv Ä.6ywv 38,22-39,15, 
l'ovata 39, 15-40, 1, la c5Vvat-ttr; 40, 1-4, l'eVE(!yeta 40, 4-17. - Lexis: reprend simple
ment ces quatre points en les referant a quatre segments de pmases du lemma. 
Pour plus de clarte, je transcris a partir d'ici sur deux colonnes. 

Thiaria 
38, 22 SB. "al TTJv pe" wxatelav TWv Äoywv (BC. 
{}avpal;et) ev ol, qJTJatv «aptxe6v pe lrp1}'YJ'», 
w, ei lMyev ((ei f.1:q oJ..tyov pe neoeÄaße" lyw 
ae neWTOV e1xov eeWTijaat, Tl b'lj nOTe ltot TO
aoVTOV Xgovov dxoÄov{}ei,» . .. {}avpal;et oVv TTJv 
evxatelav btu ToVTWV' p.ertara be <%vaTat fJ 
eVxatela. 
39, 15 ss. &v-reeov TTJv oValav aVToiI {}avp.al;et 
Äerwv «Tl ßoVÄet»' Ta yue ßovJ..'YJTav dya1Jov. 
&u ToVTOV oiW Ta dyaDoetbe, Tij, oVala, aVToiI 
TefJavp.axev· naVTe, yue TU dyaDu ßovJ..opefJa. 
ei be "al TU "axu neanopev, oVX w, ßovJ..o
P.evol dJ..J..' w, oo"oiIvTa fJp.iv, cl\, qJTJalv ev Tq'J 
roI!YÜ�. Ma "al Tr,v &acpoeuv ßOVÄ'YJTWV "al 
bOXOVVTWV yvwaop.efJa avv {}eq'J. 
40, Iss. TglTOV TTJv <%vap.tv {}avp.al;el Äerw,v 
(( lmpeUaTara naewv, önov eav w»· TOVTO 
t5vvapew, eaTtv dyevnvov "al dTeVTOV, öDev "al 
'AT(!VTWV'YJ I) 'A{}'Y}1Jä. a'YJpeiov oiW peylaT'YJ' 
t5vval'ew, Ta naVTaxov dd na(!eivat. 
40, 4 SB. T-Y)V bi evieyetav aVToii Tha(!TOV {}av
p.al;et &u TOV «( boxÄei, P.Ot))· ToVTO bi dvep
noblGTov "al anaVGTov evel!Yela, eaTlv, Uyw Ta 
afiTw, evoxÄeiv. oV yue öP.OtOV Ta vVv ( EvOxÄei,)) 
Tq'J livw ele'YJp.t!vcp ((&' oxJ..OV)). exei pb yue lnl 
TWv cpoeTtXWv eeaaTWv elnwv Ta «bt' ÖXÄOV)) 
"TA. 

Lexi8 

46, 10-13. xal iaw, ye, w l:w"eaTe" oVX olaD' 
ÖTI ap.1xe6v p.e lM,: lOO/; avpcpwvo, fJ U�/, 
Toi, €v Tfj eewelq.. TTJv yde eVxatelav TWv l:w
"eaTov, Äoywv !5td ToVTWV {}avJtal;et 6 'AÄxt
ß1ab'YJ', l]Tt, pertaTOV ev näal b'VvaTal, w, 
MelX {}'YJ· 

46, 15-17. Tl nOTe ßovÄet: eVTaVf)a Tr,v oValav 
aVToii {}avp.al;et dyaDTJv o'Jaav' Ta YUe ßOVÄ'YJ
Tav dya{}6v. eie 'Ij"a p. ev b i  "al ÖTt oV TavTav 
ß ' · 

' .ll ' • , T' , '- -Q' OVA'YJTOV "at UO"'YJTOV, w, ev .1 01!Y11j! ""Xv'YJ-
aBTat. 

46, 22-24. �Onov luv w lmp.eUaTara na(!wv: 
lboV xal T-Y)V <%vap.tv lVTaVf)a naeabebw"ev. Ta 
yUe naVTaxoii naeeival "al avp.nU(!op.aeTeiv 
&vap.ew, dYeVnvov xal dT(!VTOV. 

46, 18-20. Kai e, Tlva lÄnlba ßÄrnwv evoxÄei, 
P.Ot: Tr,v evieyetav &d TOV (( €voxÄeip) l!5'ljÄw
aev. oV TavTav !5i Ta vVv (fEvoxJ..ei,)) "al Ta 
:llew'Y}1J ((!5t' ÖXÄov», w, I' ep. a {}'ljx a p. e v .  

Apres avoir, dans l'explication generale ({}ew(!ta), developpe les quatre points 
indiques plus haut, Olympiodore passe au commentaire de la reponse de Socrate, 
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Ale. 104 D 6-E 2 �XoVC1rJ ftEV ä(!a fWV . . . ofJ-rw xal floyu; navC1a{fl'YJv. lei eneore je 
transeris sur deux eolonnes. 

Theoria 

40, 18-41, 7. 'Enl TOVTOt<; be 0 Iwx(]aTrI'; TOV 
xO(]V<p<Iiov ptpOvpevor; f{JtAoaoq;ov BAaxlaTwv 
Mywv bEopevov &a TO B� d1J1JnoOtrwv noteia
Oat Tar; d(]xar; (ceci est explique 40,20-41,  1 )  
." , ptpoVpevor; oVv 0 IWX(]aTTjr; TOV xO(]Vf{Jaiov 
f{JtMaof{Jov, wr; ei(]TjTat, TOV B� d'/J1}1f:oOtrwv 
nOtQvpevov Tar; d(]xar;, dAlya alTei na(]a ToV 
'AAXtßtabov, xal Taum eUTeMj' n(]WTOV pev 
dx(]oaaaaOat TWV aVToV eTjpaTWV, enetTa dno
x(](vaaf}at n(!or; Ta B(]WTwpeva. elTa xaTavev
aaVTOr; Toii viov not�aew Taum, f{JTJalv 0 Iw
X(]aT11r; 8n « Bav ofhw notnr;, Mvapal aot bv- .
vapw ne(]t1f:otijaat, i)v oi äUot B(]aaTal oVX 
Bb'f!IJ�f}Tjaav ». 
41, 8-20. Mera Tama be biov Bnayayeiv Ti}V y' 
alTlav bt' ifv avyoii B(]ij., wr; B(]WnXOr; BxXaet TOV 
e(]WTa xal dvaßaUerat n(]Or; ToVTO (cf. Procl. in 
Ale. 128, 17 &a Tijr; peAA�aeWr; xal Tijr; dva
ßOAijr; ToV Myov), iva nUov exot TOV veov n(]oa
eXOVTa Toir; na(]' aVYov. aTotxeia be xal TEX
P�(]ta Meov B(]aaToV Uyet 000 TaVTa, 8n bei 
TOV lvf}eov B(]aaTi}v xal x(]law exetv xal avpna
{Jetav ... :noii Oe TavTa :naeaOtbwaw; BV ole; f{J11-
aw lin « PYJ (}avpaanr; el, xaOdne(] poyte; 1j(]
eaprJV, ofhw xal poytr; navaopat». TO pev ya(] 
poytr; i'1(!�aalJat aTjpeiov x(]laewr; ... , TO be poyte; 
navaaa{}at avpna{}elar; BaTl xal nUov Bf{Jte
pevov TWv natbtxWv. 

Lexi8 

47, 5 es. 'AxoVaet pev i'1(!a pov: maiiOa TOV 
xo(]vf{Jaiov ptpoVpevor; f{JtMaorpov xaTa Tijv dv
vno{}erov rptAoaorplav d).{ya alTei' xal vVv Itev 
WaTe dXoVaat TWV aVToV e11paTwv, ptX(]OV be 
vaTe(]ov xal waTe anox(]lvaaf}at, bf)a f{JTJalv OTt 
«TotaVTrJV bVvapal aot ne(!tm'nijaat bVvaptV, 
i)v oi äAAOt B(]aaTal oVx BM�{}TjaaV». 

47, 13ee. 'O(]a b�' oV yd(] TOt eiTj {}avpaaTOv 
el, wane(] pOrte; 1j(]�apTjv, ofhw p6yte; navaal
prJV: BVTavOa beov elneiv TTJv T(]LTrJV alTlav, 
ToVTO pev oV neno{Tjxev, iva en nUov Bxxavan 
TOv l(]WTa TOV n(]Oe; TOV veov, aTOtXeia be na(]a
blbwaw Meov B(]aaToii, oV f{Jave(]We;, dU' B� 
rov Toie; na(]' avyoV AeyopevOtr; Enerat. f{JTJalv 
Ycle on « wane(] poytr; 1j(]�apTjv», �AoVTat be 
BVTeV{}ev 1) x(]latr; . xelaewr; Ycle TO pi} wr; hvXev 
äf!�aaf}at. e1Ta Bnayet ((OVTW xal poytr; navaal
PrJV», ToiiTO be �Aoi TTJv avpna{}elav' avpna
{}elar; yae TO no).vv X(]OVOV avpnaf!apevew Toir; 
nat&xoir; . 

Quelques exemples eneore dans la meme n(!ii;t, . Voiei d'abord le eommentaue 
d' Ale. 104 E 4 XaAEnov flBv ovv XTA. 

TM6ria 

41, 24-42, 6. C/JTjalv be 8n ((xaAenOv rf1' xal 
viiv TO neoativat aot». xaAWr; be TO ((xaAenOv» 
TeOetxev xal oi5Te (( ei!xoAOV» emev oi5Te (( dbv
VaTOV». ei!xoAov pev yae ou" 0/, Bnet� beor; 1}1' 
p�, xa{}dne(] Tollr; ä).AOVr; BgaaTar; vne(]rp(]ovei, 
TOv avyOv T(]OnoV xal TOV IWX(]aTTjI1 dnoaTea
�arJTat' oVx dbVvaTov be bta Ti}V aVYTJv alTlav. 
BnetbYJ yaf! TWv äUwv xaTerp(]ovTjaev, ov" dM
vaTOV 1}v Tip Iwx(]aTet neoaeA{}eiv' dbVvaTov 
ya(] 1}v IWX(]aTOVr; clxoVaat PYJ TWv äAAWV xaTa
f{J(]�aaVTa. 

Lexi8 

48, 13 -15. XaAenOv pev OVv n(]Or; ävbea oVX 
i/TTova: n (] O e l (! TjTat  wr; oi5Te Tip ((db'f!IJaTqJ» 
oi5Te Trp (( eUxOAqJ» Bx�aaTo, xal wr; elxOTWr; 
Tomo BnolTjaev btetA�rpapev. 

L'explieation generale d'Ale. 104 E 6 lyw ya(!, d) �Axtßta�'YJ XTA. est reprise en 
deux passages de la lexis, d'une part, selon la suite meme du dialogue, dans le 
eommentaue de 104 E 6, d'autre part, et de fayon assez ridieule, dans le eommen
taue de 104 D 5 fj&C1T' t'l.v ntrf)o{fl'YJv. Soit done : 
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TMdria 

42, 7-15. Tav.a elnwv "al f.lEX(!t TOVTWV s""av
aa<; TOv l(!wra ano"al.VnTet Tipi T(!lT'YjV alTiav 
"al cprjaw Sn « &a TO "aTaq;(!oveiv TWv vnae
XOvTWV aot S(!ro aov "al TOaOv.ov X(!OVOV ov" 
dnaJ.J.unof.lat· ov yd(! dl.rrf}roq; ToVTWV TroV 
q;aWOf.lEvWV em{}vf.leiq; ». "al nuvTeq; 6e lJ.vf}(!W
not ov" avnöv Trov na{}rov 6(!EyOVTat, olov 6 
q;tl.onf.loq;, 6 q;Il.oX(!'fJf.laToq; "al q;tl.onl.oVToq;, 6 
q;Il.�60voq;. dl.l.' 6 ItBv q;tl.�&voq; Tijq; {}etaq; eq.
aTwv1Jq; ... eq;leTat "al TavTn lvvotav lXe!" pTj 
mwUf.levoq; 6e Tvxeiv nE(!l TO eiowl.ov "al Tipi 
dnonTwaw beeiV1Jq; a"taf.laxei. 

Lexi8 

48, 22-24. ' Eyw yU(!, w'Al."ßtuÖ1J: sVTeiJ{}ev 
'I] T(!lT1J alTia, 6ton i(!i;. 6 l:w"QUT1Jq;· cprjal yd(! 
"aTaqJ(!oveiv aVTOv TWv vnaeXOVTWV "al f.lTj dl.1J
{}roq; dyanav a n(!o f.lt"(!OV &ijl.{}ev. 

46, 25. Kal7i6tC1T' llv nvIJolf.l1Jv: ei(! 1J T a t  " al 
i v  Tfi {} e w (! lq. STt "al 6 q;tl.'Ij&voq; ov raVT1Jq; 
Tijq; q;aWOf.lEv1Jq; 'l]oovijq; 6(!Eyb"Tat, dlla Tijq; dl.1/" 
{}wijq;· ov mwUf.levoq; 6e Tvxeiv ne(!l TO q;aw6-
f.levov Tov.O a"taf.laxei. su 6e TOV «i]&UTa» 
sl(!ija{}at inl Tipi bdaTaaw ijl.{}0f.lev, olusla 
yd(! 'I] U�tq; Tep q;tl.1J6OvqJ. 

Oommentaire d'Ale. 105 A 7 'AÄ.Ä.a vijp bd 'ftVL <5� no'f' eÄnt<5L Cfj�, eyro ({J(}aaw. 

TMdria 

43, 9-19. 'Erd TOVTOtq; oe dVaTEf.lVet Tipi 'Al."t
ßlu60v 'wTjv l1.naaav uai cprjaw Sn « il.ni'etq; 
moq; 6Mywv 'l]f.lS(!rov naesl.{}siv inl TOV öijf.lOV 
"al aVf.lßovl.evasw 'A{}'YjValotq;». Wroq; oe 1}v 6 
f.lEX(!t Tijq; iq;1Jßlaq; "atQOq;· f.lETa 6e ,,' TJf.lEQaq;, 
wq; iaTO(!ei 0 II (!0"l.oq;8, lf.lsl.l.ev iyy(!urpsa{}al 
slq; irp'lj ßovq;· vo f.loq; 6e I}V, n(!lv iyy(!urpsa{}a t 
slq; Tomovq; f.lTj aVf.lßo'IJl.e1lsw nva 'A{}'Ijv1Jatv. 

Lexi8 

50, 588. 'A.Ua vVv enl Tlvt 6'1j noT' iAnl& 'fiq;, 
iyw q;(!uaw: eVTeiJ{}ev dvaTOf.lTj Tijq;'AÄ"tßIU&V 
'wijq;· avanTvaast yd(! 6 l:WX(!UT'Iq; TTjV 6tu
VOtaV aVTov naaav ev TOtq; erpE�ijq;. 
Tov.o oUaea{}at f.lul.a 6l.iywv 'l]f.lS(!Wv: lUTO(!st 
6 IIflo"Äor; Sn f.leTd ,,' 'l]f.lE(!aq; lpsl.l.ev slq; ToVq; 
irp'ljßovq; iVTunea{}at, slTa aVf.lßovl.e1lStV ' A{}1J
valotq;. 

Voyons enfin le eommentaire d'Ale. 105 A 4-0 7, e'est-a-dire des deux questions 
d di ( n I n .1l - 105 A 4 \ ' .T " . ,  \ .. .Il I U eu et 'ft� aaL SLnOL -uSWV , ",aL et av aot SLnOL 0 av'fO� OV'fO� -uSO� 
105 B 7s.) avee les reponses supposees d' Aleibiade. Olympiodore deeouvre en ce 
passage un eertain nombre de «dogmes», dont je eiterai le premier, le troisieme et 
le einquieme. 

