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AGRÉGATION INTERNE DE LETTRES CLASSIQUES 
2023-2024 

INDICATIONS BIBLIOGRAPHIQUES 
 
N.B. : (1) le premier travail, en littérature française comme pour les auteurs antiques, 
consiste dans une lecture attentive qui permette de s'approprier les œuvres. Il convient de 
lire toutes les œuvres des différents programmes pendant l'été. La lecture de la 
bibliographie critique ne doit se faire que dans un second temps. 
Il convient également de traduire les œuvres antiques, idéalement en intégralité : la 
majeure partie de l'année universitaire sera occupée par les cours et par la préparation des 
devoirs à rendre (thèmes, versions et dissertations). 
 
(2) il est nécessaire de lire les rapports de concours des trois dernières années, qui 
indiquent les attentes du jury, pour chacune des épreuves : 
https://www.devenirenseignant.gouv.fr/cid148653/sujets-rapports-des-jurys-agregation-
2020.html 

Littérature française 
 

LITTÉRATURE FRANÇAISE DU XVIE
 SIÈCLE (MADAME BERRÉGARD) 

Édition au programme 

Louise Labé, Œuvres, édition de Michèle Clément et Michel Jourde, Paris, Flammarion, GF, 2022. 

 
Bibliographie 
Quelques études critiques : 
Mireille Huchon, Le Labérynthe, Genève, Droz, 2019 
Daniel Martin et Isabelle Garnier-Mathez, Louise Labé : Débat de Folie et d’Amour, Élégies, 
Sonnets, Neuilly, Atlande, 2004 
François Rigolot, Louise Labé Lyonnaise ou la Renaissance au féminin, Paris, Champion, 1997 
Henri Weber, La Création poétique en France au XVI

e siècle, Paris, Nizet, 1986 

Un conseil : en plus de la lecture répétée des Œuvres de Louise Labé crayon à la main, il est vivement 
recommandé de lire au moins un recueil de vers français inspiré du Canzoniere de Pétrarque : L’Olive 
de Du Bellay ou Les Erreurs amoureuses de Pontus de Tyard par exemple. 

 

LITTÉRATURE FRANÇAISE DU XVIIE
 SIÈCLE (MADAME GUION) 

Édition au programme 
Honoré d’Urfé, L’Astrée, Première partie, édition critique établie sous la direction de Delphine 
Denis, Paris, Honoré Champion, « Champion Classiques Littératures », n°18, 2011. 
 
Édition au programme 
Honoré d’Urfé, L’Astrée, Première partie, édition critique établie sous la direction de Delphine 
Denis, Paris, Honoré Champion, « Champion Classiques Littératures », n° 18, 2011. 
 
1 - Conseils de travail  
Le travail de l’été consiste essentiellement dans la lecture de l’œuvre au programme : il est 

indispensable de la lire intégralement avant le début des cours (intégralement, i.e. poésies et lettres 

comprises), à votre rythme (en privilégiant les unités que constituent les livres). Cette lecture vous 

permettra de vous familiariser avec l’œuvre, et donc aussi avec la graphie (qui n’est pas modernisée) 

https://www.devenirenseignant.gouv.fr/cid148653/sujets-rapports-des-jurys-agregation-2020.html
https://www.devenirenseignant.gouv.fr/cid148653/sujets-rapports-des-jurys-agregation-2020.html
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et avec la disposition du texte (voyez les principes d’édition, p. 101) : pas de guillemets ni de tirets 

pour les séquences dialoguées, guillemets dit « d’attention » signalant les passages « remarquables », 

i.e. dignes d’être remarqués (des sentences pouvant être extraites de la continuité de la narration). 

Ne négligez pas les notes, qui constituent une aide précieuse à la lecture, tant pour l’intelligibilité 

littérale (le lexique) que pour la compréhension (éclaircissements d’ordre historique, culturel, 

intertextuel). 

