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L 'epigraphie grecque est l'etude des inscriptions grecques antiques. Or les inscriptions 
grecques antiques parvenues jusqu'a nous se comptent par dizaines de miiiiers, sinon 
par centaines de milliers. Chaque annee on en trouve et on en publie de nouveiles. Beau- 

coup de ces inscriptions sont courtes, beaucoup sont mutilees, mais beaucoup d'autres sont 
des textes longs, entierement rediges, sans une abreviation. Les documents de plusieurs dizai- 
nes de iignes sont courants. Les documents de plusieurs centaines de lignes ne sont pas raris- 
simes. Par consequent, a cote des textes litteraires grecs celebres ou obscurs, transmis par les 
copites de 1'Antiquite et du Moyen-Age, a cote des papyrus grecs que, malheureusement, le cli- 
mat ne conserve guere qu'en Egypte, les inscriptions constituent une masse considerable de 
textes grecs, dont le nombre ne cesse d'augmenter, et qu'aucun heileniste ne peut se permettre 
d'ignorer, meme s'il n'est pas lui-meme epigraphiste. 

Pour recourir aux inscriptions avec profit, i1 faut d'abord avoir une idee de ce qu'on 
peut y trouver. Pas de chefs-d'aeuvre iitteraires, naturellement (mais on possede beaucoup de 
poemes graves sur pierre - des epitaphes ou des ex-voto versifies - qui sont loin d'etre tous 
mauvais). Les inscriptions n'apportent pas non plus de revelations sur la pensee grecque (en- 
core qu'une inscription celebre, mais unique en son genre, ait conserve des fragments impor- 
tants d'un traite de philosophie epicurienne). Le contenu des inscriptions grecques n'en est 
pas moins tres varie. On y trouve, bien entendu, des epitaphes, tres nombreuses, souvent lon- 
gues, tres souvent versifiees; mais on y trouve aussi des decrets d'assemblees, des traites inter- 
nationaux, des bornes routieres, des hymnes en l'honneur des dieux, parfois accompagnes de 
leur partition musicale, des baux ruraux, des ex-voto, des recueils de lois, des graffiti injurieux 
ou obscenes, des pieces de comptabiiite publique, des iistes de soldats tombes au champ 
d'honneur, des lettres officieiles de rois ou d'empereur, des tarifs de denrees, des reglements 
de culte, des actes de vente, des devis d'architecte, des fondations pieuses, des documents hy- 
pothecaires, des actes d'affranchissement d'esclaves, des recits de guerisons miraculeuses ... 
Bref: une multitude de documents precieux et meme indispensables pour faire l'histoire de la 



civilisation grecque. L'epigrapliie grecque est donc une discipline auxiliaire de l'histoire, com- 
me la papyrologie ou Ia numismatiq~ie. L'epigraphiste est un historien, speciahse dans I'etude 
d'une des categories de documents (en l'occurrence, les inscriptions) grace aiixquelles on 
ecrit l'histoire du monde antique. 

Encore parlons-nous ici surtout des inscriptions gravees sur Ia pierre ou le bronze. I1 y 
avait beaiicoup d'autres, sur des supports les plus varies. Les amphores de terre cuite por- 
taient souvent des timbres inscrits, imprimes sur les anses avant cuisson, qui permettent de 
nombreuses conclusions sur les lieux de production et sur le commerce du vin. Des inscrip- 
tions du meine genre figuraient sur des tuiles. Sur les poids et, naturellement, sur les mon- 
naies, des inscriptions apportaient Ia garantie de 1'Etat emetteur. Dans les magasins et les en- 
trepots, le contenu de certains vases etait identifie par des inscriptions peintes sur les vases, 
quelquefois conservees. Les Grecs utilisaient souvent de fines feuilles de plomb pour y graver 
des textes que nous ecririons sur papier: sur la cote francaise du Languedoc, un document de 
ce type ecrit en dialecte ionien conserve le souvenir de transactions commerciales realisees au 
V""" siecle avant notre ere entre un Grec et des indigenes. Les consultants de l'oracle de Zeus et 
Dione a Dodone, en Epire, redigeaient les questions qu'ils desiraient poser aux dieux sur de 
petites lamelles de plomb; on en a retrouve plusieurs centaines, naives, concretes, etonnam- 
ment diverses: a travers elles on touche du doigt ce qu'etait la "demande" quotidienne des 
simples gens qui recouraient a la divination. 

