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A la fin de sa contribution aux Entretiens de la Fondation Rardt de 1961 
consacres a l'image du barbare dans la pensee grecque, faisant sien un propos 
des Lois de Platon (747e) amplifie dans l'Epinomis (987d-e), o. Reverdin 
concluait: «Ce que [les Grecs] ont emprunte aux autres peuples, ils 1'0nt en
nobli; ils ont eleve au rang de science ce qui etait demeure chez les Barbares au 
niveau des connaissances pratiques et de I'habilete professionnelle.»l On lit, en 
effet, dans les Lois (747 a-<:) que la science premiere du nombre (l'arithme
tique), etendue aux grandeurs (la geometrie), aux sons (l'harmonie) et aux 
mouvements tant rectilignes que circulaires (l'astronomie), doit constituer la 
base de l'education, a condition d'etre reservee a I'acquisition de connaissances 
utiles (ovTJcrillro� KtT]m:cr3ul) et preservee de tout aspect servile (avEAEU3Epiuv) 
et cupide (<j>lAOXPTJIlUtiuv), caracteristique de son usage chez les Egyptiens et 
les Pheniciens. Et dans I'Epinomis, l. c., a propos des mouvements des astres que 
l'astronornie sait reduire a des nombres, tandis que les barbares (c'est-a-dire les 
Egyptiens et les Syriens: 987a) n'ont pu que re lever leurs positions: «Posons en 
principe que tout ce que les Grecs rec;oivent des barbares, ils I'embellissent et le 
portent a sa perfection.»2 Ce que je voudrais montrer a partir de ces deux re
flexions, filles l'une de l'autre peut-etre, mais operant sur des criteres differents, 
utilite pedagogique contre utilite pratique dans les Lois3, science contre igno
rance dans I'Epinomis, c'est qu'elles refletent deux etats d'une theorie sur la 
genese des sciences du quadrivium4 qui s'elabore a I' Academie quelque temps 
avant la mort de Platon. 

I Grecs et barbares, Entretiens sur I'antiquite classique VIII (Vandreuvres-Geneve 1961 [paru en 
1962]) l06sq. 

2 Traduction E. des Places, Platon, <Euvres completes XIII2 (Paris 1956) 153. Je ne renvoie que 
pour memoire, comme n'interessant pas cet article, a la litterature deja considerable consacree 
a l'influence possible de doctrines orientales sur la pensee de Platon, qui commence avec 
l'Aristoteles de W. Jaeger (Berlin 1923) 133-137. 

3 Les Leis reviennent sur l'uti1ite scolaire des mathematiques en 819a-822d, mais avec un 
preambule ambigu sur leur utilite philosophique qu'un renvoi liminaire assez evident a 
I' Epinomis a fait considerer ajuste titre comme ajoute au texte original de Platon (817e-818e; 
voir C. Ritter, Platos Gesetze 11, Kommentar zum griechischen Texte, Leipzig 1896, 215, 
confirme sur le fond de la question par G. Müller, Studien zu den platonischen Nomoi, 2. Aufl., 
München 1968,34). 

4 Le groupement des quatre sciences est atteste pour la premiere fois en tant qu'instrument 
d'etude chez Hippias, Vorsokr. 86 A II  apo Plat., Hipp. mai. 285b-d, ce qui autorise ici l'emploi 
du terme quadrivium. 
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Les deux passages que je viens de eiter mentionnent clairement deux 
peuples, les Egyptiens et les Pheniciens, et moins clairement un troisieme a 
travers la designation geographique �\)pia, attaehee au pays dont le eiel sans 
nuages, eomme le eiel egyptien, avait permis l'observation des astres. L'evoea
tion des Egyptiens et des Phenieiens n'appelle provisoirement que eette re
marque: ils ont invente respeetivement la geometrie et l'arithmetique. Celle de 
la Syrie a ete correetement expliquee par le plus reeent eommentateur de l'Epi
nomis, L. TaranS: il s'agit, sous son autre nom, de l'Assyrie en tant que patrie 
des Chaldeens. Chaldeens et Egyptiens se retrouvent mentionnes ensemble 
eomme fondateurs de l'astronomie ehez plusieurs auteurs plus tardifs, en gene
ral tributaires de l'historiographie alexandrine, a eommencer par Ciceron, De 
div. 1, 1, 2 : Principio Assyrii, ut ab ultimis auctoritatem repetam, propter plani
liam magnitudinemque regionum, quas incolebant, cum caelum ex omni parte 
patens atque apertum intuerentur, traiectiones motusque stellarum observitave
runt, quibus notatis, quid cuique significaretur, memoriae prodiderunt. Qua in 
natione Chaldaei non ex arlis, sed ex gentis voeabulo nominati diuturna observa
lione siderum scienliam putantur effecisse, ut praedici posset, quid cuique eventu
rum et quo quisque fato natus esset. Eandem artem etiam Aegyptii longinquitate 
tempo rum innumerabilibus paene saeculis conseeuti putantur. 

