
MYTHOLOGIE SCOLAIRE ET MYTHOLOGIH ERUDITE
DANS LES 'DIONYSIAQU|S'DE NONNOS (l )

La mythologie de Nonnos est un domaine immense et complexe qui n'a
pas encore fait I'objet d'une étude d'ensemble (2). Je me limiterai ici à
quelques rétlexions qui m'ont été suggérées par l'édition des chants I et
II (3). Ces deux chants ne sont sans doute pas tout à lait représentatit's
d'une oeuvre dont ils ne constituent qu'un premier préambule; ils per-
mettent néanmoins de se laire une idée assez exacte de la faqon dont le
poète traite les légendes mythologiques et du type de sources qu'il utilise.
Il m'arrivera d'ailleurs, à I'occasion, de fàire des incursions dans le reste
du poème afin d'élargir les perspectives et de nuancer les conclusions.

On peut distinguer pour la commodité, mais non sans quelque arbi-
traire, deux catégories de légendes: celles qui constituent la matière mé-
me et la trame du récit et celles qui ne figurent qu'à titre d'ornements
ou de fioriturcrs.

Le thème des chants I et II est double ou méme triple. L'auteur de-
mande à la Muse de chanter les errances de Cadmos parti à la recherche
d'Europé (4). En I'ait, il sera peu question de Cadmos et les seules légen-
des qui occuperont les deux chants sont I'enlèvement d'Europé et la lut-
te der Zeus contre Typhée.

Il n'y a pas lieu de s'étendre longuement sur le premier thème. Si I'on
faif abstractionde la mise en oeuvre litléraire, Nonnos s'en tient à la vul-
gate mythologique qu'on trouve dans la Bibliothèque d'Apollodore (5).
l,e cataslérisme du Taureau après I'union en Crète manque chez le my-
thographe; mais il est bien attesté par ailleurs (6). Nonnos n'introduit

(l) Cet article reproduit, avec quelques modifications, le texte d'une conférence
donnée le 2ll'avril 1976 ìt la Faculté des l.ettres de Messine.

(2) Cf . cependant R. Koehler, Ueber die Dionysiaka des Nonnus von panopolis,
t{alle 1853; H. llaidacher, euellen und Vorbilder der Dionysiaka des Nonnos von
Panopolis, Diss. dactyl., Graz 1949.

(3) Edition des chants I- ll dans la Collection des Univelsités de l.'rance. Paris
197(> (citée ci-dessous C. U. 1.., t. I).

(4\ t, 4s.
(5) Apollod., tsibl., IIl, 1, r- 2.
(ó) Références dans (1. U. 1.., t.I, p. 14, n. ó- tl.
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aucun détail érudit ou original. Le fait ne doit passurprendre. Nonnos
se comporte souvent en mythographe: au chant lll, quand Cadmos et
Electre, la reine de Samothrace, parlent chacun de leur famille, ils se

bornent à versitìer les généalogies des descendants d'ló et d'Atlas telles
qu'on peut les lire dans un manuel scolaire (7).

Au premier abord, il semble qu'on peut en dire autant de la légende

de Typhée. Ce fils de la Terre a été engendré par sa mère pour venger les

Titans; il habite en Cilicie dans la grotte de Corycos;quand il se révolte,
tous les Olympiens. à I'exception de Zeus, s'enf'uient sur les bords du Nil
oir ils se métamorphosent; au terme de la bataille contre Zeus, le monstre
est tbudroyé, puis enseveli sous I'Etna. 'Iel est, dans ses grandes lignes,
le schéma retcnu par Nonnos. ll s'accorde avec la vulgate qui remonte à
Pindare et à Eschyle et que résume la Bibliothèque d'Apollodore (8).
On se tromperait cependant si I'on croyait que Nonnos a limité ses ambi-
tions à paraphraser et à délayer un récit mythographique. Nonnos est

aussi un poète savant;ou plutÒt disons qu'il a beaucoup lu et qu'il lient
à utiliser ses lectures, voire à laire étalage de sa science. Le terme de
"poète savant" risquerait en etfet d'induire en erreur, car il suppose une
réllexion sur les lectures. un art pour les utiliser et les concilier qui fbnt
trop souvent détaut à Nonnos, alors que Callimaque ou Apollonios de
Rhodes, par exemple, y excellent.

En tout cas, bien loin de dépendre d'un mythographe, Nonnos a con-
taminé pour sa Typhonie, avec plus ou moins de bonheur, deux tradi-
tions locales. L'une est une version cilicienne, apparentée à la vulgate,
mais enrichie d'éléments nouveaux, introduits, à ce qu'il semble, par Pi-
sandre de Laranda dans ses Théogamies héroiQues (9 ). Les taits sont con-
nus depuis longtemps et il sutîit d"un rapide rappel. On sait qu'Apollo-
dore suit une version selon laquelle Typhée le Cilicien remporte d'abord
une victoire sur Zeus au cours d'un engagement livré sur le mont Casios
en Syrie: il s'empare delahurpé de son ennemi et lui sectionne lesnerfs
des mains et des pieds. Puis il emporte Zeus dans son antre de Corycos
et cache les nerfìs dans une outre. Mais Hermès et Pan réussissent à récu-
pérer les nerfìs et à les rendre à Zeus qui, recouvrant ainsi sa vigueur, fì-
nit par abattre 1'yphée. Cette version, qui a de lointains antécédents
hourrites. est certainement ancienne en Cilicie. En efl'et Hermès et Pan

(7) lll, 2 57 - 312, 3 3l - 3+2. (lornpare r Apollod., 13ibl., I I,,
(tf );\polkrd., llibl., I, 6,,3.
(9)t,oète dullles.ap.J.-(1. Cl.R.Keydell,"llermes"70,1935,30l-311;id.,

R. E., s. r'. l'eislndros (12), 145 s. l.es frirgnrents sont réunis par E. l-le itsch, (iricch.
l)ichterfragrn. tler Ròm. K:riscrzeit, Il, G<ittingen 19(t4,44-47.
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reqoivent un culte à Corycos où était adoré d'autre part, en souvenirde
Tlphée, un Zeùs Ki'i.púrcr.r,q 'Enpeírcoc Tponaoùyos (l0). Le poète Op-
pien, Cilicien d'origine, rapporte dans ses Halieutiques que Pan, le fils
d'Hermès, avait alléché Typhon par I'appdt d'un repas de poissons; le
monstre était sorti de son antre, poussé par la gourmandise, et Zeus en
avait profìté pour le fbudroyer (l I ). Le scénario differe de celui d'Apol-
lodore; mais les protagonistes restent les mémes. Nonnos connaft, com-
me Apollodore, le thème des nert's volés; mais, selon lui, c'est Cadmos
et non Hermès ou Pan qui les.restitue àZeus. Orun liagment de Pisan-
dre nous apprend que, dans les Théogamies héroiQues, c'était aussi
Cadmos qui suggérail à Zeus le moyen de vaincre son adversaire (12).
Dès lon, on imagine sans peine comment la légende a pu évoluer à par-
tir de la version rapportée par le mythographe. Pisandre a remplacé
Hermès par Cadmos de fagon à rattacher la Typhonie à la théogamie de
Zeus et d'Europé, substitution d'autant plus aisée qu'il existe des af Íìni-
tés entre Cadmos et Hermès qui se nommait Cadmilos, notamment à