Quelle sorte d'histoire les insciiptions aident-elles a ecrire? L'liistoire politique et mili- 
taire, bien sur. Mais i1 faut bien avouer qu'en ce domaine, rien ne vaut un texte de Thucydide 
ou de Polybe: les inscriptions apportent a l'histoire des guerres et des royaumes des comple- 
ments, indispensables, souvent decisifs, qu'il n'est pas permis d'ignorer, surtout pour les pe- 
riodes ou nous ne possedons aucun expose Iiistoriographique suivi, mais elles ne permet- 
traient pas, a elles seules, d'ecrire un recit continu des grands evenements de l'histoire grec- 
que. En revanche, ce sont les inscriptions qui contiennent les renseignements les plus precis, 
les pliis concrets et meme, dans certains cas, les seuls renseignements disponibles sur l'histoi- 
re sociale, l'histoire des cultes, l'histoire du droit, l'histoire economique, l'histoire de la lan- 
gue grecque, l'histoire de la culture, des loisirs, des spectacles et des concours, l'histoire des 
artisans, des artistes et des athletes, l'histoire des mentalites religieuses, et meme l'histoire des 
paysages, - sans parler de l'histoire de regions entieres du monde grec, celles dont les ecri- 
vains grecs conserves parlent peu ou ne parlent pas. Bien sur, sur tous ces aspects de l'histoire 
grecque, les textes litteraires ne sont pas tous muets; mais les informations qu'ils contiennent 
sont rares, dispersees, isolees, et meme, dans certains cas, presque inexistantes. Ainsi le droit 
et les institutions politiques des cites grecques autres qu'Athenes, la plupart des dialectes grecs, 
Ia plupart des concours et des spectacles grecs, de tres nombreux cultes, les prix des denrees, 
la "religion populaire", les rapports entre les Grecs et les peuples non grecs de l'orient, la vie 
des colonies grecques des rives de la Mer Noire, - tout cela serait presque inconnu sans les 
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inscriptions grecques. Et ce ne sont 1a que des exemples. 
Malheureusement, la docunlentation epigraphique n'est pas egalement repartie entre 

toutes les regions du monde grec, ni entre toutes les epoques de l'histoire grecque. Par exem- 
ple les inscriptions grecques de l'epoque archaique sont tres rares, presque toujours tres 
courtes, souvent difficiles a comprendre. Au V""9iecle avant notre ere, les inscriptions sont 
nombreuses a Athenes, mais seulement a Athenes. C'est au cours du IVC"l~L' siecle qu'elles se 
multiplient partout, et l'age d'or de l'epigraphie grecque, c'est l'epoque heilenistique et l'epo- 
que de 1'Empire romain. Or on sait qu'a partir du debut de l'epoque heilenistique, le grec est 
la langue vehiculaire et la langue de culture de tous les pays de la Mediterranee orientale et du 
Proche-Orient, avant de devenir la langue dominante de toute la moitie orientale de 1'Empire 
romain. Par consequent les inscriptions grecques sont tres nombreuses non seulement tout 
autour de la Mer Egee, mais aussi en Asie Mineure et sur les cotes ouest et nord de la Mer Noi- 
re, a Chypre, en Syrie, en Palestine, en Egypte et en Cyrenjique. En revanche, a toutes les epo- 
ques, eiles sont rares dans toute la moitie occidentale du monde grec: en Italie du Sud, en Si- 
cile, en Provence et meme sur la facade occidentale de la peninsule grecque. I1 semble que ce 
phenomene ait une cause purement materielle: dans tout llOccident grec, on gravait sur le 
bronze plutot que sur la pierre; or le bronze se conserve rarement. 