En lui-meme bana16, ce temoignage de Cieeron presente au moins l'avan
tage de permettre la substitution de «Syrie» par «Chaldeens» a travers la men
tion des «Assyriens», en meme temps que d'offrir a l'argument du eiel pur 
allegue par l'Epinomis le cadre plus large d'une explieation de l'invention de 
l'astronomie dans un pays pi at que ne bornait a l'horizon aucune montagne. 
Qu'on n'ait retenu ici des Chaldeens que leur specialisation dans l'astrologie, 
tout en leur attribuant d'abord l'invention de l'astronomie, tient au sujet du De 
divinatione, mais ce trait devait et(e attaehe de tout temps a leur reputation en 
Greee, ear Eudoxe deja, quelques annees seulement apres la mort de Platon, 
done a peu pres a la date de la publication de l'Epinomis, le citait a leur propos, 
d'ailleurs pour exprimer a cet egard un seeptieisme total (F 343 Lasserre, apo 
Cie., De div. 2, 42, 87): Sie opinatur, id quod scriptum reliquit, Chaldaeis in prae
dictione et in notatione euiusque vitae ex nataU die minimum esse credendum. 
Astronomie, astrologie et, ajoutons-le d'apres l'Epinomis elle-meme en 987a-b 
et 988a, theologie astrale forment une seule et meme scienee dans l'image 
greeque du Chaldeen a l'epoque OU l'on s'y interesse dans l'Aeademie de Pla
ton. Quant aux Egyptiens, les Lois font allusion a leur striete observance du 

5 Academica. Plato, Philip ofOpus, and the Pseudo-Platonic Epinomis (Philadelphia 1975) 304. 
6 On pourrait aussi eiter Josephe, C. Ap. I, 2, 14, faisant des premiers theologiens grees les 

«diseiples des Egyptiens et des Chaldeens», Porphyre, Vit. Pyth. 6, donnant a Pythagore pour 
maitres en geometrie les Egyptiens, en arithmetique, les Phenieiens, en astronomie, les Chal

deens, Diogene Laeree 9, 34sq., rapportant que Demoerite avait appris la geometrie en Egypte 
et la theologie et l'astronomie ehez les Chaldeens, ete. 
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calendrier des fetes celebrant les dieux (799a), et Platon ne fait nulle part ail
leurs etat de leur astrologie, mais elle etait connue dejA d'Herodote, qui leur en 
attribue l'invention sous la forme classique de l'horoscope, reprise, dit-il, par les 
poetes grecs (11 82). 

Cela dit en guise de pn!misse, une attestation souvent alleguee, mais mal 
exploitee jusqu'A present, revele au-delA de ces indices la theorie de l'origine du 
quadrivium telle qu'elle se presentait A la date de la mort de Platon. Elle consti
tue un chapitre important de la biographie abregee du philosophe qui ouvre 
l'Academicorum Philosophorum Index Herculanensis, et elle y figure comme 
une citation de Philippe d'Oponte racontant les derniers moments de Platon A 
l'auteur auquel Philodeme declare avoir emprunte toute son information, A 
quelques adjonctions et variantes pres7• La voici dans la version que permettent 
aujourd'hui les verifications effectuees par T. Dorandi sur l'original napolitain 
et qu'il m'a ete possible de discuter avec lui, document en main8: 

Col. III 35 9E [ct>i.At1t1tO<; 6 MEo]l:lu[l-
0[<; 6 acr]tpoA.6yo<; [E]�TJYd
t' autrot yEyovro<; avaypa
<pEU<; tOU nAUtc.oVO<; Kat a
KoucrtTt<;, ön YEYTlpaKro<; 