Samothrace (13). C'est donc vraisemblablement par I'intermédiaire de
Pisandre que Nonnos a connu l'épisode du vol des nerf's et c'est d'après
lui qu'il associe la Typhonie au rapt d'Europé. L'influence du poète de
Laranda ne s'est d'ailleurs pas limitée aux deux premiers chants: on la re-
trouve sans doute au chant Ill, s'il f'aut croire que Pisandre connaissait
déjà I'escale de Cadmos à Samothrace et qu'il y situait la rencontre du
héros avec Harmonie (14).

D"autres détails remarquables sont apparemment empruntés à la mé-
me source. Le trophée dressé dans I'Olympe par Thémis après la victoire
lait penser au culte cilicien de Zeus I'ropaiouchos (15). Hn outre, bien
que Zeus transporte le cadavre de Typhée en Sioile pour se contbrmer à
la vulgate, il élève un cénotaphe en Cilicie (ló). Nonnos est I'unique té-
moin de celte variante;mais il est vraisemblable que les'cicerones'de
Corycos montraient aux visiteurs les eúzaí de Typhée dont parle Homè-
re (B 783); selon les interprètes et les besoins, ces eúvaípouvaient étre
soit la couche soit le tombeau soit le cénotaphe du monstre. Ces deux
indications precises appartiennent súrement à la tradition locale et il est

( l tt; Cf. E. 1.. Hicks, "J. H. S." 12,1tt9l
dans C. Ll. F., t. l, p .26, tr.4.

(11) Oppien, Hal., Ill,9- ztl .

( l2) l.r. 15 Heitsch.

24(l- 242, nos 2+,2ó; autres références

(13) (jf. l"'. \'ian, Originesde'l'hèbes, Paris l9ó3,64-67, 153- 15ó.
(14) Cf. P. Chuvin, (1. U. [i., t. ll, p. 10, 1+- 16,19.
(15) ll,7l0-712.
(l(r) ll, 622- ó3o.
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naturel de penser que Nonnos les a recueillies aussi chez Pisandre. On
peut noter encore que la métamorphose de Cadmos en berger est attri-
buée à Pan d'une faqon qui paraît gratuite (17). Certes, I'intervention
d'une divinité agreste n'esl pas déplacée en elle-méme; mais il est sur-
prgnant que Pan sc manitèsle inopinément et disparaisse aussitÒt après.

Je croirais volontiers qu'il s'agit d'une survivance de la version ancienne
que Pisandre aurail conservée à dessein quand il a substitué Cadmos à

Hermès et à Pan.
Tout serait clair si Nonnos s'était contenté de reprendre à son compte

la lradition arrangée par Pisandre. Mais le vol et la récupération des

nerls sont en lait un corps élranger dans le récit et y introduisent m€me
une étrange incohércnce. Alors que le poète vient de montrer Zeus en-
lc'vant Europé et avant meme que le dieu ne consomme son union avec

la jeune tìlle. nous apprenons d'une laqon abrupte que Zeus est amou-
rcux de Ploutó, une héroihe de Méonie. et qucr, pours'unir à celle-ci, il
a déposé sa fbudre dans une grotte de la régìon (18). Typhée prolìte de
I'occasion pour dérober cette fbudre, eî non les nerfs de Zeus et, quand
le maître des dieux'appelle Cladmos à son secours, c'est pour lui deman-
der de l'aider à reconquérir la fbudre (19). Pourtanl Cadmos, malgré les
instructions reques, ne se préoccupe que des nerfìs;mais, à peine ceux-ci
ont-ils été reconquis par la ruse du laux berger qu'il n'en est de nouveau
plus question (20). Le poète néglige méme de dire qu'ils sont rendus à
leur propriétairc et c'est Zeus lui-méme qui prolìte de I'assoupissement
de Typhée, ensorcelé par la musique de ('admos, pour rentrer en posses-

sion de sa fbudre (ll). Il me paraît évident que Nonnos suit ici une ver-
sion méonienne ou lydienne qui laisait état du vol de la lbudre et non
de celui des nerfìs et qui associait la Typhonie aux amours de Ploutó et
non à celles d'Europé. Aucun autre auteur ne rapporte cette version ni
ne connaît méme le motif du vol de la fbudre (22). Mais V. Stegemann
a réussi à localiser la légende avec exactitude. Elle est siluée par le poè-
te dans un pays montagneux dont les "cimes blanches" sont noircies
par la fumée et où les torrents roulent des eaux chaudes. Aeurcàs èpínvrl
ne doit pas désigner d'une f aqon banale une cime neigeuse. Nonnos dé-
crit en fait le site d'Hiérapolis dans la haute vallée du Méandre: la vil-

(17 ) t, 368- 37 5 .

(lrì) I, 145- 153.
(19) t, 378 ss.; Zeus parle aussi de ses fbudres dans son adresse à Eros: v.402 s.
(2o) l.'épisode des nerfi se limite aux r,.4tló- 51ó du chant l.
(21) tr, r- 19-
(22) t.es rapprochements d'ordre littéraire ou iconographique que I'on peut pro-

poser sont réunis dans C. U. l.'., t. l, p. 28. n. 5- ó.
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le, bàtie dans une région volcanique, se dressait en haut d,une énorme
terrasse de calcaire blanc , dépót laissé par des eaux pétritiantes : elle é tait
fàmeuse par ses sources thermales; elle possédait sa grotte du chien et
I'on y localisait lichidna,l'épouse de Typhée selon Hésiode (23). Il faut
ajouter quc,, 100 km plus au nord,la légende de Typhée était associée à
la coulée de lave qui descend sur 20 km du Kaplan Alair vers la ville de
satala ou Statala. Nonnos , qui est une fbis encore notre seule source, y
l'era allusion au chant XIll: il contera comment un prétre de ZeusLy-
dien réussit à arréter la progression de Typhée - identitié à la lave en
fusion - en lui criant orr\fu,rd,lrav,"arréte,misérable!". Le cri salvateur
est évidemment à I'origine clu nom de la ville de Statala, comme I'a
montré L. Robert (24). si nous ne disposons que de Nonnos pour re-
constituer la versionméonienne du v<ll de la tbudre, on peut étre cerlain
qu'il ne I'a pas inventée. Il I'a trouvée dans des traditions locales, com-
me celle de Statala, et il I'a combinée tant bien que mal avec le vol des
nerl's emprunté à Pisandre de Laranda.