TMdria 

lerdogme, 44, 1588. i" f.lBv oVv TroV i(!WT'ljaewv 
, , ,,- {}' . • ß' " ava"VnTst UTt "a at(!satv 01 tot "at ov "aT-

1JVay"aaf.lEvot· q;1Jalv yd(! « Tl ßovl.et;» ... iv 
'l]f.ltV f.lBv YU(! ianv iUa{}at Totov6e ßiov, il.o
f.lEvovq; 6e n(!UnBW Ta inof.leva Tcp ßlqJ ov" iv 
'I] f.liv, dll' d vay"alwq;. 

3e dogme, 45, 15-18. T(!trov 60yf.la, Sn ov &a 
nf.lTJv ol"elav &i aVf.lßovl.evetv olq; nq; aVf.lßov
l.e1let, dlla &' aVTrov TroV d,,(!OWf.lEvWV WrpE
l.stav· 6 6i ' AAxtßtu61Jq; &a nf.lTjv f.laUOV ißov
l.eTo na(!tEvat inl TOV öijf.lov. 

5e dogme, 45, 2188. nEf.lnTOV, Sn "al dvof.lota 
Ta na(!a&lyf.lara na(!'fJvey"ev, Kv(!ov "al EErr 
�'YjV • 6 f.lev ya(! Kv(!oq; &a TO n(!oa1Jviq; ToV ij{}ovq; 
"al TO n(!oq; ToVq; d(!XOf.lEvOtq; imet"eq; n a T Tj (! 
WvOf.lu'eTO, 6 6e EE(!�1Jq; 61a TO Mav 6(!yll.ov "al 
"aT1JVay"aa f.lEvOV 6 e a n O T  1J q; . 

Lexi8 

49, 22. IloTe(!oV ßovÄel 'fiv lxwv a vVV lXelq;: 
SVTeiJ{}ev lanv il.eiv 60yf.la, ö " a l  e i n o f.l e v ,  
ön "a{}' aZ(!eC1tv oi ßiol "al oll "aTa dvuY"1Jv. 

50, 11-14. ·On lJ.�toq; el nf.laa{}at wq; ofJTe Ile
(!I"l.ijq; (105 B 2): lJ.l.l.o 60yf.la ivreiJ{}ev dva
uvnTst· Sn 6ei f.lTj n/lijq; XU(!W nOleia{}al Tipi 
aVf.lßovl.'ljv, cYJane(! vVv 6 'AAxtßtUÖ1Jq;, dl.l.' wq;e
l.elaq; TroV Uu(!OWf.lEvWV. 

51, 23-25. IIÄTJv Kv(!ov "al EE(!�oV (105 C 6): 
S i(! 1J T a t  Sn dvof.lolqJ sx(!'fJaaTo Tcp naea6ely
f.laT/· oll yd(! Ta aVTa OVTOt n(!Oell.oVTo, eiye 6 
f.lBv n a  T 'Ij  (! ,  6 6e 6 e a n O T  1J q; n(!oa1JYo(!eveTo. 

8 Faux. ProcIus (in Ale. 146, 1088.) dit l1.f.la OVv "al Tijv 'l]Ät"lav 61:w,,(!uT1Jq; ToV'AAxlßIU6ov 
6e6'ljJ.w"ev slnwv ( 105 B 1 )  «Tov.O 6e laea{}al f.lul.a 6l.lywv 'l]f.lSflWv»· f.leTa yd(! TTJv icprjßelav 
aVToiq; dyo(!e1lew i�ijv wq; ns(!ll T o q;  el"uUTOv. Ou bien Olympiodore a lu un autre texte, ou il 
a. confondu jours et annees. 
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ß. Les methodes scolaires de Proclus 
Les methodes d'Olympiodore se earaeterisent done par trois traits: (a) les divisions 

sont nettement tranchees, moyennant des titres apparents et souvent des formules 
d'introduetion et de eonclusion ; (b) l'ouvrage a eommenter est reparti en lemmata 
plus ou moins etendus qui, en prineipe, donnent lieu d'abord a une explication 
generale (the&/'ia), puis a une expli ca tion des mots memes (lexis); (c) l' explica tion 
generale est deja une explication litterale, en sorte que, tres souvent, Olympiodore 
ne fait que repeter plus brievement dans la lexis ce qu'il a deja dit dans la the6ria. 

Or Olympiodore est un aboutissement, l' aboutissement d'une tradition scolaire. Si 
l' on deceIe entre lui et Proclus des points eommuns, on aura lieu de penser que ces 
ressemblan ces sont dues a la tradition: les differenees en revanche pourront etre 
attribuees soit au fait qu'Olympiodore pousse, plus loin encore que Proclus, le souci 
d'etre clair et d. e se plier aux besoins d'un jeune auditoire, soit a son moindre genie. 

Les differences sautent aux yeux. l. Apres une tres eourte introduetion, Olym
piodore aborde aussitöt le texte: Proclus offre de longs Prologues on sont etudies 
et le but (axon6�, ne6I}Bat�) et le plan (olxo'VOfl,{a) du dialogue, le Commentaire 
sur le Timee ajoutant eneore des indieations sur la forme litteraire (elt5o�, xaeme
T1Je), le cadre ou l'oecasion ("ate6�, vn6{hat�), les personnages (ne6aama). 

2. Olympiodore, moyennant des titres apparents, fait voir d'emblee la disposi
tion de l'ouvrage, et eomment il se distribue en seetions et le90ns (nea�Bt�). La 
maniere de Proclus est plus subtile. II ignore, du moins quant aux titres, la division 
en Tf-l1Jf-laTa et nea�Bt�. Ou plutöt, s'il ignore eompletement les nea�Bt� - bien que, 
en toute probabilite, ehaeune de ses heures d'explieation ait du correspondre a 
une «le9oll» - il n'indique la division en Tf-l1Jf-lar:a que dans le Prologue, on il 
l'attribue a Jamblique, mais en revanche il montre la eomment eette division se 
justifie par son aecord avee les donnees reelles (Ta neayf-laTa) du dialogue et de 
combien elle l'emporte sur les divisions anterieurement proposees. Olympiodore 
a eu d'un bout a l'autre le Commentaire de Proclus sous les yeux, et l'on peut 
ainsi reeonnaitre sa maniere de proceder. Negligeant entierement les justifieations 
de Proelus, il n'a garde que le seul fait des Tf-l1Jf-laTa, et, de ces Tf-l1Jf-laTa, il a fait 
des titres, que eeei soit du, eomme je disais, aux besoins de l'auditoire - ehaeun 
sait eombien les jeunes etudiants appreeient les divisions claires, les plans aide
memoire, ete. - ou au genie assez superficiel de l' Alexandrin. 

3. Dans la division des nea�Bt� en the6ria et lexis, Olympiodore, eomme on l'a 
vu, se eontente ordinairement de repeter dans la lexis les explieations litterales 
qu'il a donnees deja dans la theßria. Si bien que, ehez lui, cette division meme 
n'a plus grand sens : on n'a affaire partout qu'a un eommentaire de la M�t�, et 
l'on 'peqt done se demander si l'on n'assiste pas iei a une degradation, s'il n'y a 
pas eu un temps on la division etait pleinement valable, la theßria eoneernant 
reellement la «pensee»4, la lexis eoneernant reellement la «forme». 

, De Platon, ou de ce que l'on croyait trouver dans Platon par l'exegese allegorique. Peu 
importe ici. 
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Or c'est ce que nous constatons en partie5 chez Proclus et il vaut la peine de 
l'examiner. J'etudierai tour a tour le Commentaire sur l'Alcibiade et les deux 
premiers livres du Commentaire sur le Timee. 

1. Theor i a  et  l ex i s  dans  l e  C o m mentaire  s u r  I '  Alcibiade  

Bien que le mot fhweta, au sens technique Oll le prend Olympiodore, soit absent 
(a la difference de M�L�, qui n'est pas rare), la division en explication du fond 
(Ta :!reaYl'aTa) ou du contenu general et explication des e'IJl'am ou des ua{}' luaam 
se rencontre a plusieurs reprises dans cet ouvrage. Elle est, chaque fois, nettement 
marquee par une formule de transition. Je donne ici la liste de tous les passages 
Oll de teIles formules se rencontrent, (A) indiquant ce qui concerne le fond, (B) ce 
qui concerne la forme6• 

(A) 105, 16-107, 6. (B) 107, 7 (ln Totvvv uat Trov e'YJl' aTWV luaa Tov {}eaaw
l'�a)-111, 4 (puis une serie d'apories, lla A LV (je ävw{)ev ae�al'EVoL 111, 6 :  c'est 
comme un «repentir» par lequel on revient sur le fond, :!r aÄLY). 

(A) 128, 2-129, 5. (B) 129, 6 (mvTa uat :!rEet TOVTOV' Trov (j e  ua{) ' luaa Ta)-
131, 12. 

(A) 151, 16-156, 15. (B) 156, 16 (l"avm :!rEet &.:!r aa'YJ� eZXOI'EV MYELY Tij� :!r(!O
UE tl'b'YJ� e'IJaEw�' 1j(j'YJ (j e  uat Ta  ua{)' luaa Ta &iJ..{}wI'Ev)-157, 13. 

(A) 169, 17-172, 11. (B) 172, 12 (TavTa UO LY'fj :!rEet ToVTWV ele'IJa{}w' Trov (j e  
"a{) '  luaa Ta r!'YJfLaTWV)-173, 24. 

(A) 181, 11-185, 177. (B) 185, 17 (TaVTa :!rEet Trov :!reaYl' aTWV ' ä �wy (je  {}avl'aam 
uai T",V I'El"aXdeLaW Trov A6ywv)-186, 18. 

& En partie seulement, car, comme on va le voir, les methodes de Proclus sont beaucoup 
plus soupIes. 

8 Sur une apparente anomalie OU A et B semblent intervertis, cf. infra p. 94ss. 
7 Cette explication generale concerne le lemma Ale. 106 C 4-D 4 (Piec o�· Ola1l0fj yae •.. 

llwr; yd(! oiJ; elle porte sur la notion meme de av/tßovA[a, plus precisement sur le aVftßOVAev
-we01l eloor;, qui se distingue de l'lntaet"Tt,,01l et du Ot"a1lt"o" door; par la notion de l'dyaß-01l 
(l'buaet"Tt,,01l visant au "aAov et le Ot"avt"Ov au ot"atov, cf. 183, 18ss.). Le bon conseiller 
est celui qui sait de science certaine distinguer entre ce qui est bon (utile) pour la ciM et 
ce qui est mauvais (nuisible) pour elle, bref il possede la fPeOll'Y}atr; (cf. 185, 7ss.). Cette ex
plication generale concerne le fond du probleme, les neayftaTa (185, 17), apres quoi on 
passe aux AoYOt (185, 18). Mais cette explication generale a eM elle-meme precedee sous 
le meme lemma (bien que plus court Hl6 C 4-5 (Piec oTJ' Otavofi yae ••• oV noUoii ;(eOvov), 
d'une autre explication generale qui, cette fois, concernait la ).i�tr; (cf. 181, 1-3 TaiTra 
ftE:v OTJ nse1 TWv aVAAoytaftWv neOete�aß-w' AOt7to" oe aVTTJv beß-iftcvol TTJv ).i�w Ta neayftaTa 
ß-cwe�awftcv), c'est-a-dire toute la suite des raisonnements de Socrate depuis (Piec o� 
(106 C 4) jusqu'a cl oe ft�TE cvecr; ft�Tc E/taß-cr;, nwr; olaß-a "al noß-cv (HO D 5). Socrate, 
selon Proclus, a procede selon la methode analytique (179, lOs.). Il a fait avouer a. Alcibiade 
(HO C 6/1 1 )  qu'il ne peut indiquer aucun temps ou il ait estime «ne pas savoir» les choses 
sur lesquelles il veut conseiller le peuple. Des lors, en remontant d'argument en argument, 
on raisonne ainsi : s'il croyait savoir, il n'a pas eherehe lui-meme ni ne s'est adresse a des 
maitres; en ce cas, il n'a ni trouve lui-meme ni appris aupres d'autres ; en ce cas, il ne sait 
pas; en ce cas, il n'est pas bon conseiller du peuple (cf. 179, 4-8). Cette methode de Socrate 
etait une methode de «retrogression». On partait de l'etat le plus miserable - la double 
ignorance d'Alcibiade, qui ne sait pas et pourtant croit savoir - et l'on remontait a l'etat 
le meilleur, celui du bon conseiller qui, conscient de ne pas savoir, a eherehe seul ou avec 
des maitres, a donc appris ou trouve, est donc en possession de la science et par suite capable 
de conseiller. Proclus emploie la methode inverse, syntMtique ("aTa awf}eaw 179, 9s., 
avvß-CTt"Wr; 179, 11) .  Il part de l'etat le meilleur, et, par une suite de trois syllogismes 
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(A) 207, 1-19. (B) 207, 19 ('wv1'a :7tE (!t 1'ij� b, 1'oi� nf!O'X8lf-ls VOI� e�f-l a(Jl �tavota�· 
1'ij� �e  U�E w� )-208, 13. 

(A) 224, 1-229, 13. (B) 229, 14 (1'av1'a "at nE(!t 1'ov 1'(!6nov nv v A6ywv. 1'wv �e 
"aß' fj" aa1'ov e1Jf-l(X-rwv)-231, 13. 

(A) 232, 10-237, 13. (B) 237, 13 (1'av1'a nE (!l 1'wv n(!aywJ.-rwv el�aßw· 1'wv �e 
:7tEel 1'i}v U� I V  )-239, 13. 

(A) 242, 4:-252, 2. (B) 252, 3 (1'av1'a f-lev oVv nE(!l 1'ov nav1'd � f}f-li v  ele�aßw aVAAo
'Itaf-lOV .•• • Aol7'C6v B a't'l 1' a  1'ov II Au1'wvo� e�f-l a1' a ßEw(!eiv)-253, 15. 

(A) 261, 6-265, 3. (B) 265, 4 (ned� f-lev ovv 1'i}v E l(!1Jf-l s vTJv eva1'aaLV 1'oaav1'a. 
1'wv �e 'Xaß' l'Xaa1' a )-266, 12. 

(A) 270, 10-272, 11. (B) 272, 11 (1'av't'a "al ned� 1'�V�E 1'i}v Cmoetav· 1'wv �e  
'Xa{}' l"aa1' a  e1Jf-l u1'wv )-276, 3. 