Il est vivement conseillé de faire des fiches pour l’intrigue principale et (surtout) les intrigues 

secondaires. On peut s’appuyer sur le résumé donné dans le Répertoire analytique des Fictions 

narratives en prose de l’âge baroque. Première partie (1585-1610), Paris, Classiques Garnier, 2018, p. 135-

143. On peut également s’aider des résumés des intrigues et du répertoire des personnages 

disponible sur le site d’Eglal Henein, Deux visages d’Astrée : 

https://astree.tufts.edu/_analyse/accueil.html. Attention toutefois : le texte donné par Eglal 

Henein n’est pas celui de l’édition au programme. 

 

2 - Éléments bibliographiques 

Dans une très abondante bibliographie voir, pour une introduction à l’œuvre, Tony Gheeraert, 

Saturne aux deux visages. Introduction à L’Astrée d’Honoré d’Urfé, Mont-Saint-Aignan, Publications des 

universités de Rouen et du Havre, coll. « Cours », 2006 (à la BNU et en libre accès en ligne : 

https://books.openedition.org/purh/6169?lang=fr). 

On ne négligera pas l’« Introduction générale » dans l’édition au programme. 

 

3 - Il est indispensable de posséder les notions élémentaires de versification. On peut s’appuyer 

sur le manuel de Michèle Aquien, La Versification appliquée aux textes, Paris, Nathan Université, 

« Lettres 128 », puis Armand Colin, « Collection 128 » (1993, nombreuses rééditions), dont le 

contenu doit être intégralement maîtrisé. On complètera avec Jean Mazaleyrat, Éléments de métrique 

française, Paris, Armand Colin (1974, plusieurs rééditions). 

 

LITTÉRATURE FRANÇAISE DU XVIIIE
 SIÈCLE (MADAME SEMPÈRE) 

Édition au programme 
Prévost, Histoire d’une Grecque moderne, édition d’Alan J. Singerman, Paris, Flammarion, GF, 1990. 
 
Conseils de lectures estivales : 
Prévost, Manon Lescaut (toutes éditions) et les Mémoires pour servir à l'histoire de Malte ou Histoire de la 
jeunesse du Commandeur de ***, éd. René Démoris et Érik Leborgne, Paris, GF-Flammarion, 2005. 
Mme de Graffigny, Lettres d’une Péruvienne [1747] (éd. Classiques Garnier) 
Mme de Lafayette, Zaïde [1671] 
Montesquieu, Les Lettres persanes [1721] (toutes éditions)  
 
Bibliographie 
Études générales 
DÉMORIS, René, Le Roman à la première personne. Du Classicisme aux Lumières, Droz, 2002 [1975], p. 
414-442. 
Prévost et les débats d'idées de son temps, éd. C. Bournonville, C. Duflo, A. Faulot et S. Pelvilain, Louvain 
et Paris, Peeters, 2015. 
SGARD, Jean, Prévost romancier, Paris, Corti, 1989 [1968] ; L’abbé Prévost. Labyrinthes de la mémoire, 
Hermann, 2010 [1986]. 
SINGERMAN (Alan J.), L’Abbé Prévost, l’amour et la morale, Droz, 1987, p.211-287. 

https://astree.tufts.edu/_analyse/accueil.html
https://books.openedition.org/purh/6169?lang=fr
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Sur l’Histoire d’une Grecque moderne (choix) 
FAULOT (Audrey), « La valeur de l’erreur dans l’Histoire d’une Grecque moderne », Études françaises, 
vol. 54 (3), Frontières du témoignage aux XVIIe et XVIIIe siècles, dir. par Fr. Charbonneau 2018, 
p. 27-43. (disponible en ligne : https://www.erudit.org/fr/revues/etudfr/2018-v54-n3-
etudfr04244/1055649ar)  
GOLDZINK (Jean), « Résistance féminine et logique des passions », Critique, n°703, 2005, repris 
dans La Plume et l’idée, Le Manuscrit, 2008 (p.359-364 sur la Grecque) 
LEBORGNE (Érik), « L’Orient vu par Prévost dans l’Histoire d’une Grecque moderne : l’ambassadeur 
et l’eunuque », Dix-huitième siècle, n°29, 1997, p.449-464 (https://www.persee.fr/doc/dhs_0070-
6760_1997_num_29_1_2195 ) 
LOTTERIE, Florence, Le genre des Lumières. Femme et philosophie au XVIIIe siècle, Paris, Classiques 
Garnier, 2013, p.200-209. 
MAGNOT (Florence), La parole de l’autre dans le roman-mémoires, Louvain et Paris, Peeters, 2004, p. 
12-13, 237-240, 244, 313, 357. 
MALL (Laurence), « Modalité et déplacement de la violence dans l’Histoire d’une Grecque moderne », 
in Violence et fiction jusqu’à la Révolution, éd. M. Debaisieux et G. Verdier, Tübingen, Narr, 1998, 
p.337-346. 
MARTIN (Christophe), Espaces du féminin dans le roman français du dix-huitième siècle, Oxford, Voltaire 
Foundation, Studies on Voltaire…, n°2004 / 01, p.44-46, 70-71, 279-280, 294-296, 447-449. 