Le lait est important. Nonnos a eu accès à des traditions rares. à des
légendes locales dont il est pour nous I'unique témoin. c'est I'une des
raisons qui lbnl I'intéret de ses Dionysiaques. Voici, parmi beaucoup
d'autres, trois excmples de ces traditions fbssiles qui ont survécu ou qui
s'éclairent gràce à lui. A la tin du chant V, quelques vers rapportent que
Zeus s'était un jour épris d'Aphrodile et I'avait poursuivie;sa semence,
tombée sur le sol de chypre, y avait donné naissance à une race de cen-
taures cornus (25). or chypre est appelée Kérastia; elre passait pour
avoir été habitée par des hommes cornus et I'archéologie a révélé des
statues d'un dieu cornu qu'on identilìe souvent à I'Apollon chypriote
nommé Kéraiétès; on a retrouvé en outre dans l'île des images de cen-
taures bicéphales datant du XIIe s. av.J. c. L'épisode nonnien rappelle
la naissance des centaures issus d'lxion ou celle d'Erichthonios, procréé
par Héphaistos dans des conditions analogues. Mais les indices relevés
à chyprc prouvent assez que les centaures cornus de Nonnos ne sont
pas le simple f ruit de sa lantaisie (26). Autre exemple. Au chant xxv,
le poète insère curieusement dans la description du bouclier de Dionysos
un 'epyllion' d'une centaine de vers qui raconte en détail une légende

(23) \/. Stegcnìann, Astrol. u. Uni\/.-gesch.,
p. 144, note à l, 1-53.

(24) 1.. Robert, "Anarolia" 3,, 195tt, l3T-
Vif le s d'Asie Mineure , Paris 1g622, 2Bo- 317 .

| ,eipztg 19 30 ,,22-23; cf . (1. U. l.'. , r. I,

1++; article repris et complété dans:

(25) \/, 611- (t15.
(2ó) Références er commentaire détaillé donnés par p. Chuvin, C. U. F." t. ll, p.

105 s., 193 (nore à V, ó15).
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lydienne, la mort et la résureclion de Tylos. On sait qu'elle était déjà

connue de Xanthos de Lydie au Ve s. av. J. C. et divers témoignages ar-

chéologiques ou littéraires jalonnent sa survie durant lout I'hellénisme;

mais Nonnosest le seul auteur qui en donne un récil complet (27). De

m€me, Ph. Bruneau et C. Vatin ont pu montrer, il y a quelques années,

que le combat'de la Bacchante Ambrosia contre Lycurgue. conté au

chant XXI, remonte à l'époque hellénistique, comme I'atteste I'icono-
graphie, malgré lc silence, des textes littéraires (28).

Pour en revenir à Typhée, il faut ajouter que Nonnos ne s'est pas

contente de conter une légende en utilisant des versions savantes; il I'a
chargée aussi de diverses signitìcations symboliques. La lutfe de Zeus

contre lc' monstre met en cause I'ordonnance du monde, l'ó.ptrtov'n\ rcóo'

trroro. C'est pourquoi [']ros intervient dans I'action, un h'ros 6tquús, à la

lbis Amouret alexandrin et principe primordial de I'univers: Zeus. en

sollicitant son aide, entonne un véritable hymne à I'Eros cosmique (29).

C'est aussi pourquoi Cadmos, sauveur de I'harmonie universelle, obtien-
dra en récompense la main d'Harmonie (30). Les tableaux qui dépei-
gnent au chant I les ravages de Typhée montrent comment le désordre

s'installe progressivement dans le ciel, sur la terre et sur la mer (31). Or

c'est bien là la signifìcation que Plutarque donne à I'action du monstre
qui "est tout ce que la nature contient de nuisible et de destructit-' (3 2).
Nonnos a emprunté cette exégèse aux philosophes par des intermédiai-
res qu'il semble possible d'entrevoir. Olympiodore, qui a conservé le

fiagment de Pisandre mentionné plus haut, tburnit une indication pré-

cieuse. ll affirme que Cadmos est le cosmos sublunairc et c'est pour
étayer cette assertion qu'il allègue Pisandre, lequel, parlant en 0eoì.ó7os,

aurait, à son avis, révélé I'essence de Cadmos (33). Faut-il croire que ce

poète faisait oeuvre d'exégète dans ses Théogamies héroiQues'l Cì'est peu

probable, en raison d'un autre témoignage relatif à la ciigantomachie:

(27) Cf . en dernier lieu 1,. Robert, "Journal des Savants" 1975,l7o' oir I'on
trouvera la bibliographie de cette question.

(2tl) t,h. Bruneau - C. Vatin, "tt. (;. H." 90.1966.391-427. -- On pourrait citer
d'aurres e.temples tout aussi signifícatifs; je me borne à renvover à I'article déjà

mentlonné de 1.. Robert, "Journal des Savants" 1975,153- 192,oìt I'auteur étudie

en particulicr les allusions faites par Nonnos à Actnonia et à sa région. P. Chuvin

prépare actuellement un travail d'ensemble sur la géographie asiatique des Dionl'-
siaqucs qui mettra en lumièr'e cet aspect de l'érudition nonnienne.

