
Fr. BIERLAIRE

IL ÉTAIT UNE FOIS... L'ECRITURE

Ertralt de la Bewe

LES ËTUDES CLASSTQUES, T. Ltt (t984)

61, rue de Bruxelles, B-5{t00 NAMUR





IL ÉTAIT UNE FOIS... L'ÉCRITURE*

Pendant des millénahes, les hommes ont usé, en dehors de la voix, de
moyens rudimentaires pour communiquer: le tambour, les signaux de fumée,
la disposition ou I'envoi d'objets, la mimique, la cordelette à næuds, le bâton
à entailles...

L'image semble bien avoir été partout à I'origine de l'écriture: les peintures
rupestres de l'époque glaciaire annoncent l'éclosion d'une écriture élémen-
taire, dite pictogrophique (du latin pingere <peindre>> et du grec YpdQew
<<écrirer>), oit un signe ou un groupe de signes serv€nt à suggérer toute une
phrase ou les idées qui y sont contenues. Ce sont des <histoires sans paroles>
racont&s à l'aide de dessins évocateurs, dont chacun représente, non un mot,
mais un épisode important. Les Esquimaux et les Indiens d'Amérique ont
employé jusqu'à des époques très récentes ce système de notation par images,
que I'on redécouvre aujourd'hui.

De la pictographie naissent, à partir de la seconde moitié du IV' millénaire
avant notre ère, tous les vieux systèmes d'écriture. La phrase est décomposée
en ses éléments, chaque signe correspondant à un mot entier. C'est le stade
des idéogmmrtas, qui ne suggèrent plus seulement des objets, mais aussi des
idées. Dans de nombreux cas, des signes-sons Qthonogrammes) sont déjà
mélangés aux signes-idées.

De la notation des mots, on passe à la notation des sons, pour aboutir aux
écritures phonétiques, syllabiques ou alphabétiques. Certaines écritures notent
les consonnes, mais non les voyelles; dans d'autres, chaque signe correspond
à une syllabe. La distinction des consonnes et des voyelles à I'intérieur des
syllabes a conduit, après beaucoup de tâtonnements, à I'alphabet consonanti'
que phénicien (milieu du II" millénaire av. J.-C.).

Yers le IX" siècle av. J.-C., les Grecs adoptent l'alphabet phénicien, y ajou-
tent les voyelles et ordonnent l'écriture de la gauche vers la droite. C'est de
cet alphabet qu'est issu l'alphabet latin, mais aussi le nôtre.

Avant de feuilleter le grand livre de la civilisation de l'écriture, il n'est sans
doute pas inutile de passer en revue les supports sur lesquels les hommes ont

'Texte, légèrement remanié, du catalogue de I'exposition (Lettres, fîlles de Mé-
moire: la civilisation de l'écriture>, présentée à Liège, en novembre 19E2, dans la Salle
Marie Delcourt de la Bibliothèque générale de I'Université, et à Namur, en octobre
19E3, à la Bibliothèque universitaire Moretus Plantin. Ce catalogue a été rédigé à I'aide
des notes fournies par plusieurs professeurs et chercheurs de la Faculté de Philosophie
et Lettres: il est donc de nous sans etre véritablement notre cEuvre. Nous remercions
tout particulièrement MM, E, Evrard, Ch. Forrtinoy' H. Limet et P. Wathelet, qui doi-
vent être considérés comme les coauteurs de cet article'
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tracé ces signes conventionnels que sont les pictogrammes, les idéogrammes,
les phonogrammes, les lettres...

Les matières les plus diverses ont servi de support aux écritures, mais le
bois fut sans doute le premier support des livres véritables: les mots qui dési-
gnent le <livrer> en gxec et en latin ont comme premier sens <<écorce d'ar-
bre >.

Le support le plus ancien semble être la pierre, depuis les pictographies
rupestres jusqu'aux stèles et inscriptions de l'Éirypte ancienne et de I'Antiqui-
té classique.