40 ilOll nAUtc.oV �Ev[ ov] U1tE
OE�[ a"t]o XaA.öa[lo]v E�[t 
A.6you<;] nva<;. [Eha OE 
IltKpov] E1t\)PE�E[ v, aUAOUIl&-

7 Contemporain de Philippe, seul temoin, selon Philodeme, col. X 1-5, po ur les trois voyages de 
Platon en Sicile et pour sa rencontre avec Dion 11 Olympie (col. X 7-22 + PHerc. 164, fr. 5, 

p. XVI Melder), cet informateur ne saurait etre, 11 mon sens, qu'Hermodore de Syracuse, 
auteur d'un nspi nA.un.ovo.; duquel Diogene Laerce 3, 6 a tire une information sur l'äge de 
Platon (fr. 6 chez M. Isnardi Parente, La Scuola di Platone III, Senocrate-Ermodoro, Napoli 
1982, 158) qui coÜlcide avec les 27 ans que lui donne Philodeme, col. X 7,11 la mort de Socrate: 
il eut ses 28 ans apres cet evenement, quand il quitta Athenes pour Megare. J'en ai defendu 
I'hypothese avec plus de details sous le titre «Hermodore de Syracuse dans Acad. I nd. ?», etude 
11 paraitre dans les Melanges offerts 11 Marcello Gigante pour son 60e anniversaire. 

8 Col. III + V, pp. 13-15 Melder (sur l'interpolation de la colonne IV, voir en dernier lieu 
T. Dorandi, Sulla trasmissione dei testo dell'«lndex Academicorum Philosophorum Hercula
nensis», Proc. of the XVI Int. Congr. ofPapyrology, Chicago 1981, 139-144). Le texte presente 
ici et dans les autres citations d'Acad. [nd. differe en plusieurs endroits de celui de Melder. On 
se reportera 11 sa copie de l'apographe d'Oxford (qu'une photographie de l'original m'a 
conduit 11 corriger en quelques endroits) et 11 son apparat critique po ur juger des raisons de nos 
dilferences. Les plus importantes seront justifiees dans l'edition des extraits attribuables 11 

Hermodore, 11 paraitre en appendice dans La Scuola di Platone II, De Uodamas de Thasos a 

Philippe d'Oponte (voir la note precedente). Mais je saisis cette occasion pour remercier 
M. Tiziano Dorandi, attache au Centro Internazionale per 10 Studio dei Papiri Ercolanesi, de 
m'avoir fait profiter et de sa copie de ces extraits, et de son experience de la papyrologie 
h erculanaise. 
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Co!. V v[ o]e;; 0' U1tO 0pUlt't1le;; EY YE 
j.tEAI El] EKpouaE oa K'tUM:o[ V9 
EVOlOOU[e;;] (mSj.tov. AU'tOSl 
0' ffie;; 1ta[p](l(ppOVOlll 'tE qxoVEtV 

5 'tov nAU'trova Kal E1tEPro'ti'j
aat· 'to\') 0' d1tov'toe;; «EVVo
Ele;;, ffie;; 1tuv'tlll 'to ßupßapov 
Uj.ta(S]Ee;;, (hE YE 1tapa puSj.tov 
oü[ 'tro]� ßupßapoe;; <pEpouaa 

\0 't[ ae;; 1tv]oae;; uouva'tdl1a
SE1V», ftaSi'jval I1EYUM:oe;; Kal 
EV E[ u]oilll I1EYUAlll 'tov ä.v
Opa [1t]01tU�E\V, E1t[ Ei. K]al 'tal>
't' E1tl vo\')v l1PX,&'t' [a]u"[(j)\ Kal 

15 [OlE]KpU'tEl. AlIlSEPl1aVSEV
"COe;; OE l1äAAOV, EK [OE] nvoe;; E
YEpaEro<;; VUK'trop \jI[ u b,P{ 0-
'tEPOU [YE]VOI1Ev[ ou,] E1tEl{ 0'
-nX{}UO'[ av 1t]ty[ aKEe;; ... 