Ajoutons que l'usage des inscriptions a certainement ete, dans I'Antiquite greco-romai- 
ne, plus qu'un trait culturel parmi d'autres: c'etait, en verite, un fait de civilisation majeur. 
Deux faits le prouvent. D'abord, en Grece et dans la Mediterranee orientale, la profusion des 
inscriptions. Les pierres de 1'Agora dlAthenes, les murs du sanctuaire de Delphes, les places 
publiques, les rues, les colonnades, les gymnases, les theatres d'Ephese, de Mdet et d'aiileurs 
en sont couverts. Ala sortie des d e s ,  les inscriptions sont presentes dans les necropoles, cou- 
vrent parfois les sarcophages. Dans la campagne, les bourgs et les sanctuaires isoles avaient 
aussi leurs inscriptions, souvent nombreuses. Les plus petites cites de la Mer Egee ont presque 
toutes livre au moins une poignee d'inscriptions. Mais i1 existe une autre preuve, plus forte en- 
core, peut-etre, que cette profusion et, peut-on dire, plus emouvante, c'est Ia presence d'ins- 
criptions grecques isolees aux extremites les plus lointaines du monde antique: a peu pres par- 
tout ou des hommes et des femmes parlant grec se sont rendus et ont vecu, ils ont laisse des 
inscriptions. Au Nord-Est de I'Afghanistan, aus confins du Tadjikistan, un philosophe disciple 
dYAristote a fait graver sur une grande stele les maximes des Sept Sages, qu'il avait soigneuse- 
ment copiees dans le sanctuaire de Delphes. Sur Ia cote iranienne du Golfe arabo-persique, 
une cite grecque creee par un roi seleucide rend des decrets ou eile rappelle fierement ses 
origines ioniennes. Dans l'ile de Failaka, au large du port de Koweit, une garnison de soldats 
grecs a laisse plusieurs inscriptions. Dans le sud de l'Afghanistan, a quelques kilometres de 
Kandahar, un roi indien est oblige de faire graver ses edits en grec pour qu'ils puissent etre lus 
par Ia population locale. Dans 1'0ccident romain, les Orientaux hellenophones ont laisse pa- 
reiilement leur trace: i1 y a des inscriptions grecques non seulement dans le Midi de la Gaule, 
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mais aussi a Autun et a Lyon; i1 en a ai1 Maroc, et meme sur le limes de Germanie. 
Pour tirer de ces inscriptions innombrables toutes les informations qu'eiies contien- 

nent, est necessaire avant tout de cornprendre a quoi eiies servaient. Pour les epitaphes, les 
bornes routieres, les inscriptions gravees sur les bases de statues des grands hommes, nous le 
comprenons sans effort, parce que des inscriptions du meme type existent dans le monde mo- 
derne. Nous comprenons aussi que les Grecs aient grave et expose des traites internationaux: 
leurs clauses etaient ainsi definitivement soustraites a toute contestation. Nous comprenons 
qu'une cite victorieuse ait remercie les dieux de sa victoire en leur consacrant un ex-voto ins- 
crit, expose bien en vue dans un sanctuaire international: le vainqueur perennisait ainsi a Ia 
fois le souvenir de son triomphe, le souvenir de I'humiliation infligee au vaincu, et le souvenir 
de sa prope piete. Mais pourquoi, par esemple, gravait-on sur pierre, par mdhers, des actes 
d'affranchissement d'esclaves ou des decrets accordant a des particuliers des privileges hono- 
nfiques? 

La reponse a cette question n'est pas evidente; ou, plutot, les reponses qui, au premier 
abord, peuvent paraitre evidentes sont fausses. Les inscriptions n'etaient pas des archives. 
Comme nous, les Grecs avaient des archives, publiques et privees, sur papier (sur papyrus). 
11s etaient meme tres paperassiers. Bien entendu, ces archives sont perdues, sauf en Egypte, ou 
le climat permet Ia conservation du papyrus. Les inscriptions n'etaient pas des affiches: com- 
me nous, les Grecs pratiquaient l'affichage. Simplement, leurs affiches n'etaient pas, comme 
les notres, des feuiiles de papier coiiees sur un mur: les documents qu'on voulait afficher etai- 
ent peints sur de grands panneaux de bois prealablement blanchis, qu'on exposait ensuite 
sous les portiques des places publiques. Autrement dit, les decrets, les comptes ou les actes 
d'affranchissement que nous lisons graves sur pierre etaient tous, par adleurs, enregistres: 
c'est en les archivant qu'on garantissait leur conservation, comme chez nous. Certains de ces 
documents etaient en outre affiches: par l'affichage on leur assurait, comme cliez nous, une 
publicitetemporaire. Mais parini tous ces textes conserves en archives et, pour certains d'en- 
tre eux, affiches, i1 y en avait auxquels on voulait assurer, en plus, unepublicitedefinitiue ou, 
comme on disait, "eterneile" Ce sont ces textes qu'on gravait, - souvent, d'aiileurs, mais pas 
toujours, sous une forme abregee. 