L'argile fralche est employée en Mésopotamie dès le IVc millénaire av. J.-C.
Ltécriture cunéiforme est gravée, à l'aide d'un calame en bois ou en roseau,
sur des tablettes qui sont ensuite durcies au soleil ou cuites au four. Le plus
souvent rectangulaires, elles sont de dimensions variées: les plus petites n'ont
que 2 ou 3 cm de côté. Les lignes d'écriture sont, presque à toutes les épo-
ques, parallèles au petit côté.

Si I'usage de tablettes enduites de cire, réunies par deux, par trois ou en
plus grand nombre, était fréquent à Rome, notamment pour rédiger des
brouillons, les deux principaux supports du livre antique sont le papyrus et le
parchemin.

Support d'origine végétale, le papyrus est fabriqué en Égypte à partir du
IIIG millénaire av. J.-C. et exporté vers les autres pays méditerranéens. Pline
l'Ancien en décrit la fabrication dans son Histoire noturelle: la tige est tron-
çonnée puis écorcée, et la moelle débitée en lamelles étroites, qui sont dispo-
sées en deux couches perpendiculaires; après avoir éïé humidifiées, les lamel-
les sont martelées sur une pierre plate jusqu'à ce qu'elles soient amalgamées
en une feuille; les feuilles sont lissées et colléÊs bout à bout de façon à former
un rouleau dont la longueur moyenne est de 6 à l0 m.

Le rouleau de papyrus se déroule horizontalement: il est divisé en colonnes
verticales et presque toujours écrit d'un seul côté, celui du sens horizontal des
fibres. Pour écrire, le scribe installe le rouleau sur ses genou(. Son instrument
principal est la palette, sorte de plumier en bois muni de petites cavités qui
contiennent des pastilles d'encre solidifiée, faite d'un mélange de noir de
fumée de bois et d'eau résineuse; dans le tiroir sont rangées iles tiges de
roseau dont le bout est effiloché comme un pinceau.

Jusqu'au premier siècle de notre ère, le rouleau ou volumen est resté la
forme traditionnelle du livre. L'emploi du papyrus n'a complètement cessé
qu'au XI. siècle.

Le porchemin tire son nom latin Qtergomineum) de la ville de Pergame, en
Asie Mineure, centre important de fabrication de ce nouveau support qui est
utilisé depuis le IIIG siècle av. J.-C.
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Le parchemin est une peau animale (mouton, chèwe, veau) à laquelle on a
fait subir un traitement spécial pour la rendre apte à recevoir l'écriture: trem-
page, lavage et égouttage; passage dans un bain de chaux vive pour éliminer
les matières grasses; pelage; relavage et nouveau bain de chaux; étirage sur
un cadre; écharnage; polissage à I'aide d'une pierre-ponce et découpage à la
taille voulue.

Plus résistant et plus souple que le papyrus, le parchemin peut recevoir
l'écriture sur les deux faces et être gratté pour corriger ou effacer le texte
(palimpseste).

Le parchemin devient d'usage courant entre le II" et le IVc siècle de notre
ère. Son emploi se prolonge jusqu'à la fin du Moyen Âge: la Bibte de Guten-
berg a été imprimée sur parchemin et sur papier.

La substitution progressive du parchemin au papyrus est contemporaine
d'une mutation capitale dans I'histoire du livre: le passage dt volumen aa
codex, fut de feuilles encartées et pliées pour former des cahiers joints les uns
aux autres, comme l'étaient les tablettes de cire romaines. On a souvent lié
cette transformation du livre au changement de support, bien qu'il existe des
rouleaux en parchemin et des codices en papyrus.

Le papier, enfin, a été inventé par les Chinois au début de notre ère et
introduit en Europe par les Arabes. La (route du papier> passe par Samar-
kand, Bagdad, l'Égypte, I'Afrique du Nord, l'Espagne (Jativa: 1150), l'Italie
(Fabriano: 1276), la France (Troyes: 1350), I'Allemagne (Nuremberg: 1390).