Comparee a la version de S. Mekler, eelle-ei s'en distingue surtout par la 
soudure de la eolonne III a la eolonne V, qui ne laisse aucune plaee a l'hypo
these de lignes perdues, eontrairement a l'image qu'en donnaient les preeedents 
editeurs. 11 est devenu possible, par la, de restituer un texte continu, qui rattaehe 
necessaire me nt la seeonde partie du reeit, l'episode de la fifltiste, a la premiere, 
la visite du Chaldeen, et la plaee neeessairement aussi sous l'autorite de Phi
lippe. Les elements de style indireet eonserves par Philodeme confirment, au 
besoin, son caraetere de eitation: <poovdv, E1tEpro'ti'jO'al, ftO'Si'jVIll, 1t01t( 1t>U�E\V. 
De ce fait, le mot de Philippe dans sa reponse a Platon, Evvode;; ffie;; 1tuvLTI 'to 
ßupßapov Ul1aSEe;;, s'applique non seulement a l'ineapaeite de la fiütiste thraee 
en rythmique - le rythme egal et deseendant du daetyle devait instaurer la 
serenite (Resp. 400b et Procl., Comm. in Plat. remp. 1,61 Kroll) 10_, mais aussi a 
la prestation du Chaldeen dans l'entretien qui a preeede l'aeees de fievre et dont 
Philodeme a maleneontreusement passe le eontenu sous silence. nuv'tTI, en 
effet, fait referenee a plusieurs exemples de barbares ignorants. De meme, done, 
que la fiütiste thraee ne eonnait pas la loi du nombre qui regit le rythme, de 
meme le Chaldeen, tout en revelant sa piete naturelle par l'intuition des dieux 

9 La lecture h:POOOE, que Dorandijuge possible, commande la conjecture Oa1CtuMo(v, mais on 
peut a la rigueur restituer Oa1CWAI1c( OV en tenant compte de la variante <;:�( portee au-dessus 
d'ro[. 

\0 Une rHerence a I'incantation guerisseuse du thrace Zalmoxis mentionnee dans leCharmide 
156d, est moins probable, bien qu'elle ail passe dans la liste traditionnelle des accusations de 
plagiat portees contre Platon (Clern. Alex., Protr. VI 70). 
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sideraux (c'est le sens d'Epinomis 988a OU sont compares les cultes grecs et les 
cultes barbares), avait montre son incompetence a l'endroit des lois numeriques 
rt!gissant divinement les mouvements des astres et presidant ainsi a l'harmonie 
de l'univers. L'Epinomis en apportera la demonstration dans les chapitres de sa 
conclusion, de 990a a 992d, et il n'y a pas d'autre sujet possible a l'entretien du 
Chaldeen avec Platon, des lors, precisement, qu'il s'agit d'un Chaldeen. La 
qualite d'acr'tpoA.oyo<; attribuee a Philippe par l'informateur de Philodeme en 
cette occurrence n'a pas ete choisie au hasard. 

Je pourrais dire aussi: des lors que le recit de Philippe a pour objet 
d'authentifier l'Epinomis. 11 se poursuit, en effet, par la description d'une remis
sion de la fievre qui permet a Platon, au cours de la nuit, de se faire apporter ses 
tablettes (les deux demiers mots conserves l'attestent de manie re suffisamment 
sure, le premier surtout), et il devait s'achever sur l'evocation de la red action du 
treizieme livre des Lois, que la tradition donne tantöt a Platon, tantöt a Phi
lippe, en general sous le titre d'Epinomis11. Oe son cöte, Ciceron, Cat. mai. 5, 13, 
voit dans la mort de Platon l'exemple d'une belle fin, puisqu'il etait mort «en 
ecrivant»: Est etiam quiete et pure et eleganter aclae aelatis placida ac lenis senec
tus, qualem accepimus Platonis, qui uno et oClogesimo anno scribens est mortuus. 
Au vu de cette nouveUe evidence, on ne peut plus soutenir que l'Epinomis soit 
reeUement de la main de Platon, car il saute aux yeux que le recit de Philippe 
doit masquer son caractere apocryphe. Seul depositaire de ce demier ecrit en 
meme temps que seul temoin de ce demier jour - Hermippe pretendra plus tard 
que Platon etait mort publiquement, pendant un repas de noces (fr. 41 Wehr
li)12 -, Philippe avait aussi, en sa qualite de secretaire (avaypaq>Eu<;) du philo
sophe, efface le texte inscrit dans la eire des tablettes apres l'avoir recopie de sa 
main sur un papyrus, de teUe sorte qu'il n'en restait pas d'exemplaire auto
graphe. Bref, son recit reunit les artifices classiques d'une falsification. Personne 
ne s'y trompera. Mais pour qui acceptait de croire a son temoignage, comme l'a 
certainement fait le biographe, et probablement Philodeme apres lui, ce recit 
confirmait, au contraire, l'authenticite de l'Epinomis et il a suffi, de fait, a l'assu
rer contre le doute dans la tradition la mieux etablie de l'heritage platonicien. 11 
ne faut pas etre grand clerc, d'ailleurs, pour predire que d'aucuns l'allegueront 
dorenavant a cette fin, contre toute vraisemblance, pour garder l'Epinomis a 
Platon. 