(A) 276, 8-282, 6. (B) 282, 6 (1'd f-lev ovv ßE WeTJf-la �l a 1'oaav't'a� . . .  ahta� ol6f-lEßa 
1'q) Ew"eaul avvuAE iv 'Xal ov" E lval naeEgyov, W anE (! otov1'at 't'l VE �, 1j�TJ �e 'Xal 

(a: 176, 10-177, 10;  b: 177, 10-19; c: 177, 19-178, 10, qu'il reunit enfin XaTa TO Gvvfh'TtxOv 
).cyop.eliov lIxfjfla 178, 12s.), il montre a. quelles conditions se forme le bon conseiller, cf. 
178, 15-19 : «tout bon conseiller est savant (01&) dans les choses Bur lesquelles il conseille ; 
tout Bavant dans les choses sur lesquelles il conseille les sait ou pour avoir appris ou pour 
avoir trouve; celui qui a appris ou trouve ou bien B'est adresse a. des maitres ou bien a 
cherche seul; celui qui s'est adresse a. des maitres ou 80 cherche seul peut indiquer un temps 
Oll il n'estimait pas savoir les choses Bur lesquelles il conseille.» Pour appliquer cette suite 
de majeures au cas d'Alcibiade et le montrer, chaque fois, deficient, il suffira, apres chaque 
majeure, d'ajouter la mineure - «or Alcibiade ni n'a cherche ni n'a eu de maitres» ou «or 
Alcibiade ne peut indiquer de temps Oll il estimait ne pas savoir» (178, 19-24) - :  on abou
tira, chaque fois, a. 180 conclusion : «donc Alcibiade n'est pas bon conseiller.» Maintenant, 
observe Proclus (179, 11-180, 3), ces deux methodes, 180 synthetique et l'analytique, cor
respondent absolument a. 180 nature de l'ame (:rt:eOlI�Ket :rt:a!iTwc; Tfj rpVGet TfjC; tpvxfjc; 179, 
12). «L'ame en effet descend de l'etat plus parfait a. l'etat moins parfait des lorsqu'elle 
combine des notions» (au lieu de n'avoir qu'un pur regard unitif) «et s'adjoint des tuniques 
etrangers, jusqu'a. ce qu'elle soit entouree, comme de filets, de ces liens epais et resistants 
du corps. Elle remonte par la methode retrograde (6!' alia).vlIewc;) et le depouillement de 
tout ce qui n'a nulle convenance avec elle, jusqu'a. ce que, devenue «nu!» comme dit l'Oracle 
(Or. eh. 52 Kr.), elle se soit attachee aux Formes immaterielles et separees.» D'autre part, 
le raisonnement syntMtique de Proclus, proeedant par affirmations (:rt:äc; ••• :rt:äC; ••• :rt:äc; ..• 
:rt:äc;), des la qu'il ne detruit pas les elements superieurs (oox aliateWIi Ta ße)'Tlova 180, 20 = 
seil. 180 2e proposition :rt:äc; 0 el&vc; ij lIafJwli ij wewli 01& ne detruit pas la Ire, qui lui est 
superieure, :rt:äc; () ayafJac; lIVflßOV).OC; 01& :rt:ee1 cOli lIVflßov).eVet, cf. 180, 8s. Ta elc5bat TOU 
flafJeili xal weeili v:rt:aexet �:rt:ov lIeflliOUeOV), ressemble a. 180 constitution naturelle des 
realites (lotxe ••• Tfj XaTa rpvaw v:rt:oaTdaet Täi!J :rt:eaYftaTW!i 180, 20s.); en revanche le raisonne
ment analytique de Socrate, proeedant par negations (oVr' et,�'TJae!J ai5Te ... , oVu lflafJe!J 
oVu eVee!J, ••• oox el&, ... OOK laTtIi ayafJac; a·vflßov).OC;), des la qu'il renverse les elements 
Buperieurs (dliaTee:rt:W!i Ta flett,olia 180, 21 = seil. le fait, par Alcibiade, de ne pas se croire 
ignorant supprime l'etat superieur Oll, se sachant ignorant, on eherche a. apprendre, et 
ainsi de suite : cf. 180, 14s. ln c51l av TO t,'f/TfjlIat xal TO c5tc5ax1}fj!Jat Tfjc; ayvolac; v:rt:eeExet XaTa 
T�1i a�lali), ressemble a. la disposition Oll les choses vont contre nature (lotxe ••. Tfj :rt:aea 
rpVlIW c5ta1}eaet 180, 20ss.). D'oll la conclusion (180, 22s.) : «Par consequent (Tfic5e = TavTn : 
Tfi c51l N, d'oll 180 mauvaise repetition de Tfj apres kar' dp.rpouea), sous l'un et l'autre aspect, 
BOUS celui de l'enchainement des raisonnements (XaTa Ta elc5oc; TfjC; :rt:).oxfjc;) et sous celui 
des realites (XaTa Ta :rt:eaYflaTa), il y 80 correspondence avec ce qui se passe en nous.» :rt:eoa-
1jxet (seil. TaiiTa) ToiC; f}fleTieotC; :rt:a�flalIt (181, I) reprend l'idee de TaiiTa ••• :rt:eoa�xe, 
:rt:a!iTWC; Tfj rpVaet TfjC; 'PVxfjc; (179, 12), en sorte que Ta :rt:eaYflaTa = f} rpvau; Tfjr; tpvxfjr;, les 
realites de l'ame, Ba xafJoc5or; de l'etat desincarne a l'incarnation, son älioc5or; en Bens con
traire. Des lors, il est clair que Ta :7reaYflam ici (180, 20B. et 181, I) a un tout autre sens 
que Ta :rt:eaYflam fJewe�lIWfle!J (181, 3 :  «conBiderons le fond») et rejoint le sens special que 
nous definironB plus loin p. 94ss. . 
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T a  'Xaf}'  l'Xarna e:ruovn:�, önw� a').rrfh{a� lXeL f}ew(!l]awpev). En fait, eette ex
plieation du detail semble manquer, les manuserits passent aussitöt au lemma 
Ale. 112 E 10-113 B 5: aueune indieation dans 1'apparat. Il y a done la une 
anomalie apparente, mais elle s'explique faeilement. Sous le lemma 112 E 1-10 
·O(!ij.� aV Toof}' w� ov 'Xa').w� elna� . . .  ''Q& e'tav, Proclus eonsidere au vrai tout 1'argu
ment soeratique depuis 112 E 1 ·O(!ij.� av, etc. jusqu'a 113 B 7 CPatvopaL piv, W 
};w'X(!an:�, e'X TWV opo'Aoyovpevwv eyw, argument par lequel Soerate amene Alei
biade a reeonnaitre que, puisque e'est lui qui repond, e'est lui aussi qui «dit les 
ehoses», qui declare done dans le cas present que, sur le juste et l'injuste, il est 
ignorant. Ce point est marque des le debut de l'explication generale 276, 8ss.: 
«Le jeune homme, a la fin du texte preeedent (seil. Alc. 112 D 11 'E'X pev wv av 
Myet� oV'X el'Xo�, s. e. pe etbevat Ta bl'Xata 'Xal Ta ä&'Xa) , ayant aecepte la eon
clusion, a savoir qu'il est ignorant du juste et de 1'injuste, eomme le lui a montre 
Socrate, mais l'ayant admise en proferant une exeuse, en ee sens qu'il a attribue 
a Soerate la responsabilite du point demontre, et non pas a lui-meme et a son 
propre earaetere, et ayant reeonnu qu'il ignore le juste et l'injuste d'apres ce que 
dit Socrate, et non pas selon la verite - car e'est eela qu'il suggerait en ajoutant 
(d'apres ce que tu dis, toi) -, Socrate, par ee qui suit, montre que c'est en vertu 
du jugement d' Alcibiade lui-meme, par les faits dont il est eonvenu, qu'il est 
manifeste ignorant du juste, que eelui qui a introduit cette refutation n' est nul 
autre qu'Aleibiade, et qu'il ne doit pas transmettre a Soerate la responsabilite 

des decisions acquises, mais tenir que ses propres reponses sont les eauses prin
cipales de la eonclusion.Jl Toute la suite de l'explication de ce lemma (277, 5-282, 
6) jusqu'a la phrase finale eitt�e plus haut eoneerne une objeetion (oo'Xei pev naLV 
277, 5, wane(! olov"Cat "CLVe� 282, 7s.). «Maintenant», dit alors Proclus, «passons au 
detail», e'est-a-dire au detail de 1'argumentation, qui est precisement donne dans 
la suite de l' Aleibiade, 112 E lOss. ' Eav ae l(!WpaL "Co fv 'Xal "Ca <wo, non:(!a n').elw 
ea"Ct 'X"CA. On notera d'ailleurs que" dans l'explieation de ee nouveau lemma 
(283, 1-286, 18), Proclus ne depeee pas le texte, n'explique pas expressement "Ca 
'Xaf}' l'Xaa"Ca, c'est-a-dire tous les termes 1'un apres l'autre, comme il fait dans nos 
autres exemples (v.gr. 129, 6ss. "Cwv be 'Xaf)' l'Xaa"Ca "Co pev 'einB(!, w� rpfJ�, e1ltf}vp,ei�' 

, .Il , " " - - ,  f} '  I .Il I .Il I I .Il I I < ') OV vL ayvoLav Bt(!'f)"CaL T'f)� TOV veaVLa'XOV 'n(!O VpLU� . . .  TO ve v7J ... TO vB . . .  'Xat TO 
. . .  "Co be), mais s'etend de fa�on generale sur les diverses formes d'interrogation 
et montre que la question sur 1'un et le deux eonvient admirablement au dessein 
de Socrate (cf. 283, 14ss.): neanmoins c'est la, eu egard a l'argumentation dans 
son ensemble, un point de detail, et Proclus est done fonde a dire, dans la phrase 
de transition 282, 8s.: «Maintenant, passons au detail et considerons ee qu'il en 
est sous le rapport de la verite.» 

(A) 287, 9-290, 12. (B) 290, 13 ("Cav"Ca pev oVv n(!OBt(!l]af}w 'XOLvfj nB(!i "Cwv n(!O
'XeLpeVWV 'A6ywv· a'Xetpwpef}a be "Ca  'Xaf)'  l'Xaa "Cov)-293, 22. 

(A) 298, 10-299, 8. (B) 299, 9 ('XOLVfj pev oVv Tav"Ca n(!OBLAI]q;{}W "Cwv n(!O'XeLpevwv 
e'f)paTwv· l<5lq. be "Co p& «B l  'X"C'A.»)-302, 2. 
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(A) 302, 9-17. (B) 302, 18 ("ai TOOTO pev aVDu; t5ul :TtAet6vwv t5etX{}f}CleTat· lv t5e 
Toi� :TteO"etpevot� ef} p aClt «TeVrpYJV» pev "TJ..)-303, 16 (puis viennent de nou
velles apories �A' l"etvot� :TtUAtv l:TttClTf}ClwpeV, t5t' fjv alTtav "TA., cf. supra ad 
111, 4ss.). 

(A) 312, 4-20. (B) 312, 21 (TaVTa pev QVv "0 tvfi 7:8 {}ewef}CI{}W :Tteei TCVV l""et
pivwv e'YJPUTWV· TWV  t5e "af}' l"aCl Ta TO pev "TJ..)-314, 24. 

(A) 315, 5-330, l4 (eette premiere seetion se subdivise elle-meme en (1) 315, 
5-318, 15 = l'argumentation prise dans sa totalite; (2) 318, 14-330, 14 = 

l'argumentation eonsideree dans ses parties, cf. 322, 18 :Tteei pev Mj T* 8A'YJ� 
U:Ttot5eteew� TOCIaVTa :Tt(!Oet{!fJClf}W· "af) ' l"a.ClT'YJV t5e TWV :Tt(!OTa.CleWV lefj� T�V uAf}
{}etav f}eWef}ClWpeV). (B) 330, 15 (TaVTa :Tteei TWV ClV'Ve"n"wTa. TwV elef}CI{}W :TteO
Ta.CleWV TOO :Tt(!O"etpEVOV ClvAAoytClp,ov· T�V t5e Aie tv Aot:Ttov TOV IIAa. Twvo� leeTa. 
Clwpev)-331, 13. 

Dans ees passages, eomme on le voit, Tt:l :Ttea.ypaTa designe le fond, equivalant 
a t5ta.vota (sens) ou Te6:Tto� (earaetere general) TWV MYW11, a tJ.:TtaCla 1} eijClt�, Oll 

eneore, plusieurs fois, a une maniere de dire "otvfj, par opposition a la maniere de 
dire Mtq. qui examine le detail (TCI "a{)' l"aCl7:a}8. On retrouve done, ehez Proclus, 
la division seolaire en explieation generale et explieation du detail. Neanmoins 
il s'en faut de beaueoup que eette division s'impose a Proclus eomme un seheme 
inevitable. Il lui arrive souvent de meIer si etroitement la lexis a la theoria qu'il 
n'a plus besoin de reprendre le detail, tout ayant ete dit deja dans l'explieation 
generale. C'est le eas du eommentaire (18,13-53, 14; 60, 1-85, 14) du tout premier 
lemma (Ale. 103 A 1-3 TQ :Ttai Kkwtov ... ou" MaAAa.nopat) et de eelui du troi
sieme lemma (Ale. 103 A 5s. TOlnov t5e TO alnov . . .  VCl7:8(!OV :TteVCI'!l) dont on trou
vera plus loin l'analyse (94ss.). Ces exemples suffiront du meme eoup a montrer 
la differenee entre l'exegese d'Olympiodore et eelle de Proclus: e'est eomme si 
l'on expliquait le meme texte ades eleves de sixieme et ades eandidats a l'agrega
tion de philosophie. 

2. Les methodes  de  eompos i t ion  dans  le  Comm entaire  sur  le  Timee 

(Livres  I et  II)9 

Ce Commentaire donne lieu aux memes observations que ei-dessus. On y ren
contre sans doute la division entre :Ttea.ypaTa (A) et Aiet� (B) dans l'ordre A-B, 
mais parfois aussi eet ordre est inverse, et le plus souvent fond et forme sont 
metes dans l'exegese d'un meme lemma, Proclus suivant le fil de son raisonne
ment sans se plier a aueun seheme seolaire. 

8 Pour Ta n(!r1.'I'/LaTa, cf. v. gr. 185, 17 ; 237, 13 (pour un sens different et special, cf. supra 
p. 82 n. 7 et infra p. 94ss). Pour 1i (lv Toi, n(!oxBtpi:l1ot, elj/Lm1t) 6tr1.110ta, cf. 207, 19. 
Pour ($ T(!OnO, (TCin. .l.O'l'W11), cf. 229, 14. Pour Wraaa 1i (n(!oxBtlti111]) eijat" cf. 156, 16. Pour 
l'opposition XOtvfj ""' Ta xa{}' lxaaTa �/LaTa, cf. 172, 12; ou XOtvfj ,..., Ta xa{}' lxaaT011, 290, 13; 
ou XOtvfj ""' lölq., 299, 9. 

e Soit le tome I (458 p.) de l'edition de E. Diehl, Teubner, 1903. 
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a) Ordre A-B 
Li'IJTe I 

(A) 26, 23-30 (Tfj 'rcl�et l'WV 'Xeq;aÄ,atwv - l'ordre des points principaux :Tt'eWl'OV 
:Tt'aea'XOÄovO'YJdov: soit (1) le nombre des personnages assistant a l'entretien, (2) le 
remplacement du personnage absent, (3) le rappel des discours de la veille). (B) 26, 
30 (:Tt'e<k t5e l'fj l'a�et l'-Y}v a'X(!tßetav l' W V  ovopal'wv evvoeiv :Tt'(!Oa�'Xet)-27, 19. 

(A) 29,31-30,31 (sur le resume de Republique en Tim. 17 B-19 B: opinions de 
Porphyre [29, 31-30, 2], de Jamblique [30, 2-19], de Proclus lui-meme [30, 19-31]). 
(B) 30, 31 (e:Tt'i t5e  l'-Y}v U�tV e:Tt'avtwpev 'Xai Ta  e� p a l' a  l'OV .Ew'Xeal'ov�)-32, 
19: on a la l'exegese d'Origene et Longin (21, 19-27), puis celle de Proclus (31, 
27-32, 19). 

(A) 54, 15-55, 9 (Sur Tim. 19 A 7-9 TAe' om, t5-Y} . . .  &:Tt'oÄ,et:Tt'ope'JlOv [«le present 
resume est-il fidele �»]: considerations 'Xal" avaJLoytav). (B) 55, 9 (mvTa pev :Tt'eei l'ij� 
n(!o� Ta oÄa l'WV peet'Xwv avaÄoyta�' :Tt'ol'e(!Ov t5e � U�t� l'ofuo fP'YJatv on 'Xl'Ä,.)-26. 