Jusqu'au début du XIX. siècle, le papier a été fabriqué à la main, à partir
de chiffons. Les planches de l'Encyclopédie msntrent les différents stades de
la fabrication <à la forme>, c'est-à-dire au moyen d'un châssis de bois garni
d'un tamis fait de fils de laiton entrecroisés, qui laissent une empreinte dans
la feuille de papier (vergeures et pontuseaux).

Aujourd'hui, le papier se fabrique <en continu>, à partir de fibres végéta-
les de provenances diverses.

L'écrlturp en Mésopotamle

L'écriture inventée par les Sumériens (Mésopotamie, IV. et IIIc millénaires
av. J.-C.) est le plus ancien système d'écriture connu par des documents. Les
premières tablettes conservées (- 3300 environ) sont couvertes de signes pic-
tographiques dans lesquels on reconnalt plus ou moins I'objet représenté (par
exemple un épi), le dessin pouvant être en partie schématique (la tete de l'ani-
mal pour I'animal lui-même) ou symbolique (la femme, représentée par la
schématisation du sexe féminin) (Pl. I: tablette d'argile provenant de la
région de Kish, Mésopotamie, vers 3000 av. J.-C.).

Cette écriture pictographique (fïg. 1), qui se propage dans toute I'Asie anté-
rieure, évolue lentement pour devenir cunédorme (en forme de coin) (fig. 2)
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par son aspect extérieur et mi-idéographique, mi-phonétique par son méca-
nisme interne (fA. 3).
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Fig. 3 - Système de l'écriture cunéiforme.

L'aspect du signe cunéiforme est dt à I'impression du stylet sur I'argile
fralche. Le signe est composé d'un, de deux ou de plusieurs <<clous>>. Le trait
n'est jamais tourné vers la gauche ou vers le haut. Le cunéiforme sur pierre
est artificiel.

L'évolution interne de l'écriture sumérienne a correspondu à la nécessité de
noter la langue sans multiplier exagérément le nombre de signes correspon-
dant aux mots.
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Le document le plus célèbre en écriture cunéiforme est le code de lois du
roi Hammourapi de Babylone (vers 1760 av. J.-C.).

L'écrlture en Égypte

Sous sa forme la plus caractéristique et la plus ancienne (vers 3150 av. J.-C.),
l'écriture égyptienne est app€lée hiéroglyphique (du grec lepôç <sacré> et
ll,uqel <<gravern).

Les hiéroglyphes, généralement gravés sur pierre, sont employés soit comme
signes-idées ou idéogrommes, exprimant des mots et représentant des choses
concrètes, des actions et des abstractions, soit comme signes-sons ou phono-
grammes. ayant la valeur de consonnes, puisque la langue égyptienne ne note
pas les voyelles. Ainsi, par exemple, le signe qui représente une boùche et que
I'on prononce ((er)) s€rt à noter la consonne r, C'est le principe du rébus.

Les Égyptiens utilisent aussi des signes muets, appelés déterminotifs, qui
servent à préciser le sens des idéogrammes ou à déterminer la signification des
mots écrits à I'aide de signes-sons et pouvant servir à exprimer des choses très
diverses. Ainsi le mot à deux consonnes mn, qu€ I'on prononce à peu près

<<MeN>r, p€ut signifier <<cruche>>, <<tissu>> ou <<être stabler>,
selon qu'il est suivi des déterminatifs vase, étoffe ou pilon.
Un déterminatif d'usage très courant est Ie cartouche, sorte
d'anneau ovale indiquant un nom royal: ici (Pl. II) celui
d'Alexandre (vers 330 av. J.-C.), écrit de droite à gauche au
moyen de signes ayant la valeur de consonnes isolées. C'est
en déchiffrant les noms des pharaons d'origine grecque que
Champollion a pu mettre en évidence la présence de signes
< alphabétiques >r dans l'écritdre hiéroglyphique.