Relativement au quadrivium, l'episode de la fiutiste comble ce qui man
quait a l'enumeration des Egyptiens, des Pheniciens et des Chaldeens dans les 
Lois et l'Epinomis: l'origine de la musique. On montrerait facilement que 
l'historiographie grecque, et en particulier l'heurematographie developpee par 
les sophistes, avaient propose depuis longtemps, pour des raisons variees, 

II Voir les attestations reunies et discutees en demier lieu par L. Tarän, op. cit. 128-139. 
12 Quelques lettres dechiffrees par Dorandi au bas de la co!. V d'Acad. Ind., et la note qui figure 

au-dessous, dejA publiee par Mekler, p. 15, semblent se rapporter Acette information. 



174 F rancrois Lasserre 

d'autres peuples que les Thraces. 11 suffit, pour s'en convaincre, de se reporter 
aux nombreuses informations du llPQTOl: E YPETHl: d' A. Kleingünther sur 
ce point, bien introduites par la phrase: «Schwierig ist die Frage der Erfinder in 
der Musik.»l3 Mais ce n'est pas le lieu d'en debattre. Car on ne voit pas que 
l' Academie ait fait autre chose que se conformer a l'une des traditions re�ues. 
Ce qui semble propre a Platon, c'est d'avoir eherehe une explication de cette 
invention en relation avec le quadrivium. On la trouve exposee dans un chapitre 
de la Republique, des 435e, qui traite de la partie thymique de l'äme: aux 
Thraces et aux Scythes revient precisement le caractere thymique, c'est-a-dire 
I'instinct agressif (SUIlOEtOE�), aux Grecs, le gout du savoir (cptA.OllaSE�), qui 
correspond a la raison, aux Pheniciens et aux Egyptiens, l'appetit de lucre 
(cptA.OXPltlla'tOV), qui se rattache aux desirs deraisonnables. Visiblement, Platon 
a utilise ici des caracterisations empruntees a un autre contexte, celui de I'atti
tude de ces peuples vis-a-vis des sciences; le parallele de Lois 747a-c sur les 
Egyptiens et les Pheniciens le prouve. Mais pour ce contexte precisement, il ne 
faut retenir de I'instinct agressif manifeste par les guerriers thraces ou scythes, 
que la notion d'instinct, comme le fait Platon en 440e en la distinguant autant 
de la raison que des appetits des sens, sans cesser toutefois de l'illustrer par la 
colere en tant que sentiment nature!. On peut donc inferer de ce passage de la 
Republique que la flutiste thrace, aux yeux de Philippe, suivait son instinct en 
jouant sur son instrument. Et l'on en tient une autre preuve au debut du livre 11 

des Lois, largement consacre a l'education par la musique, quand on lit en 
653d-654a que les cris et les bonds de tout etre jeune manifestent l'existence 
d'un instinct musical anterieur a la musique disciplinee par le rythme et I'har
monie, de la meme maniere qu'en Resp. 44la ce sont les coleres de l'enfant qui 
demontrent le caractere instinctif de l'äme thymique avant l'intervention de la 
raison. 11 n'est pas besoin de plus d'indices pour s'assurer qu'une theorie de 
l'origine barbare des sciences mathematiques s'est elaboree a l' Academie des le 
temps de la Republique et qu'elle n'a guere varie jusqu'aux Lois. Elle ne disait 
pas encore, comme dans l'Epinomis, que la vertu de la Grece avait ete de don
ner a ces sciences un statut philosophique, mais, deja, qu'elles conduisaient a la 
philosophie au fur et a mesure qu'on les affranchissait des objets concrets et de� 
buts seulement utilitaires. 