Par consequent, avant d'utiliser un document grave, l'historien doit se demander pour- 
quoi on a choisi ce document pour le graver, pourquoi on a souhaite pour lui une publicite pe- 
renne. Chercher et trouver Ia bonne reponse a cette question, c'est d'abord s'eviter des er- 
reurs d'interpretation; mais c'est aussi un des meilleurs moyens de comprendre certains traits 
fondamentaux de la civilisation grecque antique. Pourquoi a-t-on choisi d'assurer a tant de do- 
cuments publics une publicite "eterneile"? Avouons-le: la reponse n'est pas toujours claire. En 
general, toutefois, eile l'est; seulemente eiie varie d'une inscription a l'autre, ou du moins, 
d'une categorie d'inscriptions a une autre. Heureusement, le teste meme du document inscrit 
fournit souvent cette reponse. Si l'on a grave tant de decrets decernant a des bienfaiteurs des 
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privileges honorifiques, ce n'etait pas essentieiiement pour satisfaire la vanite des bienfaiteurs: 
c'etait, comme le disent sans fard des dizaines de decrets, "afin qu'a jamais tout le monde sa- 
che que la cite sait se montrer reconnaissante envers les hommes qui lui rendent des services 
et pour qu'ainsi leur zele trouve a l'avenir de noinbreux imitateurs". Graver sur Ia pierre ou le 
bronze des documents pubiics choisis, c'etait une facon de satisfaire aux exigentes le plus fon- 
damentaies de la democratie et du civisme grecs: pubiicite des lois, transparence de la gestion 
publique, bien siir, mais aiissi et surtout appel constant a l'esprit civique et a l'emulation entre 
les citoyens, sur quoi reposait entierement le fonctionnement de Ia cite. 

Seulement tout cela a une consequence tres genante pour l'historien de llAntiquite. 
L'historien des temps inodernes ou contemporains, quand il etudie des archives, travaille sur 
des series completes de documents (tous les actes de vente enregistres chez un notaire de 
teUe date a teile date, toute la correspondance diplomatique d'une ambassade a une epoque 
donnee). Cela lui permet toutes sortes de comparaisons chiffrees, de statistiques et, donc, de 
conclusions qui lui seraient inaccessibles s'il ne disposait que d'un choix de documents. Puis- 
que les textes grecs graves sur pierre sont, par definition, des textes choisis, l'historien specia- 
iiste des inscriptions grecques ne peut jamais en faire autant, et il ne le pourrait pas davantage 
si, par miracle, la totaiie des inscriptions grecques de llAntiquite etait parvenue jusqu'a nous. 
L'histoire quantitative, en particulier, lui est presque toujours interdite, a de tres rares excep- 
tions pres. 

Citons, tout de rneme, deux ou trois exceptions notoires. A Delphes, en l'an 200 avant 
notre ere, on decida soudain, pour une raison que nous ne connaissons pas, de graver sur 
pierre Ia totahe des actes d'affranchissement d'esclaves. Ces actes etaient en fait des actes pri- 
ves; toutefois la procedure suivie etait particuiiere. L'esclave achetait sa liberte en versant a son 
maitre une somme d'argent variable; mais une fiction juridique voulait que l'esclave "confiat 
au dieu la vente", c'est-a-dire que le maitre etait cense vendre l'esclave a Apollon moyennant la 
somme d'argent h e e  (fournie en realite par l'esclave) , "a condition que l'esclave fut  iibre de 
faire ce qu'il voulait et d'aiier ou i1 voulait": sa iiberte fiiture etait garantie par le dieu et les pre- 
tres dlApollon etaient temoins de l'acte. Les textes graves (beaucoup plus d'un miilier sont 
conserves, en tout ou en partie) etaient souvent abreges, mais pas toujours: ils livrent une fou- 
le de details concrets sur la procedure suivie, le pris verse, les restrictions apportees a la liber- 
te de l'esclave (par exemple i1 devait rester au service de son maitre, ou des enfanfs de son 
maitre, jusqu'a la mort de ces derniers) , etc. Les affranchissements de Delphes offrent ainsi a 
l'historien une mine de renseignements concrets sur la vie des famiiles et sur la societe d'une 
petite cite grecque (Ia cite de Delphes) a l'epoque hellenistique. La serie, malheureusement, 
n'est pas absolument complete: l'obiigation de graver tous les actes ne fut strictement respec- 
tee que pendant quelques decennies, au debut du IIh9iecle avant notre ere. Heureusement, 
pendant cette periode, les actes furent graves sur le grand "mur polygond'qui soutenait la ter- 
rasse du temple d'Apollon; or ce mur est le monument le mieux conserve de Delphes: on dis- 
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pose ainsi d'une serie de plusieurs centaines d'actes complets. 
A Delos, ali IIPsiecle avant notre ere, les administrateurs du sanctuaire d'Apollon fai- 