(A) 55, 30-59, 6. (B) 59, 7-72, 15. Vide infra p. 87ss. 
(A) 75, 30-80, 7 (Sur Tim. 20 D 8-E 1 "A'Xove l�, 6J .Ew'XeaTe�, Äoyov . . .  .EoÄwv 

:Tt'Ol'e EfP'YJ: considerations generales sur le logos de l'Atlantide). (B) 80, 7(l'avl'a pev 
:Tt'eei l'OV avp:Tt'avl'o� Ä,oyov' l'ij � t5 e e'X'X e tpiv'YJ � e� a ew � l'O pev Wwve 'Xl'Ä.)-81, 19. 

(A) 156, 16-23 (Sur Tim. 24 B 4-7 sn t5e � l'ij� o:Tt'Ä.taew� . . .  lv&t�apiv'YJ�: con
siderations 'Xal" avaÄoytav sur l'armement des anciens Atheniens). (B) 156, 23 
(l'avoa pev om, 'XO tV W � :Tt'ee1 :Tt'avl'wv l'OVl'WV :Tt'(!OG�'Xet ytvwG'Xe'v' l't� t5e � 'Ö:Tt'Ä,U1t�' 
aih'YJ . . .  , e'YJl'iov)-157, 23. 

(A) 157,27-158, 29 (Sur Tim. 24 B 7-03 l'O t5' av :Tt'eei l'ij� q;(!O�aew� ... 'Xl''YJaa
pevo�: la q;eov'YJGt� des anciens Atheniens est la {}eweta l'WV oÄ,wv l'WV Te V:Tt'ee'XOG
ptwv ('Xai l'WV ey'Xoaptwv vel sim.) :Tt'eaypal'wv). (B) 158, 29 (mvTa pev om, 'Xotva 
:Tt'eet l'ij� vVv Ä,eyopiv'YJ� q;(!Ov�aew� ele�a{}w' 'Xa{)' l'Xaal'ov t5e e:Tt'e'XtJ tt5aa'Xovl'  e� 
�aopev 'vopov' pev 'XTÄ.)-160, 5. 

(A) 185, 15-186, 7 (Sur Tim. 25 B 7-0 6 :Tt'avl'wv yae :Tt'(!OGTiiaa . . .  l1navl'a� 
�Ä,evOiewaev : considerations 'Xal" avaÄoytav, cf. 185, 18 l'OV� pell 'A{}'YJVatov� l'oi� 
:Tt'eWl'ot� av&Äoyov l'Mopev, etc.). (B) 186, 7 (l'avl'a pev :Tt'eet l'ij� öÄ'YJ� l'WV e'X'Xet
pivwv e'YJpal'wv tJtavota�' e:Tt'e�iÄ{}wpev tJe 'Xat  l'oi� 'Xa{) ' l'Xa a l'ov  GVVl'Opw�. l'O 
pev om, 'navl'wv :Tt'(!Oal'ijvat' 'Xl'Ä.)-187; 12. 

(A) 198, 25-202, 13 (Sur Tim. 27 A 2-B 6: considerations generales sur la 
maniere dont Oritias distribue les röles; solution de diverses apories). (B) 202, 13 
( - " , , '_<1 � ,  , {} , �, , , {}' !! mGaVl'a 'Xat :Tt'eO� l'avl''YJv ete'YJuvw l'"V a:Tt'Oetav' eauov ue 'Xat  T a  'Xa e'Xaal'OV 
l'ij� Ä,aew� .  'aal'(!Ovopt'XdJl'al'o�' pev om, Uyel'at 'XTÄ.)-203, 10. 

Li'IJTe II (quelques exemples seulement) 

(A) 319, 26-327, 10 (Sur Tim. 28 0 5-29 A 2 l'otJe tJ' om, :Tt'uÄ,tv em a'XE:Tt'.eov :Tt'eei 
alJl'ov - sc. l'ov 'XOGpov - :Tt'eO� :Tt'ou(!Ov l'WV :Tt'aeatJetypal'wv . . .  fj :Tt'eO� l'O yeyovo�). 
Explication generale, cf. 320, 31ss. �piv tJe :Tt'eW l'OV avl'o l'oVl'O t5 e t'XTBov  ön 'Xal'el 
n :Tt'aea&typa yiyovsv 0 'Xoapo�, s:Tt' e tl'a l't :Tt'OTB ean l'oVl'O 'Xai ev :Tt'Olf,. l'el�et l'Wl' 
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lJVTWV C'YjT'Yj -r:80 V ,  resume 325, 12ss. on pev ovv neo� naea&typa yeyovev 6 'XoaftO�, 
'Xai T{ ToVT' [an, 'Xai nw� pev vnee TOV b'Yjptoveyt'Xov VoVV nw� be €v aVTqJ, duz 7:OV
TWV 'XaTacpave�. Suit l'aporie : pourquoi Platon s'est-il demande si le monde est 
fait d'apres un modele intelligible ou un modele yev'YjTov alors qu'il n'y a pas de 
yev'Y/Tol' avant le monde meme (325, 14-327, 10). (B) 327, 10 (a�tov be 'Xal  Ti}v 
T W V  OVOpa.TWV a'Xf!{ßetav [cf. 26, 30] TqJ J.oytapqJ avveAeiv)-328, 11. 

(A) 334, 30-336, 26 (Sur Tim. 29 A 8-B 2 TOVTWV be vnaeXOVTWV av no.aa apa.y'X'Yj 
Tovbe TOV uoaftOv ei'Xova nvo� elvat). Explication generale : comment cette pro
position ne repete pas simplement la precedente - que le Monde a ete cree d'apres 
un modele - mais introduit l'idee que le Monde est l' exacte copie du modele. 
(B) 336, 26 (miiTa 'Xai neei TOVTWV. ei be 'Xai ei'Xova 'Xe'XA'Yj'Xev 'XTA.)-337, 7. Expli
cation de ei'Xova et de ava.y'X'Yj. 

(A) 381, 26-387, 4 (Sur Tim. 30 A 2-6 o{hw � no.v oaov 1}v 6eaTov . . .  apewov). 
Longue theoria avec revue des opinions anterieures. (B) 387, 4 (TaVTa pev ovv uai 
' '' 1 1_ 't ' � ' 1 '  , , � " " 1 ' t ' _<I. ' ev aJl.lI.()t� e"''YjTaaTat vta nJl.ewvwv · enavtTeov  v e  ent T'YJV Jl.e",tv 'Xat 'veaTI3OV 
g'XaaTov onw� e'ie'YjTat. TO ftev ovv o{hw � UTI..)-390, 3. Puis l'on a de nouveau des 
considerations generales commenyant ainsi 'AetaTodA'Yj� pev oVv ud. (390, 3-396, 
26) : cf. un cas analogue in Alcib. 111, 5ss. Oll apres l'explication de la lexis ( TavTa 
ftev ovv neei Tij� TWV eMyxwv €v Toi� eyuwfttot� TOV7:0t� avftftt�ew� ijftiv eie�a{}w : il 
s'agit du melange d'eloge et de blame dans le discours de Socrate a Alcibiade, 
Ale. 104 A 4-0 2), Proclus revient a des considerations generales, naAw de avw{}ev 
ae�a.ftevot Mywpev dno nota� €vvo{a� eni 7:OVTOt� at tpVXai fliya cp(!OvoVat, awpa.Twv 
'Xa.AAeat 'Xal fteye{}eat 'Xai wyevetq. 'Xai cptAtq. 'Xai bvvaaTetat� (111, 6-115, 9). 

(A) 416, 9-420, 19 (Sur Tim. 30 0 3-5 TOV7:0V be vnaeXOVTO� ... avveaT'Yjaev). 
(B) 420, 19 TavTa 'Xai neei TOVTWV · T W V  de  U�ewv TO pev 'ei� 6fl.otoT'YJTa avvtaTa.
vew' uTA.)-421, 3 .  

(A) 421, 7-423, 6 (Sur Tim. 30 0 5-7 TWV p,ev oVv . . .  uaAov). (B) 423, 6 (TavTa 
'Xai neo� T�vbe Ti}v anoetav. TO b' 'ev fte(!Ov� eMd 'Xd.)-425, 7 (le dernier element de 
la lexis, aUAei eot'Xo� pi} elvat uaMv introduit une nouvelle aporie 423, 29-425, 7). 

(A) 436, 6-437, 24 (SurTim. 31A l-3 flou(!Ov oVv oe{}w� lvaoveavov ... oe{}oueov). 
(B) 437, 24 (TaVTa pev oVv eni nMov 'Xai n(!Oi"6vu� avanTv�op,ev · n eei be  Tfi� 
AUe W � ap,cptaß'Y/Tovaw oU�'YjY'YJTa{)-438, 17. 

11 ne servirait a rien de poursuivre cet examen, le scheme «explication generale 
- explication du detail» vient d'ailleurs si naturellement a l'esprit qu'il n'a pas 
besoin d'eclaircissement. Mais il peut etre utile de serrer de plus pres l'analyse 
pour un exemple du scheme A-B. Soit donc la longue suite 55, 30-72, 15. 

Sous le lemma Tim. 19 B 3-5 'LfuoVOtT' av ijb'Yj . . .  neei T* nOAtTeta� . . .  olov Tl 
neo� aVTi}v nenov{}w� TVYXavw, Proclus donne d'abord une explication generale 
"aT' avaJ.oytav10 de 19 B 3-20 B 1. Dans ce monologue de Socrate, Proclus dis-

10 Cf. 57, 4ss. iawe; {je ÜTonov sie; Taum p.6va (des raisolls purement accidentelles du desir 
de Socrate) Trp, ahtav &vatpEeetv, "liv fJ A6yov lXOVTa nOA/Tt,,6v, &.Ua fl-YJ neoe; TOV ÖAOV a"onov 
TOV IIAaTw'l/oe; &:noßUnelV, we; 0 Trp, ev oVeavt» nOA/Telav &mwa/lijaae; {Jeoe; ßooAeTal "al T'Y}V 
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tingue cinq points (IIlllTe Tama eanv, W� ev 'XeepaAalot� eineiv, a neetetA'YjepeV O TOV 
EW'XeaTov� eepe�ij� Myo� 55, 30s.) :  

a) Oe que Socrate veut voir traiter apres son resume de la Republique. 
b) 11 n'est pas capable lui-meme de traiter ce sujet. 
c) Aucun poete ne peut le traiter. 
d) Non plus aucun sophiste. 
e) Seuls les interlocuteurs seraient aptes a le traiter dignement (55, 31-56, 7). 
Oeci repond tres exactement a Tim. 19 B 3-0 9, 0 9-D 3, D 3-E 2, E 2-8, 

E 8-20 B I et l'explication generale de ces cinq points trouve place, comme j 'ai 
dit, sous ce lemma 19 B 3-5, avec les division suivantes : 

a) 56, 7-57, 28. 
b) 57, 28-58, 4 (N.B. 57, 28 uUa �ijTa Zva :(tavTa neo� TTjv TWV {JAwv 'XOap,t'Xw'II 

{}ewe(av avvaep,6awp,ev neo Tij� neei  E'Xaa Twv lMa� entßU"PeW� ,  1'6 Tell 
� , . ,  " . \ ,  -� ) ueVTe(!O'JI e'Jl'Jlo'Yjao'JI onw� ean TOVTt:p av'JIg.uo'JI . 

c), d) 58, 4-18. 
e) 58, 5-59, 6. 
Puis vient I' explication lMg. sous des lemmes particuliers : 
a) Sous les lemmes 19 B 5-0 2 IIeoaeot'Xe'JI �s �� n'JI{ p,ot TOtq>�e 1'0 na{}o� • • .  

uß J.oVvTa et 19 0 2-9 TaVTO'JI 'Xai eyen nenov{}a . . .  E'XaaTa� TW'JI n6AeW'JI (ce que 
Socrate veut voir traiter) : Procl. 59, 10-61, 29. 

b) Sous ie lemma 19 0 9-D 3 TavT' oiW, W KetT{a . . .  fy'Xwp,ulaat (Socrate est in
capable de traiter ce sujet) : Procl. 62, 5 ( TOVT6 fan 1'0 �eVTeeO'JI TlÖ'JI n(!O'Xet-

, 1 ' ''' \ ,  \ [57 30 ] \ . , ,, \ - � .l.  p,e1IW'JI 'XeepalLatW'JI, OV 'Xat neOTe(!O'JI p,e'JI , SS. T'Yj'JI atna'JI emOp,e'JI, 'Xat 'JIVV uö 
naAt'JI 'XaT'  äAA'Yj'JI aVTO p,eß o�o'JI e�eTaa-reo'JI)-63, 12 (L'äAA'Yj p,mo&� est une ex
plication ad rem [62, 22-63, 1], puis Proclus revient a I'analogia, 63, 1-12 'Xai oeq.� 
{Jnn 'Xai ToVTO avp,epw'JI6'J1 fan Toi� neoete'Yjp,bot� neei Tij� neo� Ta SAa TOVTW'JI u'JIa
Aoy{a� iJp,i'JI). 

c) Sous le lemma 19 D 3-E 2 Kai 1'0 p,S'JI fp,O'JI ov (jS'JI ß avp,aaTO'JI ... Myot� eV 
p,tp,eiaß at (Ies poetes ne peuvent traiter ce sujet) : Procl. 63, 21 (TOVTO Te{TO'JI 
eaTi TW'JI n(!Oa'JIayeyeap,p,Svw'JI 'XeepaAaw'JI)-66, 32. 

d) Sous le lemma 19 E 2-8 To (js  TW'JI aoeptaTWv av ye'JlO� . . .  neanote'JI 'Xai Myotev 
(Ies sophistes non plus) : Procl. 67, 4'-28 (d' abord explication ad rem [67, 4-24] , 
puis retour a l'analogia [67, 24-28 Uno �Tj TOVTW'JI TW'JI el'X6'J1W'JI 'Xuni Ta� �'Yj
p,wveyt'Xa� alT{a� p,eTaßa-reO'JI 'XTA.]) . 

e) Sous les lemmes 19 E 8-20 A I, 20 A 1-6, 20 A 6-7, 20 A 7-B 1 on a d'abord 
ce qui regarde les trois interlocuteurs ensemble Procl. 68, 3-69, 10, puis chacun 
d'eux en particulier, Timee 69, 17-70, 18, Oritias 70, 21-71, 15, Hermocrate 71,  
19-72, 15. lei encore reparait la meme suite : d'abord explication ad rem, c'est-

yeveaw �vpeevii.al}Cu naec1 TWv oVeavtwv OeWv �al dd TWv iv Tfi fJÄn �al TWV eU5Wv atnleGTava, 
n6).eJ-lov, Zva 6 Ti'jr; YIiVEaewr; xV�).or; dne,�ovll;1JTa, TOV oVeavlov. �al  Toih6 ean TO  
� "'OVP. EV1JV l6eiv TTJV  n 6 ). lv ev noUp.O& r; ,  TO  TTJV  YEveatV l6eiv Tq> oveavlrp avv
TaTTop.Ev1JV �d�eiOev n ii.aav aVTTJv no61JyeTOvJ-lEv1JV.  