Pour saisir maintenant la difference qui se fait jour entre cet etat de la 
theorie et la modification qu'elle subira chez Philippe, il convient de s'attacher a 
l'aphorisme 1tav.n .0 ßapßapov allaSE�. En tant qu'aphorisme,en effet, il 
exprime necessairement une verite importante. Et du fait que Philippe non 
seulement se l'attribue, mais encore se flatte d'avoir charme Platon par la nou
veaute ou la justesse de l'idee qu'il formulait ainsi, on doit admettre qu'elle 
occupe dans sa conception des mathematiques une place eminente. llann, je 

13 Leipzig 1933, p. 28. 
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l'ai dit plus haut, oblige a l'appliquer au moins a la musique et a l'astronomie. 
Valait-elle aussi pour les Egyptiens inventant la geometrie et po ur les Pheni
ciens inventant l'arithmetique? Et sur quoi insiste-t-elle? 

Cherchant a repondre a la premiere de ces questions, a laquelle l'Epinomis 
n'apporte aucun eclaircissement, je me suis progressivement convaincu qu'il y 
avait lieu d'utiliser a cet effet le chapitre bien connu sur l'histoire de la geome
trie de Thales a Platon insere par Proclus dans l'introduction de son Commen
taire au premier livre des Elements d'Euclide, pp. 64, 18 - 68,6 Friedlein. 11 
commence, en effet, par l'invention de cette science, que les Egyptiens auraient 
elaboree pour assurer un cadastre indiscutable aux proprietes individuelles 
dont la crue du Nil detruisait chaque annee les bornages. Relayant sans doute 
une tradition ionienne, Herodote 11 109, 3, l'avait deja dit, notant aussi que la 
geometrie avait ensuite passe chez les Grecs. Mais il n'ajoutait pas cette re
flexion, comme le fait Proclus, qu'«on ne saurait s'etonner qu'un besoin pra
tique ait occasionne la decouverte de cette science et des autres, puisque tout ce 
qui releve de la generation procede de l'imperfection a la perfection. Il est donc 
normal que le progres se fasse de la perception sensible au raisonnement et du 
raisonnement a l'intellection. Aussi, de meme que la connaissance precise des· 
nombres prit naissance chez les Pheniciens en raison du commerce et des 
echanges, de meme la geometrie fut inventee chez les Egyptiens pour la raison 
qui vient d'etre dite». Et dans la suite de ce texte, Proclus montrera comment 
Thales sut elever la geometrie au niveau d'une theorie generale a partir du 
temoignage de ses sens, et comment, de progres en progres, surtout depuis 
Platon, elle s'eleva encore a force de generalite et d'abstractionjusqu'a devenir, 
gräce au dernier disciple de Platon cite, Philippe, une contribution «A l'acheve
ment de sa philosophie». 

Depuis L. Spengel, Eudemü Rhodii Peripatetici fragmenta quae supersunt 
(Berlin 1866, 2e ed. 1870) IX-XI et fr. 84, on a admis avec quelques reserves 
seulement sur les adjonctions dues a Proclus, que l'ensemble du chapitre pro
vient de l'histoire de la geometrie d'Eudeme de Rhodes14• Plusieurs raisons 
m'incitent a le faire remonter en derniere analyse plus haut encore, et tres 
precisement a Philippe d'Oponte. Les deux plus importantes sont les suivantes. 
D'une part, il se termine par un eloge de Philippe presente comme le mathema
ticien de l'Academie qui aurait porte a son point d'achevement la philosophie 
de Platon dans son reuvre: Kui 'tus sl1'tTja&ts &7tOt&ho KU'tU 'tus nM'to)vos u<j>l1-