- « Le sérail et son double. Topique du harem des Mémoires du sérail (1670) aux Intrigues 
historiques et galantes du sérail de J.-B. Guys (1755) », Locus in fabula. La topique de l’espace dans 
les fictions françaises d’Ancien Régime, éd. N. Ferrand, Louvain, Peeters, 2004, p.178-199. 
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01760099  

MAUZI (Robert), Introduction à l’Histoire d'une Grecque moderne, Paris, U.G.E., 10/18, 1965, p. I-
XXXVIII (épuisée, sera distribuée à la rentrée). 
SERMAIN (Jean-Paul), Rhétorique et roman au dix-huitième siècle. L’exemple de Prévost et de Marivaux 
(1728-1742), Voltaire Foundation, Oxford, coll. VIF, 2000 [1985], p.154-170. 

- « L’Histoire d'une Grecque moderne de Prévost : une rhétorique de l’exemple », Dix-huitième 
siècle, n°16, 1984, p.357-367. (https://www.persee.fr/doc/dhs_0070-
6760_1984_num_16_1_1509 ) 

SINGERMAN (Alan J.), Introduction à l’édition au programme 
- « Relecture ironique de l’Histoire d’une Grecque moderne », Cahiers de l’Association 

Internationale des Études Françaises, n°46, 1994, p.355-370 
(https://www.persee.fr/doc/caief_0571-5865_1994_num_46_1_1852 ) 

 

LITTÉRATURE FRANÇAISE DU XIXE
 SIÈCLE  

(MONSIEUR MARQUER – COURS 2022-2023) 
Édition au programme  
Marceline Desbordes-Valmore, Les Pleurs, édition d’Esther Pinon, Paris, GF- Flammarion (n°1613), 
Poésie, 2019.  
N.B. L’espace moodle du cours créé en 2022-2023 restera accessible aux inscrits de l’année 2023-2024 : 
https://moodle.unistra.fr/course/view.php?id=17611  
 
Bibliographie actualisée 

Œuvres critiques 

Une bibliographie très complète (et en cours d’actualisation) est disponible sur le site de la Société des 
études Marceline Desbordes-Valmore : https://www.societedesetudesmarcelinedesbordesvalmore.fr/ 

Une nouvelle bibliographie est également disponible sur le site de la SERD (Société des études 
romantiques et dix-neuviémistes) : https://serd.hypotheses.org/10767. Elle porte néanmoins sur 
l’ensemble de l’œuvre de Marceline Desbordes-Valmore. 

https://www.erudit.org/fr/revues/etudfr/2018-v54-n3-etudfr04244/1055649ar
https://www.erudit.org/fr/revues/etudfr/2018-v54-n3-etudfr04244/1055649ar
https://www.persee.fr/doc/dhs_0070-6760_1997_num_29_1_2195
https://www.persee.fr/doc/dhs_0070-6760_1997_num_29_1_2195
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01760099
https://www.persee.fr/doc/dhs_0070-6760_1984_num_16_1_1509
https://www.persee.fr/doc/dhs_0070-6760_1984_num_16_1_1509
https://www.persee.fr/doc/caief_0571-5865_1994_num_46_1_1852
https://moodle.unistra.fr/course/view.php?id=17611
https://www.societedesetudesmarcelinedesbordesvalmore.fr/
https://serd.hypotheses.org/10767
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Plusieurs conférences sont en outre disponibles en ligne, et constituent une bonne introduction à l’œuvre 
et à M. Desbordes-Valmore : 