11 Te 57, 30 annonce le "al TO TelTov de 58, 4. 
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a-dire de la MEt� meme (v. gr. 68, 3ss. ou l'on a d'abord les notes critiques de 
Longin, d'Origene, de Proclus, puis 68, 24s. "al TaVTa p,sv neel TWV A8Eewv ' el� 
lls T(l� evvota� Twv<5e TWV MEewv ?moßMnovTe� e(!O'Üp,ev "TA.), ensuite retour a 
l'explication "al" avaAoytav de 57, 30ss. Ainsi a la fin du lemma 19 E 8-20 A 1 
(les trois ensemble), 69, 6 TaVTa p,sv oVv 'XOtvfj neel TWV avllewv e'le'Y)Tat' el lls ßov
AoLO Myew enl T a  nae alletyp,aTa  xwewv "TA. - Sous le lemma 20 A 1-6 (Timee), 
on a d'abord une breve remarque sur le texte 69, 17-22, puis Tt� <5' av Tij� e l,,6vo� 
TavT'Y)�  ev avf} ewno t�  äAA'Y) llVvatTo p,äAAoV arpop.otoVa{}at neo� Tov Eva <5'Y)p,toVe
yOV "TA. 69, 22-70, 12 (N.B. 70, 7s. waTe ?mo navTwv TWV ele'Y)IJbwv w� U e[,,6vwv 
EAot� av "al TOV TOV navTo� ll'Y)p,LOveyov OaTt� eaTtv), ce commentaire "al" avaAoytav 
etant encore suivi d'une notice historique sur Locres (70, 12-18). - Sous le lemma 
20 A 6-7 (Critias), on a d'abord une notice historique sur Critias 70, 21-71, 5, 
puis on lls neoa�"et (seil. Critias) "aT '- avaAoytav Tfj p,8an �Wuoveytq. "TA. (71 , 
5-15). - Sous le lemma 20 A 7-B 1 (Hermocrate), trois lignes d'abord (71, 19-21 ) 
sur la personne meme d'Hermocrate, puis lot"ev oVv "al OVTO� "aT<! avaAoytav 
Tfj Tet-rn <5'Y)p,toVeytq. (71, 21-25), enfin diverses explications du fait qu'Hermocrate 
n'obtient que le troisieme rang apres Timee et Critias (f]p,ei� p,sv oVv 71, 25-27, 
äAAot lls 71 ,  27-72, 6, elal lls o� 72, 6-15). 

On le voit, tout en acceptant en gros le scheme «ensemble-detail», Proclus en 
use tres librement a l'interieur de ce scheme. Dans l'explication du detail, il ne 
craint pas de revenir a la the6ria "al" avaAoytav, c'est le jeu des idees qui le guide 
et le mouvement de sa pensee, non pas l'application mecanique d'un procede 
scolaire. De la vient aussi qu'a plusieurs reprises, renversant l'ordre usuel, il 
examine d'abord la UEt�, et passe ensuite aux considerations generales. 

b) Ordre B-A 
Livre I 

(B) 35, 14-18 (Sur Tim. 17 C lO-D 2 Kal "aTa qyVaw &MVTe� Ta "af)' aVTOv 
i"aaT(p ne6arpoeov §v p,6'/1Ov emT�lJevp,a . . •  e'bt:op,ev) : lleWTOV p,sv T-YJV UE t'/I <5txW� 
, .[ .ll \ !! \ ' ".ll- jl < , - , - ,  '.1< avayvwaTcov · '/ yae un "a Ta cpva t'/I euup,B1I cV e"aaTcp TWV 1/:OJltTWv entT'Y)uevp,a . . .  , 
fJ on Ta "aTa cpva tV i"aaTcp emT�llevp,a emT'Y)llevew loop,ev "TA.). (A) 35, 18 
(lnetTa C'Y)T'Y)-reOV llta notav al-rtav 0 EW"eaT'YJ� o{5T(t) &wetaev fJ <5t' fjv elm;v 
aVT6�)-36, 31. 

(B) 53, 8-23 (Sur Tim. 19 A 3-5 enavEavop,8vwV <5s . . .  p,eTaAAauHv) :  explication 
de enavEavop,8vwV et de l'apparente anomalie entre ce passage et Rep. III 415 
BC. (A) 53, 23 (TaVTa p,sv oVv neel  T ij� UEew� '  oea <5s onw� Ta aVTa "al b Toi� 
oAot� eaTtv, Cbcee 0 EW"eaT'Y)� b Tfj iavTov IIoAtTetq. <5taTaTTeTat :  the6ria "al" ava
Aoytav)-54, 8 . 

(B) 128, 22-129, 8 (Sur Tim. 23 C 3-D 1 THv yae <5� 1/:OTe, J) E6AWV, . . .  �o-YJv 
naeelleEap,ef}a): explication des mots «vnSe T-YJV p,eytaT'Y)v cp{}oeav», «evvop,wTaT'Y)), 
«"aAAtaTa leya», etc. (A) 129, 8 (Taih:a p,Sv oVv nee l T W V  i"aaTwv' naAw lls 
neel ToV avp,navTo� leyov Twv 'Af}1)1Iatwv avap,v'Y)aT8ov f]p,ä� aVTov� on "TA.)-132, 30. 
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Livre II 

(B) 227, 6-234, 3 (Sur Tim. 27 D 6s. -d TO l)v aSt ysveaw (Je ofJx lxov, xal Tt 
TO ysV6f1-SVOV12 f1-ev l)v CJe OfJtJS,toTS) : Les lIDS ont dit que tout l'ensemble des 
etres etait compris (siTS naea{JstYf1-aTlXWr; siTS sixovtxwr;) dans les deux termes tJv 
- yw6f1-sVOV de eette distinction, selon d'autres elle n'embrasserait pas la totalite 
des etres. Bref, nombreuses ont ete les contradictions des exegetes sur ce point. 
�f1-sir; {Je ofJx av yvo{'YJf1-sv nOT8eWr; n(!Oa�xst Mysw, s i  fJ,� TWV U�swv lxuaT'YJv 
afJT�v xa{} ' aVT�v e� e't'uaa tfJ,sv.  g;ses oVv M' aexijr; exaaTov TWV e'YJfJ,a TWV 
eg;'  lavTov T{va {JvvafJ,w (sens) Exst xaTaVo�awfJ,sv. Ceci a quasi valeur de principe 
d' exegese, car nous voyons Proclus s' exprimer de meme dans un cas analogue 
(299, 19-21) :  �fJ,o.r; {Je new't'Ov xe� T�V Ä 6�tv afJT�v xa{} ' aVT�v e;sTaaavTar; 
EnSt't'a oih;w neor; T�V öÄ'YJv {} swetav13 ava{JeafJ,siv .  Quoi qu'il en soit, dans 
le passage susdit (227, 6ss.), Proclus commence par analyser tous les termes, «Tt» 
(227, 13-229, 11), «TO l)v asl» (229, 1 1-232, 22) «ysvsaw ofJx exov» (232, 22-233, 
7), «TO ytyv6fJ,svov» (233, 8-234, 3)14. Puis (A) 234, 4 (Eie'YJfJ,svwv � 't'OVTWV ent TO 
e� uexijr; uva{JeafJ,6VTSr; UyOfJ,SV, n6Te(!Ov anaV't' wv  eaTt TWV tJVTWV ev TOVTotr; 
nset Ä'YJ"Ptr; � ov)-240, 12. C'est seulement done apres avoir analyse chacun 
des termes eg;' lavTov que Proclus revient a la question initiale oE fJ,ev navTa 

\ "  • - " .Il \ ' 1 ß ' {} - .Il ' I Ta OVTa onwaovv . . .  sg;avTo uta TaVT'YJr; nSe tAafJ, avsa at T'YJr; utaxetaSWr;, 0 

{Je ofJ nUVTa. Il emploie la meme methode en 
(B) 299, 13-303, 23 (Sur Tim. 28 C 3-5 Tov fJ,8V ovv not'YJT�v xal na.eea ToV{JS 

TOV navTOr; svesiv TS eeyov xal sve6vTa sir; (inavTar; u{JvvaTov Uysw) : Pla ton a 
eu raison d'attribuer la creation du monde a un Dieu demiurge et non a la For
tune ou au Hasard (299, 13-19). Puis le principe d'exegese cite plus haut �fJ,o.r; 
(Je neWTOV xe� XTÄ., et analyse des termes «naT�e» et «not'YJT�r;» (299, 21-300, 13), 
«no.v T6{Js» (300, 13-28), «sveeiv leyov ead» (300, 28-302, 25), «sve6vTa fJ,� 
(Jvva'lov slvat UySW» (302, 25-303, 23). (A) 303, 24 (f/>S(!S oVv xat �fJ,eir; enl TOVTotr; 
ln6fJ,svot T0 g;wTl Tijr; e'Jtta.�fJ,'YJr; afJ.o ToVTO Ö UyOfJ,SV {} Ba a W fJ, s{) a ,  T t r; <> 
{J'YJfJ, toveyor; OVTOr; x a l  ev notq. Ta�St  Thax.at  .wv tJVTWV '  aÄÄot ya(! av 
TWV n(!eaßvd(!wv en' aÄÄar; lJ6�ar; 1]vsX{}'YJaav)-319, 21. On a ici l'une des plus 
longues (16 pages Teubner) et des plus importantes dissertations de Proclus, in
finiment precieuse par tout ce qu'elle nous rapporte sur les exegetes anterieurs. 

Ces derniers exemples nous ont mis en presence, eomme je disais, d'un prineipe 
d'exegese fort interessant. Les predecesseurs ne s'accordent pas : 227, 8ss. xat TWV 
e�'YJY'YJ.wv UVTlÄoytat n(!Or; uÄÄ�Äovr; ofJx oUyat ns(!l TOVTOV ysy6vaaw = 303, 26s. 
äÄÄot ya(! av .wv n(!eaßv.e(!wv en' aÄÄar; lJ6�ar; 1]vsX{}'YJaav. Comment decider 1 Par 
un examen attentif de chaque terme pris en lui-meme. C'est le triomphe de la 

12 Sie lemma, mais ytyvopevav 233, 8. 19 ;  275, 13. 
13 Noter iei {}swe{a dans le meme sens que ehez Olympiodore. 
14 Ni dans le lemma ni iei Proclus n'a TO ytyvo,ts'Vo'V pE:v dd (Platon), et il semble qu'il 

n'ait pas lu dd, non plus que plusieurs au moins des exegetes precedents, ear il dit 233, 18-20 
&d Tl OtW, rpaal,  p-q :n(!OaMhpa; TO ((dei » �al Tri> ((ytyvopevav», coa:nse Tri> (((1'V», 7j TO ((:n;OTS», 
t'Va �aTd :nä'V :neo<; TO (( dd Ö'V» d'VTt{}trw<; lxn ; 
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methode philologique la plus sure, et des lors, quoi qu'on pense du «systeme philo
sophique» de Proclus, il n'est que juste de le eonsiderer, dans ses Oommentaires, 
eomme le dernier aboutissement des granqs philologues d' Alexandrie, le dernier 
temoin de l'une des plus belles traditions de l'antiquite. 

Un autre trait des Oommentaires de Proclus, et qui temoigne aussi de la solide 
formation qu'il a re9ue, mais eette fois de sa formation philosophique, e'est le 
soud qu'il a de marquer, pour ehaque lemma, le lien logique de ee lemma avee ee 
qui preeede15• En voiei quelques exemples, pris dans le He livre du Oommentaire 
sur le Timee (seil. 27 0 1-31 B 4). 

222, 11 (Sur Tim. 27 D 1-4 Kai .a f-l8v neei {}ewv . . . . . 0 M �f-lsueov naea"A'YJ.sov 
. . .  sv<5et!;atp'YJ'Il) 'H neo.eon� .wv Wrovov.wv Enof-lsVWr; ytve't'at .air; evxaic: ' <5ei 
yae "7:1.. 

224, 9 (Sur Tim. 27 D 5 neW7:0V <5tateedov 7:<1<5e) 'AAAa f-l�v "ai � <5ul"eunr; 7:WV 
�.wv "ai ytYVOflbwv a"oAov{}or; san wir; neoe te'YJf-lsvo tr; ' f-le.a yae {}eovr; 
"ai {}ear; "ai 7:�V äee'YJ1'O'/l sv s"et'/lOtr; l<5to.'YJ7:a 7:WV Mo 7:O'I}7:WV yevwv � .ai! öv.or; "ai 
7:ijr; yevsaewr; xweav lXet <5 uz"etatr; . 

En 236, 21ss. (Sur Tim. 27 D 6-7 Tt .o 0'11 aet . . .  "ai .t .0 ytYVOf-l8'/lOV "7:1..) 
Proclus a ramene Tim. 28 A 1 To f-l8V ö� vo�aet-B 5 1'oij{}' f}f-llV wV0f-lua{}w a einq 
propositions fondamentales (a!;twlta7:a ou 1J1C0{}saetr;) ; or il aura soin dans la suite 
d'indiquer avee preeision a laquelle on en est de ees propositions. Ainsi a la tran
sition de 1& Ire et 2e propositions (7:0 f-lBV <5� v�aet . . .  0'11 M OVM1C07:e 28 A 1-4) 
a la 3e (nav <58 av . . .  ybeaw lXew 28 A 4-6) 258, 1288. : "OV7:(»r; "a7:a 7:0'11 YeW
f-le7:e t"OV 7:eonov (cf. 228, 27 ; 236, 15) f-l e7:a 7:0Vr;  Oe taf-lovr; (seil. 7:0 f-l8V � 
"o�aet "d.) 7:a a!;tWf-la7:a 7:aih"a naeaAaf-lßuvet (seil. nav <58 av "7:1..). 7:t yae 7:0 
0'11 "ai .t 7:0 ytyvof-le'/lOv etnwv aAAar; xowar; swotar; (cf. 228, 12) neoa7:t{} 'YJ a t  

I S! \ ,  I � " " , \ .i, ' \ � ,  " 
7:aV7:ar;, un 7:0 f-leV ytYVOf-lE'/lOV vn at7:toV ytyve7:at nav.wr;, .0 Ue f-l1] vn at7:toV 
ytyvof-l8'/lOV OV<58 ybeaw lXew ÖV'/la.ov. De meme a la transition de la 3e proposi
tion a la 4e ("O.ov f-lBv llv . . .  011 xaAov 28 A 6-B 3) 264, 1088. Kai 7:oii't'o aVVexer; 
Ban 7:oir; e te 'YJf-l svo tr;  . f-le.a yae 7:�v nOt'YJn,,�v ahtav � naea<5etYf-lan,,� C''7U;;-
7:at. Puis a la transition de la 4e a la 5e (0 <5� när; oveavor; i) "oaf-lOr; . . .  wvof-lua{}w 
28 B 3-5) 272, 1088. Tai!7:o 7:eAeV7:aiov Ban .wv a!; twp,u't'(./)v "a.a 7:0Vr; YeW
J.tS7:ear;  ovof-la 7:0 v1CO"etf-lsvfP 7:t{}Sf-levov, wanee E"el'/lOt rpaat'/l (hav Uywat "d. 