(29') l,39tl-4o7; ct. C. U. f'., t. l, p. 159, les notcs ad locum.
(30) l, 397; lll,375.
(31) Je me permets de renvoyer à I'anrrlyse donnéedansO. U. t'., t. I' p' 34- 38'93.
(32) PIut., De Iside. 45,3(t9 a; cf. C' U. t''. t. I, p.93.
(33) Olympiodore, à Platon, Phédon, 95 a, p. 172, I ss' Norvin.
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I'auteur anonyme à qui nous le devons distingue nettement le récit poé-
tique (zror4rwùc\ de Pisandre et l'éppqveía qu'en a donnée plus tard le
chronographe Timothée (34). Ce dernier paraît étre postérieur à Non-
nos; mais on peut supposer que I'auteur des Dionysiaques a connu des
exégèses antérieures de I'oeuvre de Pisandre qui faisaient déjà intervenir
la notion de cosmos sublunaire. Il est en ef'fet remarquable que, dans la
bataille du chant ll, seules les régions proches de la terre sont concer-
nées par I'af'frontement: les projectiles de Typhée ne parviennent que
jusqu'aux sabots des taureaux de la Lune (35). euoi qu'on puisse pen-
ser de cette hypothèse, Nonnos a du moins súrement utilisé un autre ty-
pe d'exégèse, physique et non plus cosmologique, qui découvre dans le
mythe une allégorie expliquant la fbrmation de la fbudre. une longue
digression expose d'une f'aqon très didactique, sinon ordonnée,le méca-
nisme de cette fbrmation en des termes qui rappellent la théorie du De
mundo pseudo-aristotélicien. R. Keydell, qui a eu le mérite de faire ce
rapprochement, a montré que ces théories avaient été utilisées par les
commentateurs de la Théogonie et c'est là sans doute que Nonnos a pui-
sé (36).

La Typhonie n'est donc pas issue d'un récit de mythographe para-
phrasé et délayé; elle combine - ou plutót elle juxtapose - deux tradi-
tions locales et des commentaires divers, les uns hésiodiques et d'autres
qui avaient été peutétre suscités par les Théogamies héroiQues.

Pour illustrer ce recours aux commentaires et aux scholies, ie me per-
mets d'ouvrir une parenthèse. Les. v. 680- 689 du chant II sont relatif's
à la descendance d'Agénor et doivent étre rapprochés des v .29l ss. du
chant III quiexposent celle de Bélos. D'après Apollodore, Agénor et Bé-
los sont f'reres; le premier a pour fìls Cadmos, Phoinix, Kilix (qui est le
père de Thasos) et Huropé; le second, Aigyptos, Danaos, Képheus et
Phinée (37). Nonnos présente aulrement le 'sîemma'. Selon le chant IlI,
Bélos engendre Phoinix, Aigyptos, l)anaos, Agénor, ainsi que phinée
(lll, 296); d'apres le chant Il, son tìls Agénorengendre à son tourCad-
mos, Képheus, Thasos, Kilix, Europé, mais aussi Phinée (II, 686), bien
que celui-ci soit son f'rere au chant Ill. L'origine de cette contradiction
est à chercher dans les scholies. La scholie à Esch., Suppl.3l7, donne
à Bélos les cinq tìls mentionnés au chant tll;de son cóté, la scholie à
Eur., Phén. 217, altribue à Agénor les cinq fìls nommés au chant II (en

(34) 'l'exte cité par R. Kevdell, "Hermes" 70, 1935,304 s.; cf. fr.
(35) ll, 4o5 s.; cf. C. U. F., t. I, p.96
(10) ll, +82- 505. Cl'. Ps.-u\ristote, De mundo, 4, 395 L 11- l5;

'Gedenkschrift Ci. Rohde', 'l'ù[ringen 19(t I , (AIIAPXAI 4), I O S-l07 .

G7) Apollod., llibl., ll, I , 4- 5 .

5 Heitsch.

et R. Keydell,
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y ajoutant, il est vrai, aussi Phoinix). Il paraÎt clair que Nonnos a mis

bout à bout les deux 'stemmata', assignant ainsi par inadvertance une

double généalogie à Phinée. Une erreur commise au chant XIII s'expli-
que de la méme manière. On y lit qu'Aristée, au moment de la guerre

des Indes, n'avait pas encore émigré dans l'Île de Mérops, Mepotrr1í&vtl'

oc,: (Xlll, 278), donc à Cos. Or chacun sait qu'Aristée a émigré à Céos:

c'est là qu'il a conjure les ravages de Sirius et obtenu de Zeus qu'il fasse

soufîer les vents étésiens. Cette version se trouve chez Apollonios de

Rhodes et les scholies donnent à ce propos des précisions complémen-

taires (38). Mais un copiste étourdi a écrit dans I'une d'elles: èv t71.KQ

6é èoru iepòz Aùs ',ltcpa'6ru (tel est du moins le texte du Laurentianus,
alors que la recension 'parisienne'rétablit Ké<p); bien plus, un glossateur

renchérit en notant à cóté de Kéq;, qui fìgure dans le texte d'Apollonios:
"C'est l'île de Cos, d'oir est originaire Hippocrate" (39). On est doncen
mesure d'af firmer que Nonnos utilisait les scholies d'Apollonios et qu'il
a été abusé par elles.

Cet 'excunus' à la mode nonnienne avait pour objet de souligner I'im-
portance des éditions scholiées parmi les sources de Nonnos. ll concerne

des détails quìn'aft'ectent pas la narration principale et lbumit une tran-
sition commode pour aborder la seconde partie de I'exposé qui aura

trait à l' 'ornatio' mythologique. J'examinerai successivement sa place

dans I'oeuvre, la nature des thèmes mythologiques utilisés et la fagon

dont ils sont utilisés.
Nonnos a un tel goùt pour la variété et la fantaisie qu'il est malaisé

de dégager des tendances générales en ce qui concerne le recours à la

mythologie dans l"ornatio'. Ecartons d'abord le procédé de la longue

comparaison de type homérique. Il n'apparait que deux fbis aux chants
I et II: Europé sur son taureau évoque I'image d'une Néréide chevau-

chant un dauphin; Typhée, envoùté par la musique de Cadmos, ressem-

ble à un marin que grise le chant des Sirènes (40). D'une manière géné-

rale, d'ailleun, Nonnos use peu de la comparaison épique.
Dans le coun du récit, les tìgures mythologiques interviennent plus

ou moins selon la nature des épisodes: celui d'Europé s'oppose lranche-
ment à celui de Typhée. Le premier se déroule dans un véritable décor
mythologique: toutes les divinités marines assistent étonnées au passage

du taureau ravisseur: Borée souflle amoureusement; Eros veille sur ce

( 3tt1 Apoll. Rhod., ll, 5 16- 524 .

(39) Schol. Apoll. Rhod.,I[, 498- 527 r,t-
(40) 1.,72- 7 tt; ll, 11 - 17 .