 Christine Planté, « Marceline Desbordes-Valmore lectrice » 
https://resonances-festival.fr/evenements-/marceline-desbordes-valmore-lectrice/ 

 Christine Planté, « Marceline Desbordes-Valmore, une poète romantique »  
https://www.bnf.fr/fr/agenda/marceline-desbordes-valmore-une-poete-romantique 

 Consulter également le podcast GF sur Les Pleurs (entretien avec Esther Pinon) : 
https://www.youtube.com/watch?v=_63_B4toSLg&t=4s 

 
Parmi les ouvrages critiques, consulter en priorité :  

Pour une approche globale :  Christine Planté, La petite sœur de Balzac. Essai sur la femme auteur (1989), éd. revue 
en 2015 : l’ouvrage est en libre accès sur le site des Presses universitaires de Lyon  
1. Christine Planté, « Marceline Desbordes-Valmore : une femme poète. Les Silences dans la voix », actes 

du colloque de Douai, 1986, (Marceline Desbordes-Valmore et son temps), p. 81-88 (disponible sur l’espace 
Moodle) 

2. Christine Planté, « Marceline Desbordes-Valmore : l'autobiographie indéfinie », Romantisme, 1987, n°56, 
p. 47-58 (disponible sur l’espace Moodle) 

3. Marc Bertrand, « Le vers impair dans l'œuvre poétique de Marceline Desbordes-Valmore : Contribution 
à l'histoire du vers français. », L'Information Grammaticale, N. 84, 2000, p. 15-18 (disponible sur l’espace 
Moodle) 

4. Christine Planté, « En bateau… Sur la navigation de la métaphore dans les poèmes d'hommage 
romantiques », Romantisme, 1997, n°98, p. 55-64 (disponible sur l’espace Moodle). 

5. Pierre Loubier, Vincent Vivès (éds), Marceline Desbordes-Valmore poète, Cahiers Marceline Desbordes-Valmore, 
Hors-série 2020 (disponible sur l’espace Moodle). 

 
Enfin, plusieurs ouvrages ont été publiés en lien avec la mise au programme de l’agrégation des Pleurs.  
1. Aurélie Folgia-Loiseleur et Jean-Marc Hovasse (dir.), Sur "Les Pleurs" de Marceline Desbordes-Valmore, 

Colloque Fabula, https://www.fabula.org/colloques/sommaire8641.php 
2. Camille Islert & Wendy Prin-Conti (dir.), Marceline Desbordes-Valmore "Les Pleurs", Rennes, Presses 

universitaires de Rennes, coll. "Didact Français", 2022 
3. Esther Pinon, Stéphane Chaudier, Marceline Desbordes-Valmore, « Les Pleurs », Atlande, 2022. 

 

LITTÉRATURE FRANÇAISE DU XXE
 SIÈCLE (MADAME CHAVOZ) 

Édition au programme : 
Nathalie Sarraute, Le Silence (1967), édition présentée, établie et annotée par Arnaud Rykner, Paris, 

Gallimard, « Folio Théâtre », 1993, et Pour un oui ou pour un non (1982), édition présentée, établie et 

annotée par Arnaud Rykner, Paris Gallimard, « Folio Théa ̂tre », 1999.  
 