saient graver chaque annee un compte-rendu detaille de leur gestion sur des grandes steles de 
pierre, en partie conservees. 011 dispose ainsi, pour certaines annees, de Ia iiste complete des 
recettes et des depenses du sanctuaire, des travaiix de reparation et d'entretien qui y etaient ef- 
fectues, et de 1' "etat des iieux" qui est etabii chaque annee, temple par temple, of-frande par 
offrande. Pour certaines denrees de premiere necessite, que le sanctuaire achetait frequem- 
ment, on peut suivre l'evolution des prix sur plusieurs decennies. Apollon possedait aussi, 
hors du sanctiiaire, des proprietes foncieres, domaines ruraux et maisons urbaines, louees a 
des particuliers: 1a aussi, on etablissait tous les dix ans un etat des iieux tres precis (on comp- 
tait un par un les figuiers, les pieds de vigne ...); chaque annee on enregistrait la rentree des lo- 
yers, les loyers impayes, etc. 011 voit ainsi fonctionner dans le detail la gestion d'un grand san- 
ctuaire. Bien entendu, beaucoup de textes sont perdus, beaucoup d'aiitres sont mutiles: la se- 
rie, 1a encore, n'est pas complete, i1 s'en faut de beaucoup. En outre le vocabulaire employe, 
souvent technique, n'est pas toujours parfaitement clair pour nous. 

A Delphes encore, au debut du NenlC siecle avant notre ere, Se temple dlApollon fut de- 
truit par une catastroplie naturelle, probablement un glissement de terrain. Sa reconstruction 
occupa plusieurs decennies. Nous possedons, gravee sur pierre, une pariie de la comptabiiite 
des magistrats charges du financement (complexe) des travaux. On suit ainsi les etapes suc- 
cessives de Ia reconstruction, perturbee par la guerre et les aleas de la politique internationa- 
le. O11 connait le salaire des ouvriers, la provenance des materiaux, qu'une commission inter- 
nationale faisait venir de diverses regions, la gestion des diverses sources de financement, etc. 

Quand une cite avait decide que te1 ou tel docuinent serait grave, un magistrat mettait 
, -r 

en adjudication le travad de gravure. Le lapicide (ouvrier graveur) choisi recevait une copie 
sur papyrus, en ecriture cursive, du texte qu'il devait graver. 11 conimencait par travailler la 
pierre de facon a ce que la surface a graver soit a peu pres iisse. Puis il dessinait sur la pierre 
des traits horizontaux, analogues aux lignes de nos cahiers; quelquefois meme i1 les gravait: i1 
arrive donc que ces "lignes" soient conservees. Jusqu'au debut du I I P  siecle avant notre ere, 
certains lapicides dessinaient egalement des lignes verticales: l'ensemble de Ia pierre etait 
alors couvert d'un veritable carroyage, analogue a nos grilles de mots croises. Dans ce cas, on 
gravait une lettre par "carre" et chaque ligne cornportait forcement le menie nombre de lettres 
(gravure dite stoichedon) . 

Apres quoi, dans la plupari des cas, le lapicide dessinait entierement son texte sur la 
pierre, lettre par lettre non pas, sauf exception, en ecriture cursive, mais en "majuscules", 
sans jamais separer les mots. Ensuite seulement ilgrauait, une par une, les lettres qu'il avait 
dessinees. Souvent i1 gravait d'abord tous les traits verticaux du texte, puis tous les traits hori- 
zontaux, etc.; bien entendu, i1 lui arrivait d'en oublier. Enfin, quand la gravure proprement dite 
etait achevee, ilpeigtzait I'interieur des lettres, afm que le texte fut lisible que1 que soit l'eclai- 
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rage. On utilisait souvent pour cela de lapeinture rouge. Quelquefois, dans les textes tres longs 
graves en petites lettres, on faciiitait la lectiire en faisant alterner les couleurs ligne par iigne: 
une iigne peinte en rouge, ia suivante en noir, ia troisieme a nouveau rouge, etc. Alors seule- 
ment le travail etait termine. Toutefois, le lapicide n'etait paye que lorsque le magistrat respon- 
sable avait verifie son travail. Ce controle etait le plus souvent purement formel, mais pas tou- 
jours: on connait quelques inscriptions ou certaines fautes du lapicide ont ete systematique- 
ment corrigees apres I'achevement de Ia gravure. 