MYTHOLOGIE . . . DANS LES DTONYSTAQUES DE NONNOS 165

navire d'un nouveau genre; dans I'Olympe, Athéna rougit de honte, tan-
dis qu'Héra lance ses sarcasmes à Zeus (41). Ce décorde divinités est ha-
bituel dans les tableaux érotiques des Dionysiaques. Il est du reste tra-
ditionnel pour l'épisode d'h,uropé: Moschosl'avait esquissé en nommant
les Néréides, Poseidon et Triton; Lucien et Achille Tatios I'avaient enri-
chi (42). Dans la Typhonie, au contraire, ces gracieux fìgurants sont
absents, ce qui esl d'autant plus naturel que les olympiens ont dú se ré-
fugier en Egypte. Au chant I, ce sont les constellations personnifìées
qui se substituent à eux pour créer une espèce cle décoranimé.cepen-
dant, quand Typhée, au début du chant ll, exerce ses ravages sur la vé-
gétation, le poète cède de nouveau à son penchant. On voit apparaftre
les Naiades des eaux et les Hamadryades des arbres; deux d'entre elles
échangent de longuescomplaintes (43). Bien plus, oubliant que les dieux
ont f'ui et se sont métamorphosés en oiseaux, Nonnos les montre, en un
long catalogucr, pleurant sur leurs plantes ct leurs arbres f avoris (44\. Le
poète se faisait dans son prélude le champion d'une rowù,ía protéifbr-
me (45); il mélange les genres ou plutót il les utilise tour à tour en res-
pectant leun lois propres. La muse bucolique ou érotique se complait à
évoquer des fìgures mythologiques, alors que la grande épopée guerrière
tend à les éviter.

Mais le lieu d'élection de la mythologie est néanmoins re discous plus
que le récit. Voici, à titre d'exemple, les sarcasmes d'Héra en l, 326- 343 :

"Phoibos, viens au secours de ton père!J'ai peurqu'un laboureurne
prenne Zeus pour I'atteler à sa charrue qui ébranle le sol! Ah! plutÒt,
qu'il le prenne, qu'il I'attelle et que je puisse crier à Zeus: .Endure un
double aiguillon, celui des bouviers et celui des Amours!' Glorieux Ar-
cher, puisque tu es le Dieu des troupeaux, sois le pasteur de ton père;
prends garde que Séléné, conducîrice de taureaux. ne mette le cronide
au joug, qu'impatiente de revoir la couche du berger ljndymion, elle ne
marque le dos de Zeus d'un fbuet manié sans ménagement. - Seigneur
Zeus, quel dommage pour IÒ, la génisse encornée, qu'elle ne t,ait pas
vu jadis sous cette fbrme, quand tu fus son époux:elle aurait eu de son
amant, cornu comme elle, un taureau de meme espèce! I\{éfie-tpi d'Her-
mès, le voleur de boeul's, et de sa lrrse coutumière: qu'il n'ailre pas te
prendre pour un taureau, te voler, toi, son père, puis otfrirderechef la
cithare à ton fìls Phoibos en compensation du ravisseur ravi! - Ah! que

(4t1 t,46-90,32t- 343.
(+z) Moschos, Europé , l2o- 124; l,ucien, Dial.Mar., 15, 3; Ach. 'l'ar., l, 1 , 13.
(43) II, 5 3- 59 , 92- 162 .

(44) lt, 80- 92.
(45) t, L\- 44.
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faire? Si seulement Argos, dont le corpsentierscintillait d'yeux toujoun
éveillés, était cncore vivant! Vers des pàtures inaccessibles, il aurait, ce

bouvier d'Héra, mené Zeus en lui frappant les tlancs de sa houlette!"
En quelques vers détilent les légendes d'Bndymion, d'lÒ, d'Hermès

voleur de boeufs et d'Argos Panoptès. Le procédé est caractéristique de

Nonnos et il s'observe à travers tout son poème. L'usage de Quintusde
Smyme est très différent: ses discours au style direct n'utilisent une lé-
gende extérieure au cycle troyen que dans six ou sept cas dont cinq se

trouvent dans les quatre premiers livres (46). C'est surtout Nestor qui

recourt aux exemples mythologiques et il le tait toujoun, comme d'ail-
leurs les autres penonnages, pouf étayer une démonstration. Les sarcas-

mes d'Héra sont en revanche un jeu purement gratuit, selon un procédé

qui a été étudié récemment par P. KrafÍl (47). Nul doute que, sur ce

point comme sur d'autres, Nonnos a subi I'influence de la rhétorique et
peut-étre, dnune fagon plus précise, celle de Lucien qui aime comme lui
accumuler les allusìons mythologiques dans ses Dialogues marins et ses

Dialogues des dieux.
C'est encore à Lucien qu'on pense d'abord si I'on veut examiner la

nature des thèmes mythologiques employés par Nonnos. lls sont en gé-

néral d'une extréme banalité et ils appartiennent à ce stock commun où
les rhéteurs aimaient à puìser pour fleurir leurs discours. Bien des obser-

vations que tait J. Bompaire au sujet de l'Olympe rhétorique de Lucien
pourraient s'appliquer à Nonnos et I'on relève souvent chez les deux au-
teurs une commune tendance à f ironie et au sarcasme (48). Lorsque
Typhée, après avoir otfert à Cadmos de lui donner Athéna pour femme,
craint quelesyeuxglauquesde la déesse ne déplaisent au lrère d'Europé,
on songe aussitót à un passage du Jugement de Pàris lucianesque (49).
Ailleurs, Zeus avoue redouter moins Typhée et les Titans révoltés que

les railleries de "la Grèce, cette mère des tàbles": cette pointe fait enco-
re songer aux plaisanteries de Lucien (50). En outre, comme Lucien,
Nonnos ne se lasse pas de ressasser les mémes légendes. Les amours de

Séléné et d'Endymion apparaissent, sauf erreur, dix-sept lbis dans son

(4ó) Quint. Sm., I, 503- 5O5 (première guerre de'l'roie); ll'273 s. (Périclymène);
lll, 637- ó43 (légende d'Orphée), 772 (apothéose d'Héraclès et de Dionysos); IV,
306- 317 (jeux en I'honneur de Pélias); Vlll,4ól- 4ó9 ('l'itanomachie); XIl,266-
270 (Argonautes).

(47) P. Krattì, Erzàhlung u. Psychagogie in Nonnos'Dionysiaka, dans: Studien
zur l.iteratur der Spàtantike , "Antiquitas", I, Bd. 23, 1975 ,91- I37 .