14 Fr. 133 Wehrli. Les objections de K. Reidemeister, Das exakte Denken der Griechen (Ham
burg 1949) 2G--21, n'alleguent contre Eudeme que l'insertion de la notice sur Pythagore, mais 
on peut montrer aussi qu'aucun des progres cites par Proclus ne figure dans les citations 
explicites de I' Histoire de la geometrie d'Eudeme. A cet argument e silentio s'ajoute la consta
tation positive que les informations tres precises sur les travaux executes a I' Academie et la 
confidence finale de Philippe remontent necessairement a un Academicien contemporain de 
Platon. 
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ytl(rEtC; Kui tU\YtU 1tPOUßUAAEV EUUti!>, öcru <pEtO tfl nMitrovoc; quA.ocroepi� cruv
tEAEiv. D'autre part, le paragraphe consacre aux progres de la geometrie a 
l' Academie commence par une phrase d'ouverture a laquelle fait pendant, dans 
la biographie de Platon de l'Academicorum Index, aussitöt apres le recit de 
Philippe, la phrase d'ouverture d'un paragraphe parallele sur les memes pro
gres (certaines mentions sont communes aux deux listes), avec des correspon
dances de vocabulaire evidentes, si bien que l'hypothese necessaire d'une 
source commune ne peut conduire qu'a Philippe, l'informateur avoue du bio- . 
graphe que eite constamment, et, pour cette phrase, litteralement, PhilodemelS• 
Certes, le reeit de Philippe s'arrete, chez Philodeme, a la mort du philosophe, et 
les coupures pratiquees dans le texte du biographe ont fait disparaitre la transi
tion unissant ce recit a l'eloge de l'enseignement de Platon, et avec elle la preuve 
eventuelle d'une nouvelle reference a Philippe. Mais cette preuve n'est pas 
indispensable, puisque le parallelisme des deux eloges, celui du biographe et 
celui de Proclus, oblige a remonter au-dela du premier, donc a son informateur. 
Il y a donc concordance d'hypotheses fortes entre les deux preuves, qui, se 
soutenant mutuellement, semblent exclure tout autre nom possible - Speu
sippe? X enocrate? - que celui de Philippe. 

Philippe ayant ecrit un nEpi nMitrovoc;, selon la Suda s.v. qUA.OcroepoC;, on 
n'hesitera pas a attribuer a cet ouvrage aussi bien le reeit des derniers moments 
de Platon que l'evocation de son activite aupres des mathematiciens attires par 
lui a l'Academie. Dans la mesure, d'ailleurs, Oll cette evocation fait servir l'his
toire des progres de la geometrie a la louange du philosophe plutöt qu'a l'infor
mation des generations a venir, elle entre bien dans le cadre d'un livre portant 
ce titre. Dans la mesure, aussi, Oll elle met en evidence les mathematiques plutöt 
que la philosophie, elle contribue comme le reeit a donner a l'Epinomis l'auto
rite d'un testament spirituel. Mais en ce qui concerne notre sujet, elle permet 
plus simplement d'affirmer que Philippe avait mis en rapport avec Platon dans 
le meme ouvrage les quatre sciences du quadrivium pour montrer comment la 
sagesse des Grecs en general et la philosophie de Platon en particulier avaient, 
pour chacune d'elles, modifie du tout au tout le statut re<;u de leurs fondateurs 
barbares. Et s'il tenait certainement de Platon l'idee de cette modification, il en 
a de maniere differente defini la portee, en liant etroitement l'acquisition des 
connaissances - �uSEiv - a l'acquisition de la sagesse - croq>iu. Certes, dans les 
Lois 747b, Platon declare que le plus grand merite des mathematiques ensei
gnees a l'ecole (1tUiOEWV ,.uiSrulU) est «d'eveiller l'eleve engourdi, ignorant de 