La connaissance de ce processus materiel est necessaire a Ia critique des textes. Car 
ceux-ci ne sont pas toujours clairs pour nous: dans ce cas Ia tentation est forte, pour l'epigra- 
phiste, de supposer que le lapicide s'est trompe. Or les lapicides se trompaient quelquefois, 
mais rarernent: quand on copie un texte lettre apres lettre, on se troinpe moins souvent que 
quand on ecrit au styio, sur un papier, en ecriture cursive. Surtout, on ne conlmet pas les me- 
mes erreus. Par exemple un lapicide peut oublier ici ou l i  une lettre (dans ce cas, i'ouvrier ra- 
joutait parfois, entre deus lignes, la lettre oubiiee); i1 peut meme, exceptionneilement, sauter 
une iigne du texte qu'il a sous les yeux; en revanche i1 y a tres peu de chances pour qu'il de- 
forme completement un nlot ou un membre de phrase, comme le faisaient parfois les copistes 
du Moyen-Age, qui copiaient en cursive des textes vieux d'un miilenaire, quelquefois difficiles 
a comprendre pour eux. 

Comment t ravde l'epigraphiste? 
Puisque faire de I'epigraphie, c'est tout bonnement faire de l'histoire avec une catego- 

rie particuiiere de documents, l'epigraphie n'a pas de methode qui lui soit propre: sa metho- 
de, c'est tout simplement Ia methode historique. L'epigraphie ne possede en propre que quel- 
ques techniques de recherche. Ces techniques n'ont absolunient rien de savant, rien de mys- 
terieux, rien de difficile. I1 s'agit, pour I'essentiel, de techniques de coilecte de Ia documenta- 
tion et d'etablissement des textes. Ces techniques sont, en substance, les memes que ceiles 
qu'on utiiise dans d'autres disciplines auxiliaires de I'histoire: l'epigraphiste doit seulement 
les adapter aux particularites de Ia documentation epigraphique. 

On coilecte les inscriptions par Ia fouiile, par Ia prospection, ou par l'inventaire des re- 
serves de musees (lesqueiies contiennent encore bien des documents inedits) - a condition, 
bien entendu, d'y etre autorise par les autorites arclieologiques du pays concerne. Jusqu'ici, 
le travail de l'epigraphiste ne differe pas d11 travail de l'archeologue. Mis en presence d'une 
pierre incrite, l'epigraphiste Ia mesure, la decrit, toujours comme le ferait un archeologue. I1 
en photographie au moins Ia face inscrite, sous I'eclairage le moins defavorable possible, 
I'ideal etant evidemment iin eclairage "frisant". Et piiis, bien siir, i1 en copie le teste, en majus- 
cules, en imitant aussi exactement que possible Ia forme et Ia disposition des lettres sur Ia pier- 
re. Et voici le premier grand secret du metier: pour iire et copier une inscription, si Ia pierre 
est usee, i1 faut, certes, avoir de bons yeux; mais il faut surtout avoir lu beaucoup d'inscriptions 
analogues: celui qui iit le mieux est tres souvent celui qui sait le plus de choses, celui dont Ia 
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memoire contient le plus grand nombre de textes semblables a celui qu'il copie. 
Voici maintenant le second secret du metier d'epigraphiste, le plus "technique" de 

tous: I'estampage. Ce n'est pas un bien grand mystere. On lave la pierre a grand eau, on plaque 
sur la face inscrite une niince feuille d'un papier special (le "papier a estampage"), proche du 
papier buvard; puis, avec une grosse bosse a poils fins et serres (laWbrosse a estampage"), on 
frappe longuement, a petits coups, cette feuille de papier qu'on a appliquee sur la pierre: peu 
a peu, le papier mouiile penetre dans les lettres gravees et dans les moindres asperites de Ia 
pierre, i1 en epouse exactement Ia forme. Et puis, on laisse secher. Une fois sec, 1'"estampage" 
ainsi obtenu offre une empreinte exacte de la surface inscrite, que seu1 le feu ou les rats peu- 
vent detruire (on possede et on utilise des estampages vieux de plus de cent ans) , que l'on peut 
emporter dans sa valise et, plus tard, etudier chez soi, en faisant jouer sur lui la lumiere bien 
plus commodement qu'on ne pourrait le faire sur la pierre. Autre technique (si l'on peut di- 
re): le "charbonnage" des inscriptions tres effacees. Sur la surface inscrite abondamment mo- 
uillee, on repand un peu de charbon de bois reduit en poudre et I'on frotte doucement avec le 
gras du doigt: la poussiere de charbon se rassemble dans le creux des lettres, et l'on arrive ain- 
si souvent (mais pas toujours!) a dechiffrer des textes tres uses. 