(4t1 1. Bompairc, l-ucien écrivain, Paris 1958, 191-2O3, et 'passim'.
(49) l.ucien, Dial.Dieux, 2t0, lO.
(50) l, 385.
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poème et, le plus souvent, il se contente de nommer les deux amants
comme dans les sarcasmes d'Héra, ajoutant tout au plus ici ou là le nom
du Latmos où habitait le bouvier (51). Les fables d'ló, d'Orithyie, de
Niobé, des larmes d'ambre des Héliades sont, elles aussi, inlassablement
répétées, ave,c beaucoup d'aulres. Quintus au contraire évite les redites,
sauf en ce qui concerne les noces de 'fhétis et de Pelée;encore la légen-
de est-elle traitée chaque fbis sous un aspect dit'lérent (52). Les fables
qui ont la laveur de Nonnos sont surtout les fables érotiquc,s ou celles
qu'aff'ectionnaient les rhéteurs, Protée ou lUarsyas, par exemple. Dans
ce domaine aussi, Quintus fait contraste avec Nonnos. Il ignore les lé-
gendes érotiques, bien que son poème accorde une place à I'amour
posthume d'Achille pour Penthésilée et à la passion malheureuse d'Oe-
none. Je n'ai relevé qu'une exception: pardeux lbis, au livre X, euintus
mentionne l:ndymion. Mais, dans le premier passage, il ne s'intéresse
guère qu'aux curi<lsités naturelles de I'antre du Latmos; quant à la secon-
de allusion, si elle ést à proprement parler érotique, elle est empruntée
à Apollonios, c'est-àdire à la grande épopée (53).

Le rc'pertoire mythologique des Dionysiaques est donc, pour I'essen-
tiel, scolaire et rhétorique: il vaudraif certainement la peine de le com-
parer d'une faqon systématique à celui de Lucien et des rhéteurs de l'é-
poque impériale. Mais il faut ajouter aussitót qu'il y a des exceptions:
Nonnos réserve toujours des surprises. Dans le catalogue des rap1éuot
gu7ó6epvot et des amantes coupables, on voit apparaitre soudain une tì-
gure presque inconnue, la cilicienne Comaithó, amante sans doute inces-
tueuse du fleuve Kydnos, qu'on retrouve encore au chant XL (54). Par
chance, la source de Nonnos nous est révélée par un fiagment d'Etienne
de Byzance conservé par Eustathe: il s'agit d'un poème élégiaque de Par-
thénios de Nicée, dont quelques vers nous sont parvenus (55). J'ai cité
tout à l'heure, comme type de l'allusion banale, la légende d'l:ndymion.
Or, à travers ses multiples redites, le poète a pris soin de glisser quelques
détails qui ont leur intérét. tjn XLI, 379- 381. Endymion, qualifìé de
oogós, est compté parmi les précepteurs de I'humanilé au méme titre
qu'Orphée, Linos, Cadmos, Solon et quelques autres: c'est lui qui, prati-
quant le comput digital, aurait appris aux hommes à connaftre le méca-
nisme des trois phases de la lune. certaines traditions faisaient en eftèt

(51) (:f. W. Peek, l.exicon, s.t,.'Ev6upíau.
(52) Quint. Snr., IIl, 99- 109, 125- 127, 616- 624; lV,49-54,128- 143 Y,73-

79, 339- 340.
(5 3) Quint. Snr., X, '127- 137 ,454- 457; cf. Apoll. Rhod., lV, 54- ó5.
(-54) lt, 143- 146; Xl., l4l - 145.
(55) l,arthénios, fr. l4 Diehl (= Eusr., à B 712, p- 327 , 34- 42).
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d'Endymion un astronome. Nonnos a si souvent I'habitude de puiser à

des sourcesdisparatesqu'on pourrait croire que ce texte est indépendant

des autres. Ce n'est pourtant pas cerlain. Adeux reprises, I'amant de Sé-

léné est qualifié de "berger qui ne dort jamais", à'rcoqnirolo volr?os (56).

Cet à.rcoíprl roq est surprenant et I'on a tenté de le corriger, par rétérence

à la tradition courante d'après laquelle le jeune homme avaìt au contrai-
re obtenu de dormir d'un sommeil éternel (57). Pourma part, j'incline-
rais plutÒt à mettre l'épithète en rapport avec la tradition d'Endymion
astronome: le bouvier ignorerait le sommeil parce qu'il compterait sans

cesse sur ses doigts les phases de la lune afin de guetter le retour de son

amante (-58). l-e chant XLVlll réserve une autre surprise: nous y appre-
nons que Narcisse est le fils d'Endymion et de Séléné: cette généalogie

est, semble-t-il, isolée; mais on peut parier que Nonnos ne I'a pas inven-
tée (59). Ainsi l'étude de l"ornatio' conduit aux mémes conclusions que

celle des thèmes principaux du récit: Nonnos amalgame à la mythologie
la plus scolaire des traditions rares dont il est parfbis I'unique témoin.

Il reste à examiner, au moins d'une f'aqon sommaire, par quels méca-

nismes les omements mythologiques viennent s'insérer dans la trame de

la narration ou du discours. La question concerne au premier chef la
stylistique; mais elle touchc aussi à la 'Quellenfbrschung'. Le procédé le
plus commun est celui du catalogue. On en trouve de toutes sortes: ca-

talogues de 1eopúyor, d'Olympiens, de divinités marines ou léminines,
d'attributs divins, de plantes associées à des dieux, etc. (60). Dans les

sarcasmes d'Héra déjà cités,le poète groupe autourdu thème du taureau
des légendes aussi diverses que celles d'Apollon Nomios, d'Bndymion,
d'Hermès voleur de boeufs;ailleurs, il énumère trois divinités qui chevau-
chent des taureaux terrestres ou marins, Séléné, Thétis et Déméter (61 ).
Ces catalogues s'encha-inent parfois entre eux. Un bon exemple est fbur-

(5ó) Vll, 239 i Xltl, 55+.
(57) Voir par ex. Apollod., tsibl., l, 7, 5.

(58) On peur suppos€r que Séléné rctrouvait son ffnant à chaque nouvelle lune

ainsi qu'au moment des éclipses plovoquées par les magiciennes, cf. Apoll. Rhod.,
|V,57- ó1. En tout cas, Endymion était dans une certaine mesure ùrcoípqroc pour
les allégoristes: ceux-ci prétendaient qu' "il fut le premier à pratiquer la science des

phénomènes célestes; la lune lui en fburnissait les principes gr:îce à ses phases et à

ses rér,olutions; c'est pourquOi, pendant la nuit, il s'occupait de ces questions sans

prcndre de sommeil, alors qu'il dormait le jour" (schol. Apoll. Rhod., lV' 57- 58' p.