275, 3 (Sur Tim. 28 B 5s. E"en.sov <5' 015'11 . . .  EV aexfi &i axonelv). Resume de tout 
ee qu'on a vu auparavant depuis le debut du livre H (seil. 27 0 1 'AAl.' JJ Ew"eaur;) : 
Me7:a (A) 7:"''11 evX"'v "ai (B) ."''11 naeaxA'YJat'/l 7:WV a"eoa.wv "ai (0) ."''11 7:(VV vno-
_Q I I,L ' .Il ' " ,  , , , , , I Jl - , _Q I 'U'eaeWV naeauuaw OVUeV allllo eanv vnolletn0f-lsvov 'I .atr;  vno'U'saea t'/l 

1& Et parfois aussi avec ce qui suit, v. gr. in Tim. I 276, 4-7 blel�i} �e &i TOVTO :n!!WTOV 
ev!!eiv Ta elooe; Ta �oa!,l�av :ndTEQOV ev Toie; alwvlole; r; lv TOte; yevT}To'ic; aVTa Ta�Tiov U3w!'ev 
lJ:nwe; 6 qJlÄ6aorpoe; !'helal Tav Ä6yov, �al avvo�eVaw!,ev amoii Taie; d:no&l�eal (transition de 28 
B 5s. 8. 28 B 6-8). De meme 330, 3 8S. ToVTWV 6i} TWV aVVTJII!,ivwv TOIOVTWV lhrrwv, TWv ex 
!5tal!!eTlxoi! (scil. avilAoYla!,oii) Ti}v deX1Jv ),aßdVTwv, xaTl!5w!,ev 6:noia äna 6 llM.TWV e:n-
1jvey�ev l�fje; (transition de 29 A 2-5 8. 29 A 5-8). 

' 
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at,..cai� E'J'COpeVW �  -CnV OA'YJV �laTt{}eVal 'J'Ceaypa-cetav ' -cav-c'YJ� f]yei-ca l "ecpaAaWV 
l"eivo -co « ehe yeyovev <> "oapo� ei-ce ayev'YJ-co� ea-cl» .  

276, 10 (Sur Tim. 28 B 6-8 lIo-ceeov 1}v aei . . .  aeeapevo�). Transition des cinq 
propositions fondamentales aux &'J'CO�eteel� relatives aux problemes que pose 
l' existence du monde : II aaal� -cai� �taAe"Tt"ai� peOoo�ol� xe'YJaapevo� Sv -cai� 
• {} , \ \ \ " "  \ - ' -"  , � ( f 224 9) \ V'J'CO eaem - "at yae -co ov a'J'CO -cov ytyvopevov u lea-celAa-co c .  supra , "al 
<> e t(] Tl" W � E"a-ceeov av-cwv &'J'Co�e�w"e -ct eaTt "ai a va  AV -c l" W � . a'J'Co yaQ -cwv 
ytyvopevwv e'J'Ci -ca� ahta� av-cwv -cu� -ce �'YJPLOVeYl"a� "ai 'J'Caea�etypaTt"a� av
t�eape (propositions 1 a 4) - "ai �� "ai 'J'Ceei ovopa-cwv ... Sv�eleapevo� (proposi
tion 5), . . . e'J'Ci -ca�  a'J'Co �eteel�  -Cee'J'Ce-cal  -cwv 'J'Ceei -cou "oapov 'J'CeoßA'YJpa-cwv, 
"ai 'J'Cew-cov  av-cou -co el&� C'YJ-cwv "-CA. 

296, 15 (Sur Tim. 28 C 2s. Tip �' av yevopevqJ ... yeveaOoal) Evvo �evel  -ca;;� 
tmoOo eae(]lv <> A6yo�, piiAAoV �e -cri -caeet -cwv 'J'Ceayf-la-cwv, acp' wv a[ V'J'CO{}eael� 
eA�cpo-'YJaav ' w� yae 'J'CavTaXoV -co eloo� ee�e-C'f}Tal -c* 'J'COl'YJTt"fj� ahta�, ofJrw "ai 
a[  'J'CeW-cal  tmo {} eael�  avvexei� eiat  'J'Ceo� �ev7:i e a �  "ai 'J'Ceo� -ca� &'J'Co�eteel� 
aexnv 'J'Caeexoval -cai� exof-leval� av-cwv. e'J'Ce t yae �e�el,,-cal  "a-ca -c�v 'J'Cew-c'YJv 

• '{} " \ " -" \ ,  - -". /: - \ , • 0 1 0. tI'J'CO emv OTt yev'f}-co� 0 "oapo�, ula f-leaov -cov uu"aa-cov, -co -cov-CqJ a" AOV ov 
, /: - • -'" " . , . "  \ � ..,  , " 0.  ' .'1' e,,'YJ�  a'J'Co uet"VValV OTt V'J'C alTlOV yeyove, "a-ca -C'IV uev-ceeav V'J'CO eaw ... . Tl OvV 
Ta 'J'COl'YJTl"OV ai-cLOv -cou 'J'Cav-co�, acp' 015 Ta ytyvea{}al -cip "OaltqJ 'J'CaeWTt; -cou-co yae 
eaTlv ecpeefj� -cri a'J'Co�etee l  -caVT'!l C'YJ-ceiv avay"aiov. 

819, 26 (Sur Tim. 28 C 5-29 A 2 Tobe 01}v 'J'CaAw ema"e'J'Cdov . . . � 'J'Ceo� -co yeyovo�) 
E " " T.$. - - I , , ' .$.  , ,, " t'J'Cwv Tl -co ewo� -cov "oaf-ll"OV avaT'f}pa-co� ... "at Tt TO U'f}ptOVeyt"ov at-CLOV .. . e'J'Cl 
-co -cet-cov ,du tat vuv et infra 327, 11 sous le meme lemma: -co f-lev yae «'J'CaAW» 
"ai -co «ema"e'J'Cdov» -cnv -CUelV ev�et"vvTat -cou 'J'CeOßA�pa-co� ,  on -co i� 'J'Ceo 
av-cou avvexe� eaTl "ai e'J'C' e"etvot� -coi� a"eppaat -CoVTO 'J'Ceoe tatv Ufj�. 

Caracteristique aussi de la precision logique de Proclus est le soin qu'il prend, 
en certains cas, de ramener a une argumentation en forme les raisonnements de 
Platon. On a vu plus haut comment (236, 21ss.) il reduit Tim. 28 A 1-B 5 a cinq 
aetwf-la-ca, comparant d'ailleurs la methode de Platon a celle des geometres. Soit 
donc d'abord les «definitions » ,  <>etapot (axiomes 1 et 2), puis les «axiomes» propre
ment dits (axiomes 3 et 4), puis le «Dom» (axiome 5, cf. 272, lOs. "a-ca -coV� 
yewphea� ovopa -cip moxetf-levqJ TtOoepevov). Ailleurs, c' est a la rigueur de la logique 
formelle qu'il soumet les demarches de la pensee platonicienne. Ainsi par exemple 
tout le commentaire (328, 16-330, 6) du lemma Tim. 29 A 2-5 (Ei pev � "aAo� 
EaTtV o�e <> "oapo� .. . 'J'Ceo� yeyovo�) consiste dans 1'analyse de ce syllogisme dis
jonctif et des raisons qui ont induit Platon a lui donner sa forme actuelle plutöt 
qu'une autre forme logiquement plus valable. J'en traduis le premier paragraphe 
(828, 16-329, 18). 

«Voyons d'abord comment procMe, du point de vue de la demonstration, la 
demarche logique de Platon ('J'Cew-cov -cnv AoYl"nV lcpooov -cou IIAa-cwvo� "a-cavo�aw
f-lel1 o'J'Cw� &.'J'CO�et"Tt"W� 'J'CeoeA�Av{}ev 328, 16s., cp. 330, 20 f] f-lSv 01}v Aoyt� �ta-caet� 
-cotam'YJ). D'apres les hypotheses fondamentales il tenait comme etablis ces deux 
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axiomes16 : « ce qui a eM cree d'apres un modele eternel est beau», « ce qui a eM 
cree d'apres un modele devenu n'est pas beau». Ces deux axiomes ont pour con
traires :  «ce qui est beau a eM cree d'apres un modele eterneln, «ce qui n'est pas 
beau n'a pas eM cree d'apres un modele eterneln. Si en effet au contraire de l'anM
cedent suit le contraire du consequent, ces axiomes-ci sont contraires et l'un a 
l'autre et tous deux aux axiomes initiaux, comme on le montre par la reduction a 
l'absurde17• Car, si ce qui est beau avait eM cree d'apres un modele devenu, et si 
ce qui a eM cree d'apres un modele devenu n'est pas beap. en vertu de l'un des 
deux axiomes18, le beau ne sera pas beau. Inversement, si ce qui n'est pas beau 
a eM cree d'apres un modele inengendre - il l'a eM en effet d'apres un modele 
eternel - le non beau sera beau. Pourquoi donc Platon n'a-t-il pas pris directe
ment, dans les hypotheses fondamentales, ces deux axiomes-ci «ce qui est beau 
a eM cree d'apres un modele eternel, ce qui n'est pas beau n'a pas eM cree d'apres 
un modele eternel», mais les autres, dont ces axiomes-ci sont les contraires, et cela 
bien que, pour la demonstration, il doive user de ceux-ci, et non de ceux-Ia ? 
Repondons que, comme, dans ces axiomes-la, le terme initial est pris aux causes, 
ils sont mieux appropries aux hypotheses fondamentales, tandis que, le terme 
initial des seconds etant pris aux causes, ils sont mieux appropries a ce qui resulte 
des hypotheses fondamentales. Si en effet l'on dit «ce qui a eM cree d'apres un 

modele eternel est beau», le terme initial est pris a la cause (seil. exemplaire), et 
la phrase aboutit au cause. Quand a l'inverse on dit : « ce qui est beau a eM cree 
d'apres un modele eternel», on fait de «ce qui est beau» l'anMcedent, de la cause 
le consequent. Des lors, pour prendre des termes appropries a ce qui est principe 
et cause, Platon a fait ses assomptions, dans les hypotheses fondamentales, en la 
maniere qu'on a dite, mais il a renverse ces termes dans les demonstrations, parce 
qu'il choisissait alors le terme approprie a ce qu'il voulait montrer. » 

Soit enfin le debut du commentaire (330, 12ss.) du lemma 29 A 5-8 (!lav·tl &j 
aaq;e;, 8n neck -ro &t<5toV (seil. eß,lenev 0 <5'YJluovey6;) ' 0 /,sv yae "a,l,lta-ro; ,u.ov 

, . � \ " - " JI � , 1 )  ye/!-ovo-rwv, 0 ue aeta-ro; TWV at"flWv. OvTW V'I yeyev'YJ/,evo; ,,-rA. : 
«Dans ce texte Platon a d'abord, selon son usage, presume la conclusion, donnant 

un debut irrationnel a sa demonstration19 ; ensuite il a mentionne la mineure, et 
apres celle-ci il a ajouM le consequent. En effet 'il est evident pour tous que le 
Demiurge a eu regard au modele eternel' est la conclusion. 'Car le monde est la 
plus belle des choses qui sont nees, le Demiurge est la plus parfaite des causes' 
donne la mineure, comme le montre la particule de liaison causale (yae). Le reste 
est la conclusion de tout le raisonnement. TeIle est donc la disposition logique 
(1) Äoyt,,-Yj <5taTa�t;) .»  

16 Ce sont les deux parties de l'd�lwp,a 4, cf. 236, 24-26. 
17 Litteralement «a l'impossiblell, �ta Tijr; e� d!5VvaTov anaywyijr; 328, 24. 
18 Axiome 4, 2e partie. 
19 ano yoV Tar; dexdr; TiilP ano�el�ewy notQvp,evor; 330, 13. Cp. les expressions similaires 

uno a"onoV, ano Teonov. 

7 Museum Helvetlcum 
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APPENDICE 

Bur un sens special de Ta n(!ay",aTa dans le Oom,mentaire sur le ler .A.lcibiade 

On a vu plus haut (p. $5) que, quand ils sont opposes a la Aeet�, c'est-a-dire a 
l'explication particuliere des termes memes du lemma, les mots Ta n(!ay",aTa 
signilient le sens general du texte, equivalant par exemple a ?j c5tQvota ou a 0 T(!O:rro� 
(caractere general) Troy Ä.6YWY. Dn cas seulement fait difficulte, car il semble inter
vertir l'ordre usuel de l'explication generale et de l'explication des mots (A et B 
dans la liste supra p. 82ss.), du moins si l'on en juge d'apres la formule de transi
tion 30, 5ss. Tavm ",iy oi5v Tij� ne(!t  Tny Äietv {hw(!ta� aYTCXO",eya ",iX(!t 
TOVTWY ee'YjTaaDw, 1'0 �i eYTeVfhY en' aVTny Tny Troy n(!ay",aTWY T(!anO",evot 
CrJT'Yjatv ne(!l l(!WTO� . . .  DeW(!rJaw",ey. Voyons donc si, dans ce cas, les mots Ta 
n(!ay",aTa ont le meme sens que ci-dessus (ce qui impliquerait en effet un renverse
ment de l'ordre usuel) ou s'il ne faut pas plutöt leur attribuer lille autre signilica
tion. La phrase 30, 5ss. ne peut etre bien comprise que si on la replace dans tout 
le contexte de 18, 13 a 47, 12, c'est-a-dire dans tout le commentaire d'Alc. 103 
A 1-3 TQ nai KÄewtov, ol",at ae Dav",aCeW 8n n(!roTo� e(!aaTrJ� aov yeyO",eYO� Troy 
äÄÄwy nenav",iYw'V "'OYO� ovx MaÄÄ&no",at. En voici brievement l'analyse. 

1. Principe universel (18, 13-19, 10) 

Les prologues des dialogues platoniciens n' ont pas seulement valeur dramatique, 
ou ne servent pas seulement a rappeier l'occasion historique, mais, wane(! xat 
Toi� ?j"'eTi(!Ot� &xei xaD'Yjye",6at (Syrianus, cf. 88, 12) xat ?j",'[y e'V äÄÄot� ",eT(!tW� 
{mi"''V'YjaTat (19, Is.), dependent du dessein general de tout l'ouvrage (Tij� 8Ä'Yj� 
Troy &aMyw'V eerJ(!T'YjTat xat TaVTa n(!oDiaeW� 19, 3). 

2. Application de ce principe au prologue de l'.A.lcibiade (19, 11-47, 12) 

A. en ce qui concerne la phrase entiere, 19, 1 1-21, 9. 
B. en ce qui concerne le mot ol",at, 21, 9-24, 9. 
C. en ce qui concerne les mots,Jb nai KÄewtov, 24, 10-30, 4. 
D. en ce qui concerne les mots n(!roTo� e(!aaT* aov, 37, 18:-42, 4. 
E. en ce qui concerne les mots (ae) Dav",&1;ew 8n xTÄ., 42, 5-47, 12. 
A. Le but de l' Alcibiade est de connaitre la nature de I'homme, conformement 

au sens du precepte delphique (19, 11-15). Or le prologue eonduit a eette fin, car 
d'une part il invite Alcibiade a s' examiner lui-meme (ol",at ae Dav",&1;ew implique 
qu'Alcibiade va s'examiner pour voir s'il Dav",aCet), d'autre part il l'eleve a la 
eontemplation de la seienee de Socrate, puisque se demander pourquoi Soerate 
aime eonstamment le jeune homme revient a eonsiderer tout le genre de vie de 
Soerate (19, 15-20, 1). Il s'agit done, pour Alcibiade, d'une eonversion. Or la 
eonversion est de trois sortes : on peut se tourner ou vers l'inferieur, ou vers le 
superieur, ou vers soi-meme. La eonversion vers l'inferieur est le fait de l'ame 
«qui a perdu ses ailes». La eonversion vers le superieur ou vers soi-meme est le 
fait non pas seulement des ames, mais des etres divins. Ainsi donc, en se tournant 
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vers Iui-meme, Alcibiade sera amene a se tourner aussi vers le Divin, comme il 
est dit a la fin du dialogue (133 C). Voila pourquoi, des le debut, Socrate invite son 
disciple <ino p,ev Tij, Uw f!!e(!Op,e-v'YJ' Cwij, ei, T�V bdaxE1pLv T�V eavTOv, et de la 
ei, TOV l(!wTa T* };wx(!anxij, buaT'ljp,'YJ' (20, 1-21, 7) .  Cette raison de la con
venance du prologue au but est donne comme une premiere raison (TOVTO p,ev 
Tolvvv be TOV 'l'C(!ooLfJlov 'l'C(!OJTOV l5oxe'i p,OL . . •  <> [T).aTWV lv&lxvva{}aL 21, 8s.). 