À côté de l'écriture monumentale, inadaptée aux exigences
de la vie courante, les Égyptiens ont utilisé une écriture cur-
sive, réservée surtout aux textes religieux, d'où son nom
d'écriture hiérotique ou sacerdotale. Une troisième écriture
dite démotique (du grec ôflpoç, <<peuple>) s'est constituée au
début du Ic'millénaire av. J.-C. plus claire et presque uni-
quement formée de traits, elle est devenue l'écriture de la lit-
térature et de l'administration. L'inscription de Rosette (l!)6
av. J.-C.), qui a permis à Champollion de déchiffrer les hié-
roglyphes, comporte une version en démotique. Ces deux
écritures, dérivées des hiéroglyphes par simplification et
déformation des traits (fig. 4), étaient écrites à I'encre, soit
sur papyrus, soit sur des tessons de poterie ou des éclats de
calcaire.

L'écrlturr drns le monde égéen

Les premiers documents écrits du monde égéen datent de t 2000 av. J.-C.

Fig. 4.
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Ces inscriptions découvertes en Crète sont connues sous le nom de hiérogly'
phes A et ̂ 8, les seconds constituant une schématisation des premiers. Le sens

de ces écritures idéographiques reste mystérieux, tout cornme celui des signes

d,un disque en terre cuite retrouvé à Phaestos, en Crète, et datant vraisembla-

blement de la première moitié du II" millénaire.

Vers 1850 av. J.-C., concurremment aveç les hiéroglyphes B, apparalt en

Crète une nouvelle écriture, le linéaireu4, employée notamment sur des tablet-

tes d'argile (Pl. III). Il ne semble pas que cette écriture, qui disparalt vers

1500 et reste indéchiffrée' ait servi à transcrire du grec.

La notation la plus ancienne de grec connue est le linéaire I (vers 1450-

1300 av. J.-C.), que I'on trouve sur des tablettes en terre crue découvertes à

Cnossos (Crète) ei sur le continent grec, mais aussi sur des vases provenant de
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divers endroits (Pl. Iv: amphore retrouvée à Thèbes de Béotie). Les tablettes
sont tantôt étroites et allongées, en forme de feuilles de palmier, tantôt rec-
tangulaires (tablettes pages). Le linéaire B, qui a été déchiffré en 1952, com-
porte quelque 90 signes syllabiques et un nombre important d'idéogrammes
(fig. s).

Genèse et constltutlon de I'alphabet

L'alphabet est un système de signes exprimant les sons élémentaires du lan-
gage. Le mot est formé des noms des deux premières lettres grecques: olpha,
bêta.

L'idée d'écrire les consonnes isolées, qui était apparue confusément aux
Égyptiens' vint aussi aux peuples sémitiques du proche-orient, au cours du
IIc millénaire avant notre ère, comme en témoignent deux groupes d,inscrip-
tions qui restent indéchiffrées: les signes protosinai'tiques (pl. v: le Sphinx du
sinai, vers 1800 av. J.-c.) et les inscriptions en écriture d'aspect hiérogtyphi-
que de Byblos (ca. XV. siècle av. J.-C.). Vers le XIV. siècle, les scribes
d'Ugarit (aujourd'hui Ras Shamra, sur la côte syrienne) inventent un alphabet
de 30 (puis de 22) lettres écrites en cunéiforme (fig. 6). Enfin, vers la fin du
XII' siècle, apparalt en Phénicie (le Liban actuel) w alphabet non plus cunéi-
forme mais linéaire, ses 22 signes étant formés de lignes droites ou courbes.
La plus ancienne inscription en phénicien figure sur le sarcophage du roi de
Byblos Ahiram (XIc siècle av. J.-C.) (Pl. VD.
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Parmi les nombreuses écritures dérivées de I'alphabet phénicien figure
I'hébreu carré, dont on trouve des variantes sur les manuscrits découverts à
Qumrân (manuscrits de la Mer Morte).