265, L0 Wendel).
(59) Xr.Vln, 58r- 58ó.
(óo) Cf. en particulier 1,57- 65, 110 s.,4ó9- 47 1;ll, tl0-92,215-226,296- 317,

32+- 333,56s- 604.
(6r\ t. 97 - 1O9 .
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ni par le discours de I'Hamadryade du laurier qui mentionne douze mé-
tamorphoses. On y relève d'abord cinq rap1évot gv766epzor, Pitys, Sy-
rinx, lichó, CallistÒ et Astéria, auxquelles on joindra Daphné, nommée
quelques vers auparavant. Viennent ensuite deux héroihes aux amours
coupables, Comaithó et Myrrha, qui s'opposent aux précédentes. La lis-
te s'achève surdeux groupes de fìgures qui ont en commun de connartre
un deuil inconsolable, les Héliades et Niobé (ó2). La fiéquence du pro-
cédé nous renseigne sur les méthodes de travail du poète. Nonnos fait
un grand usage des lexiques, comme le note M. String (63). Pour la my-
thologie, il a dù disposer de catalogues tels que ceux qui sont réunis
dans les Fables d'Hygin et il lui a souvent suffì de les metlre en vers. Les
plaintes de I'Hamadryade comportent à cet égard une anomalie instruc-
tive. Selon tous les auteurs, Astéria, qui deviendra l'île de Délos, a été
poursuivie par Zeus. Nonnos est le seul à I'associer à Poseidon. Bien que
cette version aberrante figure trois fbis dans le poème (64), il ne doit
pas s'agir d'une tradition rare. Comme J. Schwartz, je croirais plutót
que Nonnos a utilisé un catalogue f autif des aimées des dieux où, par
suite d'un glissement, le nom d'Astéria s'était trouvé placé cn face de
celui de Poseidon (65). L'erreur s'expliquerait donc par le recouru à une
compilation, de méme que la confusion entre Cos et Cléos a son origine
dans une scholie d'Apollonios. On voit par cet exemple qu'il n'est pas

toujoun f acile de déterminer si Nonnos se comporte en 'poeta doctus'
ou s'il cst seulement tributaire d'un compilateur (66).

Si le catalogue esl , de loin, le procédé le plus fiéquent, d'autres méca-
nismes f avorisent la prolitératìon des rétérences mythologiques, en par-
ticulier I'association d'idées et le goút de I'antithèse. Selon les circons-
tances, Athéna se joint à Artémis, parce qu'elle est vierge come elle (lI,
209- 236), ou bien elle s'oppose à Aphrodite parce qu'elle est rebelle à
I'amour (1, 83- 88). Dans ce dernier passage, le jeu des associationsest
assez subtil: Athéna rougit de voir Zeus mené par une f'emme;mais,
ajoute le poète, I'eau n'éteint pas le désir de Zeus, car Aphrodite est née
de la mer. Les deux déesses ne sont pas aftrontées; mais la mention de

(62t ll,113- 162; cf'. le tableau donné C. U. t., r. l. p. 73 s.

(ó3) M. String, Untersuch. zunr Stil d. Dion., Harrrburg 19(t6,35 s.

(64) ll, 125; XXXlll, 337; Xl.ll, 4l().
(ó5) J. Schwartz, Pseudo-llesiodeia, l.eiden l960,2ti9 s.

(6ó) ll ne paraît pas douteux que Nonnos a tiré directernent de Parthénios I'his-
toire dc (lomaithó (cf. supra), car il lui emprunte méme une de ses expressions
(XXVl, 357 t\aróevrt yó.pqt). Mais, d'après Vl, lztt s., 339- 365, on a tout lieu de
penser qu'il connaissait aussi un cat:rlogue de fleuves anloureux d'une source (Al-
phée et Aréthuse, Anapos et Kyané, Pyrame et 'l'hisbé).
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I'une a suscité celle de I'autre, placée sur un registre different.
Cet exemple suggère une remarque plus générale sur un trait spécifi-

que de l"ornatio' mythologique dans les Dionysiaques. Quand Nonnos
mentionne une tìgure mythologique étrangère à I'action principale, il ne
s'intéresse guère en général à la légende proprement dite, alors que, chez
des auteurs tels que Quintus de Smyrne, on discerne presque toujours
I'escluisse d'une narration, méme dans les rappels mythologiques les plus
rapides. Nonnos se caractérise au contraire par un parti-pris anti-narratif.
L'iorop'n reste à I'arrière-plan: elle est supposée connue et une allusion
vague est jugée sufÍìsante. Seul le nom propre importe, avec sa puissan-
ce d'évocation. Au lieu d'avoir recours une nouvelle fbis aux sarcasmes
d'Héra. je choisirai deux autres passages. selon la tradition littéraire et
iconographique, Europé sur le taurcau a son voile gonfìé par le vent; chez
Lucien, le vent prend le nom du zephyr; mais celui-ci demeure un spec-
tateur passif (67). Au chant l, ils'appelle le Borée et, aussitÒt, ce nom sus-
cite, d'une fagonplusoumoinsindirecte,le rappel de la fable d'Orithyie.
Dans le récit, en I,69 ss., Borée devient 6uoípepos,6oì.óerq, et c'est pour
caresser les seins d'Europé qu'il soulève son voile. BientÒt, aux v. 133-
136, c'est la jeune fille elle-méme qui supplie Borée de I'enlever comme
il a ravi 'ula vierge de I'Attique", puis elle se ravise de peur qu'il ne veuil-
le à son tourabuserd'elle. Le vent a donc requ une personnalité;il s'en-
toure d'un halo légendaire que le lecteur réussit à déchillrer sans peine;
mais le poète se contente de suggérer au lieu de raconter comme le fait
Apollonios dans les Argonautiques (1, 2l I ss. ). La touche est encore plus
discrète au début du chant lll qui décrit I'arrivée du printemps: "Déjà,
annonqant le Zéphyrdont elle est grosse, HÒra (c'est-àdire le Printemps)
... enivre fes vents chargés de rosée". La rosée et le Zéphyr sont tradi-
tionnellement assoc:iés au printemps; mais, grdce à éyKloc, "enceinte",
le cliché se charge de sous-entendus et devient une discrète référence
aux amours légendaires du Zéphyr et d'HÒra - la Saison dont devait naf-
tre Carpos (61ì).