B. Les quatre raisons suivantes (&VTe(!OV l5e lu(!Ov 21, 9, TO � T(!hov 22, 1 1 ,  
UYOL' l5' av OTL 23, 13, TaXa l5' av e'YJ{}et'YJ xal TOViO 24, 1 )  concernent le mot olp,aL. 

a-b) La deu.x:ieme et la troisieme raison sont ensemble. S'il est avere d'une part 
que les modes de connaissance doivent etre appropriees a la nature des objets 
connus (21, 9-22, 11), d'autre part que les termes eux-memes (7:<i ovop,aTa, avec 
reference a Cratyle 397 B) doivent differer selon qu'il s'agit des atbLa ou des 
YLyvop,eva xal q;{}eL(!Op,eVa (22, 1 1-15), il ilSt sur que le mot olp,m, qui implique une 
nuance de conjecture (elxaanxw, 23, 10), convient excellemment, puisque Socrate 
disserte ici 'l'Ce(!l q;Vaew, aaTaT01' xal p,eTaßoA1JV 87U&XOp,ev'YJ' (22, 15-23, 12). 

c) Socrate soup<;onne que le caractere (1}{}o,) d'Alcibiade est CfiLAOnf-tOV, par 
suite enclin aux objections et a la dispute (evaTanxov xal f!!LAOVeLxov) .  Il aborde 
donc le jeune homme p,eT' eVAaßela" en mettant des reserves a sa fayon de dire 
au lieu d'affirmer avec force (V'l'COaUAAOp,n·o, 'l'CW, . . .  aAA' ov l5uaXV(!LCOp,evo,), 
pour l'induire a bien ecouter ses sages enseignements (23, 12-24, 1) .  

d) Le caractere (1}{}o,) de Socrate est modeste et courtois (p,8T(!LOV xal xowov), 
fort eloigne de la jactance. Des lors, pour eviter de paraitre orgueilleux en se 
disant {}avp,aaTo, aux yeux d'Alcibiade, il ajoute a propos l'attenuation olp,aL 
(seil. olp,al ae {}avp,&.Cew) (24, 1-9). 

C. Quant aux mots W 'l'Cai KAewlov (1} 'l'C(!WT'YJ TWV AOYWV a(!x� 'l'CaT(!o{}ev ava
xaAovaa TOV veavlaxov 24, lOs.), ils conviennent et au personnage (Tq) 'l'C(!O(]wmp) 
et aux donnees reelles du dialogue (To'i, 'l'C(!ayp,aaLV 24, 1 1). 

a) Alcibiade est f!!LAOnf-tO" Il est donc bon de rappeler qu'il est le fils de Clinias, 
car Clinias s'est rendu illustre (24, 11-16). 

b) Le rappel de cette filiation comporte une 'l'C(!OT(!O'l'C� ei, T�V Tij, a(!eTij, e'J'CLT'Ij
l5evaLV, car Alcibiade aurait honte de deshonorer le nom de son pere (24, 16-25, 3). 

c) La reference du generateur1 de l'homme exterieur symbolise le fait qu'on est 
appele a rejoindre le Pere des ames. Socrate suit ici la coutume des Pythagoriciens, 
qui usaient, eux aussi, de symboles (25, 3-13). 

d) Socrate se conforme egalement a l'usage des heros d'Homere qui, pour 
honorer et encourager lenrs soldats, les nomment 'l'Cai(!o{}ev (25, 13-18). 

e) En outre2, comme le dit le divin Jamblique (25, 20), cette fayon de s'exprimer 
convient eminemment a des discours sur l'amour, car elle manifeste le caractere 
viril (d(!(!EVw'l'Cov 25, 21) et efficace de la veritable erotique, qui nous tire du sommeil 
de la matiere (TO eY'YJye(!p,evov <ino T* iJA'YJ' xal TO b(!aaTr](!LOV 25, 21s.) (25, 19-26, 10). 

1 Lire yevvT)T�V 25, 4 avec E. R. Dodds, Gnomon 27 (1955) 166 : yevJl1}T� codd. 
a "En �� 25, 19; cf. supra en Tolwv 25, 3. 

7· Museum Helvetlcum 
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f) Enfin, et ceci est l'opinion de Proclus lui-meme (60XBi 6s pm xai 'to BMo� 'tWV 
Ä.oywv ngBnwMa'ta'tov elvat 't'fi nBgl 'tov 19OJ'to� ngayp,a'tetq, 26, 10-12), il est propre 
a 1'amant vraiment inspire (gv1ho�) de se concilier 1'aime (ce que fait Socrate en 
flattant Alcibiade par cette denomination) : cet amant est en effet comme un 
intermediaire entre la Beaute divine et celui qui a besoin de ses soins, et ainsi, 
pour elever 1'aime vers le Beau Intelligible, il doit commencer par 1'attirer vers 
lui-meme (26, 10-27, 12). Or cette erotique vraie, qui mene au 1Jeiov xaUo�, au 
1hiov änav (29, 16), non seulement remplit tout le dialogue, mais elle en marque 
1'achevement (133 C). En sorte que, les ngootp,ta et la conclusion ('to avp,nsgaap,a) 
de la leyon etant egalement penetres de la science erotique de Socrate, on voit 
que le prologue repond excellemment au but final de l'ouvrage (26, 10-30, 4). 

D. Le fait que Socrate ait ete le premier amant d'Alcibiade (ngw'to� sgaa't* 
aov) et que, quand la foule des autres amants cesse de le poursuivre, il ne renonce 
pas a le seduire (p,ovo� ovx anaÄ.Ä.anop,at) manifeste deux verites superieures : 

a) que les realites naga6BtYlJ,anx';nBga xal 'tBÄ.Btouga sont toujours les pre
mieres a prendre soin des xa'ta6dauga (38, 1-5) ; 

b) que, dans toute classe des etres, 1'lv embrasse les autres membres de la 
classe, exeryant son activite avant eux, avec eux, apres eux (ngo av'twv sVBgyovv 
xd p,d av'twv xai sn' av'tOi�) (38, 5-7). 

Ainsi Socrate est le symbole de 1'[v, tandis que le nÄ.fj1}o� des amants vulgaires 
symbolise le nav'trJ p,Bgta'tov. «Et de meme que l'lv exerce son activite et avant 
les autres et avec eux et, s'il est permis de parler ainsi, apres eux, de meme le 
o.B'io� sgaa't�� prend soin de l'aime avant les amants vulgaires, continue ses soins 
lors meme que les autres amants sont la . . .  , et, quand ils ont perdu courage vu 
1'etat d'epuisement Oll les met la matiere, il reste la, tranquillement present aupres 
de l'aime qui maintenant est devenu seu13, qui a disperse loin de lui la masse 
Vlugaire et rompu tous ses liens avec le genre de vie qui 1'inclinait vers la matiere. »  
C'est qu'alors il est bien prepare a la societe de l'ami lv-DBO� : auparavant, quand 
les amants vulgaires etaient la, tout empechait cette societe (38, 7-39, 5)4. 

E. Proclus a dit un pen plus haut (39, 3) : Alcibiade est desormais bien prepare 
a econter Socrate ('tou yag 6� xai Snt't�6BtO� sa'tt). Il repr�nd cette idee en 42, 5s. 
ngoaBtatv 0 -01, 5 6 1:OJxga't't7� sv 'tov'tqJ np xatgi[> xao.' 8v 6 tacpBgov't0J�  el� vno
�oX�v 'tfj� lav'tov avvovata� lwga -rov sgwp,Bvov sY17YBgpbov. Et il voit une 
preuve de cette bonne preparation dans le mot o.avp,aCetv du lemma. 

a) Le o.avp,aCBw est en effet le point de depart de la philosophie - Proclus ne 

3 Lire 39, 1 (f.lovcp) yeyavon avec Dodds, loc. cit. 
, Suit un developpement, etranger au sujet, ou Proclus exprime une opinion de Bon cru 

(39, 5--42, 4), cf. 39, 5-7 l(al  ei f.le (Jei T01;f.l0V  Ä i y e l v ,  ell(ova f.lOt (Jol(ei l(al Tama (}avf.laGTYrv 
qJieew TWv BV Tai, TeÄETai, (Jewf.lwW'V. D'apres ce debut, il est possible, mais non certain, 
que les explications precedentes aient eM emprunMes a un exegete anMrieur, Jamblique 
(dont le Oommentaire 8ur l' Alcibiade est ciM 13, 17;  25, 20; 84, 1 ;  88, 1 1 ;  126, 23) ou Syrianus, 
ciM 19, 2 (Toi, TJf.lETi(!Ol' (Jol(ei l(alh]yef.loat), 88, 12 (Tq:i TJf'ETiecp l(afhryef.lOvt, joint ici a Jam
blique). 

� Ce oVv ne Be rapporte pas a la digression 39, 5--42, 4, mais a ce qui la precedait imme
diatement. 
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se reiere pas au fameux debut de la Metaphysique d' Aristote, mais a Theetete 
155 D. Si donc Socrate s'approche d'Alcibiade au moment Oll celui-ci 1Javp.al;et 
le genre de vie socratique et se demande pourquoi Socrate s'empresse aupres de 
lui6, cet emerveillement (:rc-rota) d' Alcibiade peut lui servir de point de depart pour 
s'elancer vers la philosophie (42, 9-43, 4)7. 

b) Maintenant, pourquoi Alcibiade admire-t-il l'assiduite de Socrate, la cons
tance de son amour quand les autres ont renonce, et comment Socrate a-t-il 
devine cet etonnement (46, 13-16) ? Reponse : Ceux qui sont encore imparfaits 
ont coutume de juger des activites spirituelles, non pas d'apres la perfection de 
ces activites, mais d'apres leur duree. Comme l'assiduite de Socrate a dure plus 
longtemps que celle des autres amants, il est naturel qu' Alcibiade s' en soit 
etonne ; et il est naturel aussi que Socrate ait devine cet etonnement, en homme 
qui connaissait le caractere juvenile de-l'adolescent (46, 13-47, 12). 

Tel est, en resume, le commentaire de Proclus sur le lemma Ale. 103 A 1-38• 
Ce commentaire, qui est a la fois theOria (au sens d'Olympiodore) et lexis, comprend 
trois «digressions». La premiere (30, 5-37, 15), sur l'amour, s'ouvre sur la phrase 
de transition plus haut citee (p. 94), Oll l'on passe apparemment de la U;t� aux 
:rc(!ayp.a-ra. La deuxieme (39, 5-42, 4), deja indiquee plus haut (p. 96 n. 4), et la 
troisieme (43, 4-46, 12) ont ceci de commun qu'elles ressortissent au meme prin
cipe de l'analogie, qui permet de rapporter n'importe quelle phrase ou quel mot 
du lemma aux realites superieures du monde divin. Je resume ici ces deux der
nieres «digressions». 

(1)  39, 5-42, 4. La presence aupres d'Alcibiade et de l'amant sv1Jeo� Socrate 
et des amants q;o(!Tt�ot ressemble a ce qui se passe dans les mysteres Oll, avant 
de jouir de la p�esence du dieu, l'initie est en butte aux attaques de demons 
chthoniens. Il y a analogie entre ces demons et les cpo(!Tt�t (avaAoYov -rotvvv -roi� 
X1Jovtot� tJatp.oatp O/, rpo(!Tt�oi -rwv E(!aa-rwv 40, 8) en ce sens que, comme les demons 

6 Ta, aiTta, emCrp:ü TWv xaT' av-rov neaYl'aTWV 42, 13 s'explique par 46, 14 {)avl'aCsw T-YpI 
EWXeaTov, nsel av-rov Gnov<51jv. 

7 Ici encore, une nouvelle digression (43, 4-46, 12) sur laquelle je reviendrai plus loin. 
8 Le reste (47, 13-53, 14) constitue des appendices, dont le lien avec ce qui precede est 

assez lache, comme l'indiquent les transitions elles-memes : 
ler appendice : v EH Tolvvv U ij ,  d v a C 1J Ti} aWI'SV T-YpI al-rlav &' f)v XTÄ. 47, 13  - Tam-a xal 

neo, TaW1JV iJl'iv dnoxsxe{G{)w T-YpI Ci}T1JGtV 49, 12. Sujet : Pourquoi, alors qu'on ne nomme 
pas du meme nom l'intemperant et le temperant, le lache et le courageux, nomme-t-on du 
meme nom d'amants (eeaGTal) et ceux qui aiment d'un amour vulgaire et les amants divine
ment inspires (lv{)eot) ? Proclus en donne trois raisons : 1. Taxa aiW liv neo, T-YpI Ci}T1JGW 
TaVT1JV eixoTW, dnaVTep.usv Äiyons, x-rÄ. 48, 5-15. - 2. xal I'T[P xal xaT' dÄÄov Teonov l<5ot, 
dv Twa TWv OvOl'aTWV ovx dnstxviav TT[P ev ToVrOt, xowwvtav x-rÄ., 48, 15-49, 3.  - 3. lrt <5� 
oVv TO TelTov Äiyol'sv x-rÄ., 49, 3-12. 

2e appendice : Eie1JTat <58 xal n(!OTeeov x-rÄ. 49, 13 - Tam-a xal nsel ToVTWV eiei}G{)w 
50, 20. Sujet : On a dit deja plus haut (v. gr. 26, 13;  35, 12; 36, 15) que le vrai amant est 
l'amant lv{)eo" et Socrate dira lui-meme plus loin (Ale. 131 C 58S.) qu'il est le seul vrai 
amant d'Alcibiade parce qu'il aime le veritable Alcibiade. Or, ce fait qu'il est I'OVO, eeaGTi}" 
Socrate le prouve des ses premieres paroies a Alcibiade. 

3e appendice : tPees <58 si ßovÄSt n aÄtv enave).{)ovr e ,  enl  TOV leW T a  TWv dnoee1JTo
Tiewv atpwl's{)a nsel av-rofi Äoywv 50, 22s. - xal Tep GXOTet Ti], i]Ä1J' 53, 14 (fin de l'explica.
tion du lemma). 
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empechent l'initie de voir le dieu, ainsi les amants vulgaires empechent Alcibiade 
de monter vers le Divin et le rendent impropre a le voir. De meme donc que, dans 
les mysteres, le Divin ne peut apparaitre que lorsqu'on s'est purifie de tout le 
«demoniaque», de meme le �eior; eea(17:* ne pourra-t-il se montrer a Alcibiade 
qu'apres la fuite de la masse des amants ye'Pe(ftOVQyot (39, 5-40, 15). Socrate, en 
revanche, tient aupres d' Alcibiade la place d'un bon demon (uuX'Pwr; oiW pm OOUet 
öat {W'PO r; uya�ov xwea'P 0 Ew"eaT'YJr; eneXeW neor; TO'P 'AAutßtaö'YJ'P 40, 15s.), d'un 
«ange gardien» (cp(!Oveei'P 40, 17), qui le protege depuis l'enfance et observe toute 
sa conduite. Ceci est developpe en trois comparaisons : "ai wanee 0 öat{tw'P . . .  "aTa 

\ , \ , \ • Y"' 1 40 18-41 8 W .Il \ " • 50 , " AJ.  \ . Y"' TO'P aVTO'P Teono'P uat O�.  "TA. , , ;  en ve wanee 0 vat{tw'P . . .  OVTW v'l "at o�.  
( "TA. 41, 8-12 ;  "ai wanee t"ei'Por; . . .  01hw &J "ai 0 1Jeior; eeaadJr; "TA. 41, 8-42, 4. 