La "technique" de l'epigraphie ne s'arrete pas tout a fait 1a: on est capable aujourd'hui, 
par exemple, d'appliquer a des inscriptions dificiles des techniques modernes de photogra- 
phie qui permettent d'en ameliorer la lecture. D'autres techniques sont utilisables a l'occa- 
sion. Mais, i1 faut le dire, les conditions materielles necessaires non seulement a l'utilisation 
de ces techniques, mais aussi a leur succes, sont, en pratique, trop rarement reunies: dans ia 
plupart des cas, les secrets de l'epigraphiste se bornent bel et bien a l'utilisation de l'estampa- 
ge et du charbon de bois. Encore faut-i1 qu' il ait un peu de temps, de l'eau en suffisance, et 
aussi, s'il t r avde  en plein air, que le vent ne souffle pas trop fort et que le solei1 ne soit pas 
trop chaud (un estampage doit secher lentement). 

Quant a l'etablissement du texte, les techniques de l'epigraphie different peu des tech- 
niques de la philologie. Elles sont meme beaucoup plus simples, puisqu'on lit normalement 
sur Ia pierre un texte grave immediatement apres sa redaction: l'etablissement du texte de So- 
phocle ou de Demosthene ne serait-i1 pas infiniment plus simple si nous lisions non pas un 
manuscrit medieval, mais la premiere copie qui en aurait ete etablie, directement sur le ma- 
nuscrit de l'auteur? Une sede  technique d'etablissement des textes epigraphiques merite un 
mot d'explication, parce qu'elle impressionne les profanes: c'est la restitution des textes in- 
complets. Le principe en est pourtant tres simple: quand une partie du texte a disparu, on peut 
la restituer si on connait des textes analogues complets ou, au moins, plus complets que le 
texte qu'on etudie, - autrement dit si l'on connait des textesparalleles. Dechirez un article de 
journal, et essayez de restituer les parties manquantes: s'il s'agit d'un article sportif, vous ypar- 
viendrez d'autant mieux que vous serez un lecteur regulier de la presse sportive, habitue aux 
formules employees par les journalistes sportifs, et au courant de l'actualite sportive, du langa- 
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ge teclinique de chaque sport, de la regle du jeu, etc. Ii en sera de meme d'un editorial politi- 
que ou d'une critique de cinema. Inutile d'insister: l'epigraphiste restituera d'autant mieux les 
textes mutiies qu'il aura lu davantage d'inscriptions et qu'il sera niieux instruit des details de 
l'histoire et de la civilisation grecques. A une condition: qu'il sache s'en tenir aux restitutions 
assurees. Car i1 ne s'agit pas de refaire un texte plausible, chose facile (si l'on sait le grec), 
mais qui ne sert absolument a rien: i1 s'agit de retrouver le texte te1 qu'il etait reeiiement, en y 
laissant des "blancs" chaque fois que la restitution n'est pas certaine, au moins en substance. 

On voit: le travad de l'epigraphiste ne comporte aucun secret. I1 suppose simplement 
qu'on sache le grec, qu'on ait lu beaucoup de textes, et que I'on sache beaucoup d'histoire. I1 
s'agit d'un travad - c'est 1a tout a la fois son interet et sa difficulte - qui tient a la fois du travail 
de terrain de l'archeologue et du travail de cabinet du philologue, mais qui reste, por l'essen- 
tiel, un travail d'historien. 

L'etude scientifique des inscriptions, comme presque toutes les sciences de I'Antiquite, 
a vraiment pris naissance au XIXeme siecle en Allemagne: le premier grand livre d'epigraphie 
grecque reste le Corpus inscriptionum graecarum (CIG) de Boekh, Franz, Curtius et Kir- 
chhoff (1828-1877), et il n'est pas encore entierement perime. Beriin et Vienne sont restes les 
centres ou s'elaborent les grands corpus d'inscriptions grecques que sont les Inscriptiones 
Graecae et les TituliAsiae Minoris. Une part preponderante de l'epigraphie grecque s'expri- 
me toujours en langue demande. La France, puis les autres pays, ont suivi le mouvement a 
partir de Ia fin du XIXeme siecle. 