Le moment est venu de conclure. Nonnos a placé son épopée sous le
signe de Protée, c'est-àdire de la rotrctì.ío. Ce goút pour la bigarrure,
pour les disparates se manifeste dans I'usage qu'il fait de lamythologie.
Le plus souvent, il se comporte en disciple docile des rhéteurs. Il ne vise
pas à I'originalité; il suit la vulgate mythologique, pille des catalogues,
des lexiques, des compilations de toutes sortes, parfbis sans beaucoup
d'esprit critique. Les légendes dont il parle sont si usées qu'il ne prend

(67) l.ucien, Dial. mar. , 75,2.
(ó8) lll, 10 s.; cf. lc commenraire de P. (lhuvin ad loc.
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plus la peine de les raconter et il se satislait de quelques allusions ellip-
tiques, en laissant au lecteur le soin de les interpréter. Bien plus, il intro-
duit la référence littéraire dans son poème. C'est un aspect original de
l"ornatio' nonnienne qui n'est pas représenté dans les premiers chants,
mais qu'on ne saurait passer sous silence. Lorsque Quintus de Smyme
veut grandir ses héros, il se conlbrme à I'usage épique en les comparant
aux héros du passé: il recourt en particulier aux Antehomerica et aux
exploits d'Héraclès. Nonnos n'a pas cette ressource, car Dionysos est an-
térieur à la plupart des grands cycles légendaires: il ne dispose guère que
des mythes théogoniques et de quelques traditions rapportées à un passé

reculé, comme la légende d'Oinomaos (69). Aussi n'hésite-t-il pas à

bousculer la chronologie et à laire intervenir les héros homériques ou
méme des personnagcs historiques. Dans les batailles, tel guerrier "por-
te un bouclier rutilant d'or à la manière du Lycien Glaucos"; tel autre
ressemble à Polyphème (70). Lors des combats sur les bords de I'Hydas-
pe, Aiacos, le grand-père d'Achille, tue "plus d'un Lycaon" et le fleuve
reqoit dans ses eaux "plus d'un Astéropée" (7I ). L'action prend à I'oc-
casion un sens prophétique. Dans cette méme pdyryrapanoró.pns, Aia-
cos "présage le combat qui attend Achille près des eaux du Scamandre:
le combat de I'aieul annonce le combat du petit-fiIs" (72). Un Athénien
accomplit par avance I'exploit du fàmeux Cynégire, le fière d'Eschyle,
qui avait continué à combattre, malgré ses deux bras coupés: il est "une
image d'Arès qui sera léguée à l'habitant de Marathon né plus tard" (73).
Ces rétérences anachroniques sont une nouveauté. ll arrive à Virgile ou
à Quintus de Smyrne d'indiquer à mots couverts, par le biais d'une com-
paraison, la source qu'ils utilisent;mais ils sauvegardent I'illusion épique
en évitant l'anachronisme (74). Nonnos n'a pas ce scrupule. Il s'affìrme
homme de son temps jusque dans son oeuvre au lieu de transporter le .

lecteur par la pensée à l'époque de Dionysos. ll nomme Homère, Hésio-
de, Pindare; il fait sans déguisement des renvois à I'lliade ou à I'Odys-

(ó9) Il vaudrait la peine dc dresser la chronologie légendaire des D'ionysiaques.
h,lles est sans doute moins rigoureuse que chez Apollonios; mais il ne semble pas

qu'elle soit incohérente.
(70) xxlr, 147,225.
(71) XXil, 38o, 383.
(72) XXU,3tì7- 389.
(73) XXVlll, 15ó s.

(74) Virgile, par la bouchc de Junon (Un., l, 39- 45), avertit qu'il va.s'inspirer
des Nostoi cycliques dans sa peinture de la tempéte. Quinrus de Smyrne se réfère
clairement aux Suppliantcs d'E,uripide quand Oenone se jette sur le búchpr de Pa-

ris (X, 479- 4tl2)i il fait une allusion voilée à Apollonios quand il compare le.halage
du cheval de'l'roie et la mise à I'eau d'un navire (Xll, 428- +32).
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sée. Il se comporte en lettré écrivant pour des lettrés et la mythologie
est devenue pour lui une simple matière littéraire.

Dans ces conditions, il n'est pas contradictoíre qu'il se présente ici ou
là comme un 'poeta doctus'. Son public, qui se complaít aux variations
subtiles sur des thèmes rebattus. est aussi friand de curiosités érudites
qui donnent un peu de piment aux jeux de la rhétorique. On a vu com-
ment le mythe de Typhée a été renouvelé gràce à des traditions locales
ou savantes ou gràce aux exégèses des physiciens et des philosophes,
comment des légendes ou des variantes rares ont été glissées dans l"or-
natio' des Dionysiaques. On ne peut songer à dénombrer ici tous les au-
teun qui ont été mis à contribution. Je n'en signalerai qu'un qui paraft
avoir été méconnu. D'après un lemme de I'Anthologie Palatine, un dé-
nommé Claudien avait écrit des iló.rprc, c'est-àdire des histoires locales
versifìées, de Tarsos, d'Anazarba, de Bérytos et de Nicée (75). R. Key-
dell pense qu'il s'agit d'un poète chrétien dont les épigrammgs révèlent
I'influence de Nonnos; mais A. Cameron incline plutót à attribuer ces
Íló.rpn au contemporain d'Honorius. à Claudien d'Alexandrie dont la
production se situe aux environs de 400 ap. J. C. (76). Orilest remar-
quable que troisdescités mentionnées tiennent une place éminente dans
les Dionysiaques. L'épisode de Nicée occupe les chants XV et XVI;ce-
lui de Béroé, éponyme de Bérytos-Beyrouth, s'étend sur les chants XLI
à XLIII. La ville de Tarsos est glorifiée à plusieurs reprises et intervient
déjà dans la Typhonie (77). La coincidence n'est peut-étre pas fbrtuite.
On imagine aisément que Nonnos ail voulu rendre hommage à Cllaudien
en mettant à contribution ses [7ó.rpn. Cette attitude s'accorderait bien
avec ses tendanccs modernistes. lin ce cas. il aurait sacrifìé à I'actualité
littéraire, alors meme qu'il nous donne l'impression de se conduirc en
archéologuc, érudit. Mais. méme si I'hypothèse esl exacte, la place tenue
par les sources savantes demeure considérable dans son oeuvre. Il suffìt
de lire lcs catalogues des armées de Dionysos et de Dériade pour s'en
convaincre (78), pour ne pas parler de tous les épisodes inspirés par la
poésie hellénistique. Quelle que soit I'importance des modèles scolaires
ou contemporains dans les Dionysiaques. Nonnos cst ct demeure le poè-
te de's contrastes.
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(75) Anth. l,al., l, l9
(76) A.(lameron, (llaudian, Oxford 197O, 8- 11.
(77) Cl. C. Ll. l;., t. l, p. 152'(note à l, 260),162 (note à I, 48 l).
(78) l.es llassariques de Dionysios sont I'une des plincipales sources des catalo-

guesi voir maintenant I'edition et le liche commentaire d'8. l.ivrea,Dionysii llassa-
ricon... fragmenta, Roma t973.