15 Comparer Proc!., op. eil., p. 66, 8-11 Friedlein nl..Utrov '0' bti tOUtOU; YEV0J.lEVO<; J.lEyiotllV 
EltoillOEV Elti'OOOIV tU tE iiUu J.luSilJ.lutu Kui t.i]v YEroJ.lEtpiuv l..ußEiv 'O\(1 tTJv ItEpi uiJta. 
oltou'Oilv, el Acad. Ind eo!. Y 1-7 [Kui tU'O)E 'OE ouvci(yro)y ItUPEypUljlu· [E�)EItEltOlltO 'OE, 
q>llIo)� Kui tÖ>V J.lUSllJ.lUtrov Elti'OoOI<; ItOI..I..TJ KUt' EKEivo[v) tOV Xpovov, apXltEKtOVOUVto[<;) 
J.l!E]v Kui Itpoßl..ilJ.lutlu) '01'60VtO<; tOU n[I..)Utrovo<;, �lltOUVtrov 'OE J.lEta. oltoU['Oii)<; UUta. tÖ>V 
J.lUSllJ.lUtIKÖ>v. 
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nature, et de le rendre instruit, capable de memoire et vif d'esprit» - 'tov vucr
'tu1;;ov'ta Kat u�aSii q>UcrEt eyEipEt Kat Eu�aSil Kat �viJ�ova Kat un1vouv 
u1tEpyu1;;E'tat - et il donne a l'ensemble de ces qualites le nom de croq>la. Mais 
cette croq>la s'oppose a la 1tavoupYla du barbare et non pas a son ignorance. Au 
contraire, la croq>la de l'Epinomis 973a-974d (et 976c-978b passim) est la sa
gesse de l'ame (974b), la sagesse du philosophe; elle est, par exemple, supe
rieure a la memoire (976c) dont les Lois recommandent l'eveil. Elle recupere, en 
somme, les vertus de la dialectique, a laquelle devaient conduire les sciences du 
quadrivium selon le raisonnement plus ancien, et deja bien oublie, de la Repu
blique, VII 521c-535a. Et si elle resulte,comme celle des Lois, de l'instruction, 
du �aSEiv, c'est d'une instruction qui porte en elle-me me sa fin, qui se confond 
avec la science philosophique. Dans l' Academicorum Index, les vestiges du 
commentaire qui suit l'evocation des recherches mathematiques a l'Academie, 
et qui depend encore de Philippe, laissent clairement apparaitre une opposition 
entre l'acquisition des uvaYKaia, des connaissances indispensables aux besoins 
de la vie (cf. Epin. 974e uvaYKato'ta'tat [e1ttcr'til�at]), et celle de l'oviJcrt�ov (cf. 
Lois 747c OVTJcrl�(J)<; K'tiJcrEcrSat): les paresseux «separaient l'utile du neces
saire» et se rendaient ainsi semblables a des «esclaves»16. Dans I'Epinomis, 
l' apprendre remplit la fonction d'un programme philosophique (voir 974d, 978e, 
979d, 987d, 988b, 989c-e). Et dans l'Academicorum Index encore, au terme de 
son expose sur ce que devenait l' Academie apres la mort de Platon - il en parle 
maintenant au present -, l'informateur de Philodeme souligne l'erreur des 
etudiants qui allaient cacher leur ignorance - u�aSla - chez un concurrent de 
Philippe en se detournant de celui qui etait pourtant «l'heritier le plus attachant 
et le plus sage» de Platon17. On ne se dissimulera pas que le biographe du fon
date ur de l'Academiejouait ainsi - c'est le sens de ce temoignage polemique -le 
savoir contre la philosophie dans la recherche de la sagesse. L'Epinomis le fait 
aussi, en derniere analyse, a force de reduire la connaissance du dieu des sages, 
philosophie supreme, a l'acquisition parfaite des sciences du quadrivium. Le 
platonisme y trouvait, certes, un aboutissement logique, du moins dans la 10-
gique etroite de Philippe, mais il y perdait du meme coup son ame. 

16 Co!. Y 3 1-34 [tO oVl]tnjlll o)v c11tl]pt'lauv tillv avuy[ KUi)OlV' 01 y[ap) ltepi tiilv [OV)'laiIlOlV 
[Ult)o{VOl) ÖlKUiroC; E[l]vUl ÖOKOOOlV O{KOtpl�ec;. 

17 Co!. 134-42 Eie; h:eivo{v ya)p u7t(OtpUlt)ollevo{i) t�VEC;) IKUVOV El,elV ltPO�A'l[Il)U titc; (öiuc; 
ulluSiuc; vollli�)ouCHv. MäAAOV öi; il[llup)t(avoua)lv IlOVOl tOV toii fJ[öiato)u Kui aOq>Oltatou 
Öla[OOl,OU) .;tKutuvooiivtl:<; ltAl:eovel;iu)v. En lisant ensuite 'Oltep y' am;[ ypUIjlU tK tiilv uu)toii. 
Kuta öi; [ll.lKuiupl,oV toiC;) UnOlC; u1l[eöeiKVUtO qll)AUVS[p)Olltiuv KtA.., par passage iI la 
colonne 11 apres KUta, on rUute I'hypothese de K. Gaiser rendue publique pour la premiere 
fois paria Neue Zürcher Zeitung des 7/8 noverilbre 19 8 1, p. 65, selon laquelle toute la descrip
tion de l'activite des eleves de Platon iI I' Academie proviendrait de Dicearque, nomme iI 

nouveau apres cette citation: TOlUiitu yeypulpOto{C; ll.)IKulapl,OU KtA. 

12 Museum Helveticum 
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