C'est a partir de cette date, en effet, que l'exploration archeologique de la Grece, de 
1'Asie Mineure et du Proche-Orient a pris un elan decisif. Les grandes fouilles lancees dans les 
trente dernieres annees du XIXh9iecle et, encore, dans la premiere du XXhe siecle (en Grece, 
par exemple, Delphes, Olympie, Delos, plus tard 1'Agora d'Athenes et bien d'autres) ont per- 
mis la decouverte de dizaines de miiiiers d'inscriptions nouveiles, renouvelant completement, 
par l'epigraphie autant que par l'archeologie, notre connaissance de l'histoire ancienne. Ces 
grandes fouiiles, concedees par la Grece de l'epoque aux nations occidentales (Delphes et 
Delos a la France, Olympie a l'AUemagne, llAgora d'Athenes aux Etats-Unis, etc), ont du meme 
coup developpe dans chacune de ces nations l'ehide de l'epigraphie grecque. A cote des grands 
corpus en latin herites de la science demande du XMh3iecle se sont developpes des corpus 
de sites Cfouilles de Delphes, Inscriptions de Delos, InschriJen uon Olympia, etc.) en lan- 
gues modernes, accompagnes d'une multitude d'articles et d'ouvrages. 

Dans la constitution de l'epigraphie comme discipline scientifique auxiliaire de l'his- 
toire, trois grands noms se detachent: ceux de 1'Autrichien Adolf Wilhelm, du Francais Mauri- 
ce Holleaux et de son eleve Louis Robert, - le premier de temperament plus "philologue", le 
second plus "historien", le troisieme, le plus grand, peut-etre, ajoutant aux apports de tous ses 
devanciers une attention particuiiere a la geographie ancienne et moderne, aux reahtes du ter- 
rain. Ce sont eux qui ont etabii et impose dans toute sa rigueur Ia methode de restitution des 
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textes mutiles par le recours aux "paraiieles", methodiquement reunis, compares et classes. 
D'autres epigraphistes ont publie autant qu'eux et, pour certains, aussi utilement qu'eux. Mais 
ce sont eux qui ont fait le plus pour que l'epigraphie devienne une discipline historique rigou- 
reme, veritablement scientifique. 

Pourtant, i1 faut l'avouer, l'epigraphie grecque peut paraitre decourageante pour un 
non specialiste. Essayons tout de meine d'ouvrir quelques voies. 

I1 n'existe pas de bon nlanuel recent et d e t d e  d'epigraphie grecque. Le livre le plus 
commode pour un profane est l'ouvrage italien de M. Guarducci, Epigrafiagreca, en quatre 
volumes (1967-1978) remarquablement iilustres. C'est une anthologie de textes (traduits et 
commentes en italien) aiitant et plus qu'un traite scientifique; ce n'en est pas moins une bonne 
introduction, tres accessible et meine seduisante. Une presentation de l'epigraphie grecque a 
la fois plus cursive et plus scientifique, la meiiieure malgre sa brievete et sa date relativement 
ancienne, a ete fournie par Louis Robert dans L'Histoire et ses methodes (Encyclopedie de h 
Pkiade), Paris, 1961, p. 453-497. Elle a ete traduite en aiiemand (et augmentee de notes) 
sous le titre Die Epigraphik der k/ussischen Welt (Bonn, 1970). Enfin, pour s'orienter dans la 
bibliographie, il existe heureusement un guide exceilent, precis, sur, facile a utiliser grace a 
son plan, aux explications qu'il contient et a ses indices: F. Berard, D. Feissel, P. Petitmengin, 
M. Seve, Guide de l'epigraphiste, Paris, Presses de I'Ecole Normale Superieure, 1989. On y 
trouvera tous les moyens d'acceder aux recueils et aux grandes etudes disponibles. La consul- 
tation des trois ouvrages que nous venons de citer peut suffire a mettre a pied d'aeuvre un hel- 
leniste desireux de se mettre au courant des acquis de l'epigraphie grecque. I1 suffit d'ajouter 
a cette liste deux instruments de travail qui permettent de se tenir au courant chaque annee 
des decouvertes nouveiles: d'abord le "Builetin epigraphique" de la Reme des Etudes Grec- 
ques, tenu jadis par Roussel, puis, de 1938 a 1984, par J. e L. Robert, et continue depuis 
1986 par un groupe de savants francais sous l'impulsion de Ph. Gauthier; ensuite le Supple- 
mentum Epigraphicum Graecum, utile surtout a partir du tome 26, c'est-a-dire depuis que 
H. W. Pleket et R. Stroud ont relance, en 1979, cette entreprise ancienne: le "SEG", comme le 
"Builetin EpigraphiqueU avant 1985, couvre desormais chaque annee l'ensemble du domaine 
de l'epigraphie grecque et comporte de bons indices. 