L'origine phénicienne del'olphabet grec est attestée par la forme principale
de presque toutes les lettres, leur ordre, leur nom et même la valeur phonéti-
que de la plupart des signes.

Les premières inscriptions grecques connues datent du VIIIc siècle (Pl. VII:
vase du Dipylon). Divers alphabets locaux coexistent: crétois, orientaux
(ioniens), occidentaux (Grèce occidentale, Grande Grèce, Sicile...) (fig. 7).
L'alphabet grec classique, qui est définitivement constitué au V. siècle, se
compose de 24 lettres, consonnes et voyelles. Au fil du temps, 2 signes phéni-
ciens, inutiles, ont été abandonnés;4 autres ont été utilisés pour la notation
des voyelles qlpha, epsilon, iota et omikroni le wqw a donné l'upsilon. Les
dialectes ioniens orientaux, qui avaient perdu I'aspiration, ont spécialisé le éra
pour noter le e ouvert long et créé un o ouvert long, <rr (omégs), à partir de
l'omikron. L'epsilon a été spécialisé dans la notation de I'e fermé bref et les
digrammes a et ou dans la notation de I'e et de I'd fermés longs. Les signes
phi, khi etpsi ont été créés pour les consonnes aspirées ou doubles, inconnues
des langues sémitiques.

Les plus anciennes inscriptions sont souvent écrites de droite à gauche ou
selon le système pouotpogqô6v, une ligne dextroverse suivie d'une ligne sinis-
troverse, à la façon des bæufs qui labourent un champ (Pl. VIII: début des
Lois de Gortyne en Crète, milieu du Vc siècle). À partir du VIe siècle, l'orien-
tation est le plus souvent de gauche à droite, les lettres étant souvent alignées
verticalement et horizontalement (système oror14ôôv (en rang, par file>) @1.
IX: inscription attique de 398/7 av. J.-C.).

Des exemples d'écriture courante se rencontrent sur divers supports: mon-
naies, vases, tessons (Pl. X: ostrakon marqué du nom de Thémistocle, vers
470 av. J.-C.). L'écriture des papyrus les plus anciens, par exemple le Codex
Sinsiticas, un des plus vieux manuscrits de la Bible (IVc siècle ap. J.-C.), reste
fidèle aux formes de l'écriture lapidaire.

L'écriture grecque minuscule fait son apparition au VIII. siècle de notre
ère. Écriture de livres, puis écriture courante, elle subira une lente dégrada-
tion avant d'être redécouverte par les humanistes et figée par I'imprimerie.

L'alphabet latin dérive de I'alphabet grec par I'intermédiaire de l'alphobet
étrusque, que I'on connalt par plusieurs documents: la tablette de Marsiliana
d'Albegna (milieu VIIc siècle av. J.-C.), qui porte sur l'un de ses bords un
alphabet grec très archaique, écrit de droite à gauche et comptant 26 signes
(22 phéniciens et 4 grecs) (Pl. XI); I'alphabet de Vetulonia (fin III. siècle av.
J.-C.), écrit de droite à gauche et allégé (16 ou 18 signes), plusieurs lettres
étant inutilisées dans la transcription de l'étrusque (Pl. X[); les lamelles d'or
de Pyrgi (début V. siècle av. J.-C.), portant des textes en étrusque et en néo-
punique.
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Deux documents du VIc siècle prouvent quel'alphobet latin a été emprunté
à l'alphabet grec occidental par I'intermédiaire des Étrusques: le célèbre cippe
du Forum (2. moitié du VI. siècle) et une dédicace aux Dioscures Castor et
Pollux (VIc-Vc siècle), écrite de droite à gauche: KASTOREI PODLOV-
QVEIQVE / QVROIS. Parmi les éléments intéressants du cippe, on retiendra
sur la 2c face (ligne 2) RECEI pour regi: le signe qui provient du gamma et
qui a donné notre c représente indifféremment la gutturale sourde et la
sonore; cette confusion, caractéristique de l'étrusque, conduit à I'hypothèse
d'un intermédiaire étrusque dans le passage de I'alphabet grec à I'alphabet
latin (Pl. XIII); sur la 3. face (ligne 3), IOVXMENTA pour iumenta: le signe
X (cft en grec classique) représente ts (E) dans les alphabets grecs occiden-
tarDr; ce sont donc ceux-ci qui sont à l'origine de l,alphabet latin (pl. XIV).
De même, dans le mot PODLOVQVEI, transcription du grec flol,uôeûrer, les
lettres o et d, inutilisées par les Étrusques, qui transcrivent Pultuce, prouvent
un emprunt direct au grec.