Bibliographie 
Lectures complémentaires : 
Nathalie Sarraute, Le Mensonge (1967) 
Nathalie Sarraute, « disent les imbéciles » (1976) 
Nathalie Sarraute, L’Usage de la parole (1980) 
 
Articles en ligne (mis à disposition à la rentrée) : 
BÉNARD Johanne, « Silence, tropisme et stéréotype chez Nathalie Sarraute », L’Annuaire théâtral. 
Revue québécoise d’études théâtrales, n°33, 2003, p. 78-90.  
BOBLET Marie-Hélène, « Le laboratoire dialogal : le théâtre de Sarraute », Études théâtrales, 2005/1 
(N° 33), p. 114-120. 
BOURAOUI Heidi A., « Silence ou mensonge : dilemme du nouveau romancier dans le théâtre de 
Nathalie Sarraute », The French Review, vol. 45, n°4, 1972, p. 106-115. 
CHAMBON Joëlle, « Nathalie Sarraute : du roman au théâtre en passant par la 
radio », Skén&graphie [Online], 3 | Automne 2015. 

https://resonances-festival.fr/evenements-/marceline-desbordes-valmore-lectrice/
https://www.bnf.fr/fr/agenda/marceline-desbordes-valmore-une-poete-romantique
https://www.youtube.com/watch?v=_63_B4toSLg&t=4s
https://books.openedition.org/pul/22527?lang=fr
https://www.persee.fr/issue/roman_0048-8593_1997_num_27_98?sectionId=roman_0048-8593_1997_num_27_98_4289
https://www.fabula.org/colloques/sommaire8641.php
https://www.erudit.org/fr/revues/annuaire/2003-n33-annuaire3679/041523ar.pdf
https://www.jstor.org/stable/1562281
https://www.jstor.org/stable/1562281
https://journals.openedition.org/skenegraphie/1232
https://journals.openedition.org/skenegraphie/1232
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DE COCK Michael, « La parole et ce qu’elle cache : étude de deux pièces de Nathalie 
Sarraute », Revue Romane, vol. 30, n°1, 1995, p. 81-90. 
JISA Simona, « Nathalie Sarraute et le silence (dramatisé) de la réception littéraire », Loxias, n°33, 
np. 
LASSALLE Jacques, « Le théâtre de Nathalie Sarraute ou la scène renversée », L’Esprit créateur, 
vol. 36, n°2, « Nathalie Sarraute ou le texte du for intérieur », été 1996, p. 63-74. 
LASSALLE Jacques, « Nathalie Sarraute ou l’obscur commencement »in :  Trois conférences: Simone de 
Beauvoir, Marguerite Yourcenar, Nathalie Sarraute, Paris : Éditions de la Bibliothèque nationale de 
France, 2002. 
 
Ouvrages collectifs et monographies (pour une consultation ponctuelle) : 
ASSO Françoise, Nathalie Sarraute : une écriture de l’effraction, Paris, Presses Universitaires de France, 
1995. 
EIGENMANN, La Parole empruntée : Sarraute, Pinget, Vinaver, Paris, L’Arche, 1996. 
JEFFERSON Ann, Nathalie Sarraute, Paris, Flammarion, 2019, (traduction de Pierre-Emmanuel 
Dauzat et Aude de Saint-Loup). 
JEFFERSON Ann, ROCCHI Rainier et WAGNER Olivier (dir.), Nathalie Sarraute aujourd’hui : les impensés 
d’une écriture, Paris, Hermann, 2023. 
PIERROT Jean, Nathalie Sarraute, Paris, Corti, 1990. 
ROCCHI Rainier, L’Intertextualité dans l’écriture de Nathalie Sarraute, Paris, Classiques Garnier, 2018. 
RYKNER Arnaud, Théâtres du Nouveau Roman (Sarraute, Pinget, Duras), Paris, José Corti, 1988. 

 

Auteurs latins 

CICÉRON (MADAME PFAFF) 
Édition au programme 
Cicéron, Philippiques I-II, in Discours, tome XIX, texte établi et traduit par André Boulanger et Pierre 
Wuilleumier, Paris, Les Belles Lettres, C.U.F. 
 