(2) 43, 4-46, 12. Le lien de cette «digression» avec la precedente est marque 
des le debut (43, 4s.) a,,6net &J "ai "aTa T-Y}'P u'PaAoyta'P TaVT'YJ'P ,  Oll TavT'YJ'P ne peut 
se rapporter a ce qui precede immediatement, car on y explique le mot �av{tal;ew 
du lemma (cf. supra p. 96s.), mais se reiere a U'PaAoYO'P Tot'PV'P Toir; X�o'PtOtr; 
öatflOaw, etc. de 40, 8ss. L'analogie revet ici trois aspects : a) SO(YTate est analogue 
au 'PoVr; (43, 7-10), les amants cpoeTtUot sont analogues aux parties irrationnelles 
de l'ame (43, 10-l4) ; Alcibiade, entre Socrate et ces amants, a analogie avec 
l'ame Aoyt"'1'/ (43, 19s.). - b) En egard a Alcibiade, Socrate est analogue a un bon 
demon (45, 8 :  cf. 40, 15), les cpoeTtuot sont analogues aux demons X1J6'Ptot "ai 
vAaiot: Alcibiade a analogie avec celui qu'on initie et qui, au cours de l'initiation, 
d'une part fait les demons "amywyol, d'autre part se livre et confie tout entier au 
b d' ( - .Il \ 1� , '7- \ , ' 5O .Il '  on emon Tq> ve Te/LUV{te'Pq> - s. e. n(!oaet"a�o{te'P - TO'P 'Pea'Ptauo'P anoutueaa-
UO'PTa {tEv Ta "amywyo'P e�'POr; TW'P öat{t6'Pw'P, n(!OaaYO'PTa öe eaVTO'P Ti[J uyafJi[J 
öat{to'Pt "Uuei'Pq> naea�t()6'Pm T-Y}'P 8A'YJ'P Ötauvßee'P'YJaw Tijr; eaVTOV l;wijr; 45, 10-12, 
en reference directe a 39, 16ss. e'P mir; aytWTaTatr; TW'P TeAeTwv neo Tijr; ToV 1Jeov 

, 50 ' .n " ß 1 \ \ "  " \ 1_ ' \ na(!OVatar; vat{tovwv X'V'OVtW'P e{t oAat "at 01jJetr; e"TaeaTTovaat TOVr; U/LUv{tevovr; "at 
anoanwaat TWV Uxea'PTWV uyafJwv "ai elr; T-Y}V VArJV n(!O"aAov{tevat). - c) En reunis
sant ces deux analogies, on obtient : Alcibiade represente et l'ame UnAwr; et l'ame 
unie a un corps. En tant qu' Alcibiade est ame UnAWr;, Socrate a, a son egard, 
analogie avec le 'PoVr; ; en tant qu'Alcibiade est ame unie au corps, Socrate a, a son 
egard, analogie avec le bon demon (45, 13-46, 12). 

Que ce dernier morceau au moins ait bien le caraetere d'une «digression», on 
pourrait le croire d'apres ce qui suit immediatement (46, 13ss.) IIaAtv öe l� 
uexijr; ÖLanoe1/awlleV Tt nOTe Ta arn6v eaTt TOU TO'P 'AAutßtaÖrJv 1J av{taCe t'P TTJV 
Ew"eaTOvr; neei aVTov anovö'l'/v, par quoi l'on est ramene au commentaire du mot 
1Jav{taCeW qui precedait la «digression» (cf. supra p. 96s.). D'ailleurs, dans le mor
ceau meme, il y a presque une indieation que Proclus avoue s'abandonner ici a un 
jeu qui lui est eher, cf. 45, 6s. (transition de [a] a [b]) ean {tev oiW "ai ÖLa mVT'YJr; 
o�eVetv Tijr; uvaAoytar; TOV cptA01Jea{tova TWV TO toVTW'P 1J e We'YJflaTwv , eaTt 
ö' av "ai ÖL' �r; e{tn(!Oa�'Pv emo{teY (seil. 40, 8ss.) .  Prenons garde, pourtant, que ce 
ne sont pas la, aux yeux de Proclus, des digressions au sens propre, mais bien ce 
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qu'il regarde comme le plus important et qu'il prend le plus a cumr, des conside
rations sur les realites eternelles (Tll utt5ta) ou sur l'organisation totale du reel selon 

la hierarchie des etres (1} ötaxoa p''YJ(1l�). Or ces utöta, ou cette t5taxoa p''YJ(Jt�, il les 

nomme souvent Ta neayp,aTa (cf. deja supra p. 83 n. 7 in fine), et il lui arrive, a 

maintes reprises, de noter avec plaisir l'accord du lemma avec les neayp,aTa. 
En voici quelques exemples9• 

22, 1188. Troisieme raison de la convenance d'olp,at en Ale. 103 A 1 (cf. supra 
p. 95) : To ö� Tehoy Sn xai <5 b T<P KeaT'l)Arp EWXeaT'YJ� Ta p,iY eni TWY u tMwy 
elyat cprjaw OYOp,aTa Tij� TWY neayp,aTWY cpvaew� p, fiUoy ecp anTOp,eya ,  
Ta öi eni TWY yty'VOp,SYWY xai qyf}eteop,eywy nOAvetÖw� e�aAAa't'TOp,eya xai noAv TOV 
fUaet (opp. TO cpVaet, cf. 327, 22 TO XaAOY 1}eaet XaAOY vndA'YJcpey elyat xai ov cpVaet) 
p,eTeXOYTa t5ta T�Y TWV vnoXetp,BYWY aVToi� aaTaTOY cpoeay. 

119, 1888. (a propos d'Alc. 104 C 5 eJ olö' Sn 1}avp,aCet� XTA.. reprenant le debut 
103 A l  olp,at ae 1}avp,aCew Sn XTA.) : Trois raisons d'admirer cette phrase de 
Socrate : a) elle unit la conclusion de ce premier discours au debut meme et montre 
ainsi combien Socrate est habile en discours ; b) une teIle fayon de discourir est 
appropriee a l'amour qui ramene toutes choses a leur principe ; c) Tt öe; ovXi 
xal Tfi cpvaet TWY neayp,aTWY xai  Tfi öt axoap,1}aet  neoacpoeonaTo� (seil. 
<5 Teono� o15To� Tfj� ieP,'YJyeta�), einee &naYTa xai neoetaw uno TOV neonov xai 

, 1. " , ent:;aTeanTat neo� aVTO; 
167, 10 (a propos d'Alc. 106 A 4 el p,iY 015'11 eyw TaVTa ötayoovp,at � p,1}, w� eotxe, 

öt8yywxa�) :  xai lxet� nMw ex ToVTWY en i Ta ne ayp,aTa p,enwy <5efiY Sn Ta 
p,iY TeAetoTeea a tTta xa1}aeevet (intrans., cf. 152, 19) naa'YJ� aTee1}aew�, Ta öi 
xotMieea Tq; p,� (jyn avp,nUxeTat. 

9 Je ne pretends nuIlement a etre complet, et il faudrait tenir compte, en outre, des tres 
nombreux paragraphes ou, Bans qu'apparaissent les mots Ta neaYflaTa, on passe du lemma 
aux realites divines (ou reciproquement) par une simple comparaison. Quelques exempIes : 
230, 16ss. (a propos d' Ale. 109 D 5 cpeaaO'P "al sflol "TA. : selon Proclus, Socrate ne raille 
pas, mais parIe serieusement) W(; yae Ta  {}eia , "liv Tiie; aVTiie; il Ta�eWe;, dAA1]AOte; avv1]vwTa, 
"al nAT]eoi dAAT]Aa dya{}oetlJwe;, o ihw "al oE smaT1]flO'Pee;, "liv TT[v aVT�v lxwaw l�w, &a 
Tiie; oflOt6TT]TOe; avvanTOVTat dU1/AOte; "TA. - 232, 16 (a propos d'Ale. 109 D 7ss.) Socrate 
agit a l'egard d'Alcibiade comme un pere, en cherchant a le persuader qu'il n'a pour lui que 
bienveillance. OVTW yae "al  Ta {}eio v  scpBTOv fJfliv sanv, iva flBTa(jtt561!at (jV1'r]Tat TWv 
dya{}Wv. - 241, 14 (a propos d'Ale. 1 10 D 4 nwe; ola{}a "al n6{}sv;) «Il vaut Ia peine d'admirer 
Ta sflfleUe; de Socrate.»  wanee y ae 0 E {}eo 1 "al "a{}ateovaw fJflue; "al EveeYBToVat &' eamWv . .. , 
OVTW (j� " a l o E. XTA. - 255, 14 (a propos d'Ale. 110 E 2ss., condamnation du nAii{}oe; qui 
est dTaXTO'P et donc incapable de vraie science) lJei (je "al e E e;  Ta nuv ßU1paVTa seeiv ( ! )  
lht Ta evt"WTaTa TWv ev avTijJ (scil. Tcp nant) vOVv lXet ... , 11 (je fleet"a eaTt .. . "al dTaXTa, 
Tama yvwaewe; iaTw dAT]{}oVe; dflOtea "al smaT1/flT]e;. lci, dans l'exegese d'un passage (Ta flEv 
oiW aT]flaw6f1svov 255, 4), apres une explication ad rem, Proclus, sans transition ni com
paraison, a passe brusquement a la notion du Tout, tant cette consideration lui est fami
liere. TI fait de meme ailleurs quand, dans la solution d'une difficulte, apres une ou plusieurs 
raisons ad rem, il en ajoute soudain une autre qui se reiere aux Modeles. Ainsi 272, Iss. 
(Troisieme raison de ce que les dissentiments sur Ie juste et I'injuste sont plus violents que 
Bur la sante et la maladie) Ta (j� TelTO'P fJ !tEv (j,,,atOavvT] w e;  ovaa T a � eWe; V1pT]AOTBeae; {}eWv 
sanv dnnXT]fla "al voeeWTEea ... , fJ (ji Vyela (j eVT ee a e; SaTt {}ewv vnoa-raaewe; lUafl1pte;. De meme 
274, 20 (Deuxieme raison de ce que ceux qui savent une chose s'accordent a son sujet) 
lJevTeeO'P (je, OTt "a l sv Taie; newTa te;  dexaie; o voVe; fjvwTat neOe; eav-cov "TA. En verite, c'est 
tout le comtnentaire qu'il faudrait eiter, car il n'y a presque pas de page ou ces allees et 
venues d'en bas a en haut et vice-versa ne se rencontrent. 
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171, 18 (a propos d'Alc. 106 B 7s. sur ce que le fait de repondre aux questions 
n'est pas chose difficile). C'est bien dit, car (Ire raison ad rem, puis) xat lo txe 
xat Toih:o TWV A.6ywv Ta na:{)or; Tfi rpvGet  TWV neayp,aTwv . xat yae iv lxetvotr;, 
öTav p,ev xaxonota Ta a iHa Ti, �eiTat Ta vnoxetp,e1lOv p,eyaÄ'Yjr; avvap,ewr; neor; Ta 
p,,,, na{}eiv · öTav (;e aya{}oveya, xat fjv lXet �vap,tv nae' lxetvwv lXet xat öÄov Ta 
leyov TWV notoVVTwV E��eT1JTat, nae' dl1l xat ?] �vap,tr; Toir; vnoXetp,8votr; xat ?] -re
ktwGtr; . 

231, 788. (a propos d'Ale. 109 D 6 Exwn-retr;, (Jj Ewxea-rer;). Bien dit, car (Ire 
raison ad rem, puis) xat lGn TOVTO Toir; neayp, a G t  GVp,rpwvov . w r;  yae TOV 
{} eov navTa ap,eetGTWr; nOtovVTOr; ?] iJÄ'Yj (Uxemt p,eetGTWr; eir; aVT�v, wr; < �e> �t' 
,aiw1lOr; Eveeyof5vTor; lxetvov p,e.exop,ev [�e]10 ?]p,eir; XaTa xe01lOV, oiJTw �'" x a  t TOV 
EWXeaTOVr; aya{}oet�Wr; nana xat aÄ'Yjtfevnxwr; Ä8YOVTOr; 0 veavtGXOr; aÄÄotwr; vno
bixeTat TOUr; A.6yovr; XTÄ. 

On le voit donc, Ta neayp,aTa ou ?] rpVGU; TWV neayp,aTwv correspond aux at�ta, 
a la �taxoGp,'YjGtr;, au monde des alna, aux rapports entre 1'action divine et la 
maniere dont cette action est re'iue par la matiere, bref a tout le systeme du reel, 
metaphysique et physique. Nous voila en mesure de mieux comprendre Ta 
neayp,am dans le texte (30, 5ss.) qui nous a servi de point de depart : «On a 
suffisamment examine ce qui concerne les mots (U�tr;) : portons maintenant 
notre enquete sur les neayp,am eux-memes et speculons sur 1'amour, dans la mesure 
ou cela convient au present discours. »  Il ne peut s'agir ici d'une opposition entre 
la forme et le fond, Ta neayp,am equivalant en ce cas a ?] �ta1lOta ou a 0 Teonor; 
TWV Äoywy11. Car : 1 .  dans ce qui precede (nos paragraphes A-C, supra p. 94-96), 
fond et forme ont ete reunis et devaient l' etre, puisque Proclus voulait montrer 
c'Ombien ce «prelude» (Ta neootp,ta) de l'Alcibiade s'accordait avec le but supreme 
du dialogue (cf. le «Principe universel», supra p. 94) : il est clair que, dans ce cas, 
l'analyse de chaque mot impliquait necessairement des considerations generales. 
2. Cette analyse, du fond et de la forme ensemble, est reprise dans la suite (nos 
paragraphes DE, cf. p. 96s.), aussitöt apres la «digression» sur l'amour. Des lors, 
Ta neayp.aTa n'a pas le sens ici de «fond» par opposition a la forme (Ä8�tr;), mais 
comporte une autre signification. Or il suffit de lire les premieres lignes de la 
«digression» - 30, 8ss. w Gnee Totvvv äÄÄwv {}ewv i�toT1Ji8r;  äUat nerpfjvaGt'/l, 
at p,ev �'Yjp,toveytxat TWV öÄwv xat TOO ei&vr; VnoGmnxat TWV OVTWV xat Tfjr; lv 
a VTO ir; 0 taxoG p,� G ew r; ,  aE be . . .  , oiJ TW �'" x a  t ?]  lewnx", niiGa Ta�tr; lntGT(!Orpijr; 
lGnv aida 'roir; OVGt'/l &taGt neor; Ta {}eiov x&ÄÄor;, etc. - pour constater qu'on a 
de nouveau ici une comparaison entre les realites toutes premieres et l'objet en 
question (scil. l'lewr;). Et donc Ta nQayp,aTa a ici exactement le meme sens que 
dans les exemples plus haut cites : il s'agit des at�ta, des aina (newm), de tout 
l'ordre du Divin, ou encore de la �taxoGp,'YjGtr; et des realites de l'ame. 

10 secl. Westerink, transposui. 
11 Cp., dans la liste ci-dessus (p. 85), nE(!l TWv n(!aYW1TCJYlJ 185, 17;  237, 13 et nE(!l Tij, 

ötallola, 207, 19, nE(!l ToV T(!6:n:ov (caractere general) TWv Ä,6yCJYlJ 229, 14. 
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