Après l'addition de la lettre G par addition d'une demi-haste à C (venant
de lamma), qui établit dans l'écriture la distinction entre gutturale sourde et
sonore (ca. fin du IV. siècle), la composition de I'alphabet romain ne subit
plus de modifications durables (fig. E). Deux types d,écriture existent parallè-
lement, qui diffèrent par I'aspect et I'usage: lacapitole, qui est utilisée dans
les documents publics, dans les épitaphes, les inscriptions honorifiques et
sacrées, les inscriptions sur monuments, mais aussi dans les manuscrits soi-
gnés; l'écriture commune classique, cursive aux formes plus rapides, plus
liées, qui a pour point de départ le même ductus que la capitale et qui est uti-
lisée pour la transcription de textes (exemplaires courants) (Pl. XV: discours
de l'empereur Claude, volumen du I.' siècle ap. J.-C.), pour les documents
d'intérêt passager, pour certaines inscriptions occasionnelles tracées sur les
murs (inscriptions électorales de Pompéi) et même pour des pierres gravées.

À partir du IIc-III. siècle de notre ère, I'aspect de la capitale se modifie par
suite du changement de l'angle d'inclinaison du calame sur le support, Il en
résulte un déplacement des pleins (Pl. xvD. La cursive correspondant à cette
capitale caractéristique est l'écriture commune nouvelle, qui sera celle de tout
le monde antique finissant (Pl. XVII: pétition de Flavius Abinneus, 345 ap.
J.-C.).

De l'écrlture manuelle à l'écrlture mécanlque

Après la chute de I'Empire romain, I'art d'écrire se concentre dans les ate-
liers monastiques et épiscopaur(, ce qui provoque l'éclosion de variétés locales
de l'écriture commune romaine.

' Le retour à un type commun date du règne de Charlemagne (début IX. siè-
cle) qui a donné son nom à la minuscule coroline dont l'évolution sera peu
sensible jusqu'au XII. siècle (Pl. XVIID.
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Vers le XIIIG siècle, alors que I'emploi de I'arc brisé se généralise en archi-
tecture, apparslt une nouvelle écriture, caractérisée par la brisule des traits,
l'écriture gothique, dont on connalt plusieurs variétés: la lettre de lorme, très
anguleuse et de gros module, utilisée pour des textes sacrés et liturgiques; la
lettre de somme, plus petite et assez arrondie, réservée surtout aux manuscrits
universitaires; la bâtarde, écriture cursive utilisée principalement pour des
manuscrits en langue vulgaire (Pl. XX). Pour dessiner leurs caractères, les
premiers imprimeurs copieront ces trois types d'écriture manuscrite.

Au début du XV' siècle, les humanistes ressuscitent la minuscule caroline
qu'ils prennent pour l'écriture romaine. Cette écriture humonistique inspirera
le caroctère romoin (dès 1465) et le caractère romain penché ot italique (dès
l50l ) .

Le caractère <bas de casse>> utilisé aujourd'hui pour imprimer le texte des
livres n'est que la reproduction, par I'intermédiaire de l'écriture humanisti-
que, de la minuscule caroline.

Franz BIERLAIRE,
Université de Liège.
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