Éditions commentées 
BOULANGER A., WUILLEUMIER P. (éds.), Cicéron. Discours, XIX : Philippiques I-IV, C.U.F., 
Paris, Les Belles Lettres, 1959, nombreuses rééditions. (édition du concours) 
RAMSEY JOHN T. (éd.), Philippics I-II, Cambridge Greek and Latin Classics, Cambridge - New 
York, Cambridge University Pr., 2003. 
SHACKLETON BAILEY D. R., RAMSEY J. T., MANUWALD G. (éds.), Philippics 1-6, Loeb 
Classical Library, 189, Cambridge (Mass.) – Londres, Harvard University Pr., 2009. 
 
Études critiques 
BISHOP, C., « The thrill of defeat : classicism and the ancient reception of Cicero’s and 
Demosthenes’ Philippics », dans C. PIEPER, B. VAN DER VELDEN (éds.), Reading Cicero’s 
final years : receptions of the post-Caesarian works up to the sixteenth century, Berlin – Boston 
(Mass.), De Gruyter, 2020, p. 37-55. 
DUPLA ANSUATEGUI, A., « Incitement to violence in late Republican political oratory », dans 
C. ROSILLO LOPEZ, (éd.), Political communication in the Roman world, Leyde – Boston (Mass.), 
Brill, 2017, p. 179-200. 
FERRARY, J.-L., « À propos de deux passages des Philippiques (I, 11-13 et II, 110) : remarques 
sur les honneurs religieux rendus à César en 45-44 et sur la politique d'Antoine après les Ides de 
Mars », Archiv für Religionsgeschichte, 1.2, 1999, p. 215-232. 
FERTIK, H., « Sex, love, and leadership in Cicero’s Philippics 1 and 2 », Arethusa, 50.1, 2017, p. 
65-88. 

https://tidsskrift.dk/revue_romane/article/view/29884/27378
https://tidsskrift.dk/revue_romane/article/view/29884/27378
http://revel.unice.fr/loxias/index.html?id=6754
https://www.jstor.org/stable/26287534
https://books.openedition.org/editionsbnf/1057?lang=en
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GRILLO, L., « Irony in theory and practice: the test case of Cicero’s Philippics », dans P. 
MEINECK, W. M. SHORT, J. DEVEREAUX (éds.), The Routledge handbook of classics and 
cognitive theory, Londres – New York, Routledge, 2019, p. 240-252. 
HALL, J., « The Philippics » dans J. M. MAY (éd.), Brill's companion to Cicero : oratory and 
rhetoric, Leyde - Boston (Mass.), Brill, 2002, p. 273-304. 
JAL, P., « Tumultus et bellum ciuile dans les Philippiques de Cicéron, dans M. RENARD, R. 
SCHILLING (éds.), Hommages à J. Bayet, Collection Latomus, 70, Bruxelles, 1964, p. 281-289. 
KEELINE, T. J., « Were Cicero’s Philippics the cause of his death ? », dans C. PIEPER, B. VAN 
DER VELDEN (éds.), Reading Cicero’s final years : receptions of the post-Caesarian works up to 
the sixteenth century, Berlin ; Boston (Mass.), De Gruyter, 2020, p. 15-35. 
MAHY, T., « Antonius, triumvir and orator : career, style, and effectiveness », dans C. E. W. STEEL, 
H. VAN DER BLOM, Community and communication : oratory and politics in Republican Rome, 
Oxford, Oxford University Pr., 2013, p. 329-344. 
MANUWALD, G., « Performance and rhetoric in Cicero's Philippics », Antichthon, 38, 2004, p. 
51-69. 
MANUWALD, G., « The function of praise and blame in Cicero's Philippics », dans C. J. SMITH, 
R. COVINO (éds.), Praise and blame in Roman republican rhetoric, Swansea, Classical Press of 
Wales, 2011, p. 199-214. 
MARTIN, P. M., « Un exemple parfait de haine politique : Cicéron et Antoine », dans  Deleplace 
(éd.), Les discours de la haine : récits et figures de la passion dans la cité, Villeneuve-d’Ascq, Pr. 
Universitaires du Septentrion, 2009, p. 49-62. 
MICHEL, A., « Cicéron entre Démosthène et Shakespeare. L'esthétique des Philippiques », dans 
A. MICHEL, R. VERDIERE (éds.), Ciceroniana. Hommages à K. Kumaniecki, Leyde, Brill, 1975, 
p. 167-180. 
ORLANDINI, A., « Pour une approche pragmatique de l'ironie (Cicéron, Philippiques, 1. 1-2) », 
Pallas, 59, 2002, p. 209-224. 
PROST F., ‘Les morts de Ser. Sulpicius Rufus et de C. Trebonius dans les Philippiques de Cicéron’, 
Ítaca, 31-32, 2015-2016, p. 65-74. 
STEVENSON T., WILSON M. (éds.), Cicero's Philippics : history, rhetoric and ideology, 
Auckland, Polygraphia, 2008. 
STEVENSON, T., « Antony as ‘tyrant’ in Cicero's first Philippic », Ramus, 38.2, 2009, p. 174-186. 
STROH, W., « Ciceros demosthenische Redezyklen », Museum Helveticum, 40, 1983, p. 35-50. 
TADDEO, D. J., Signs of Demosthenes in Cicero's Philippics, Stanford Univ., 1971. 
WOOTEN, C. W., Cicero's Philippics and their Demosthenic model. The rhetoric of crisis, Chapel 
Hill, Univ. of North Carolina Pr., 1983. 
 

LUCAIN (MADAME NOTTER) 
Édition au programme 
Lucain, La Pharsale VI, in La Guerre civile. La Pharsale, tome II : livres VI-X, texte établi et traduit 
par Abel Bourgery et Max Ponchont, Paris, Les Belles Lettres, C.U.F. 
 
Quelques indications bibliographiques 
BARTSCH, S., Ideology in Cold Blood. A Reading of Lucan’s Civil War, Cambridge, 1997. 
BRISSET, J., Les idées politiques de Lucain, Paris, 1964. 
CIZEK, E., L’époque de Néron et ses controverses idéologiques, Leyde, 1972. 
DEVILLERS, O. et FRANCHET D’ESPÈREY, S. (éd.), Lucain en débat. Rhétorique, poétique et histoire, 
Bordeaux, 2010. 
DINTER, M. T., Anatomizing Civil War. Studies in Lucan’s Epic Technique, Ann Arbor, 2013. 
GALTIER, F., L’empreinte des morts. Relations entre mort, mémoire et reconnaissance dans la Pharsale de Lucain, 
Paris, 2018. 
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HÖMKE, N. et REITZ, C. (éd.), Lucan’s Bellum Civile. Between Epic Tradition and Aesthetic Innovation, 
Berlin – New York, 2011. 
JAL, P., La guerre civile à Rome. Étude littéraire et morale, Paris, 1963. 
KIMMERLE, N., Lucan und der Prinzipat. Inkonsistenz und unzuverlässiges Erzählen im Bellum Civile, 
Berlin – Munich – Boston, 2015. 
KORENJAK, M., Die Ericthoszene in Lukans Pharsalia. Einleitung, Text, Übersetzung, Kommentar, 
Francfort/M., 1996. 
LOUPIAC, A., La poétique des éléments dans La Pharsale de Lucain, Bruxelles, 1998. 
LUDWIG, K., Charakterfokalisation bei Lucan. Eine narratologische Analyse, Berlin – Boston, 2014. 
MASTERS, J., Poetry and Civil War in Lucan’s Bellum Civile, Cambridge, 1992. 
NADAÏ, J.-Chr. DE, Rhétorique et poétique dans la Pharsale de Lucain. La crise de la représentation dans la 
poésie antique, Louvain, 2000. 
NARDUCCI, E., La provvidenza crudele. Lucano e la distruzione dei miti augustei, Pise, 1979. 
RADICKE, J., Lucans poetische Technik. Studien zum historischen Epos, Leyde – Boston, 2004. 
SANNICANDRO, L., I personnagi femminili del Bellum Civile di Lucano, Rahden/Wesf., 2010. 
WALDE, C. (éd.), Lucan im 21. Jahrhundert, Munich – Leipzig, 2005. 

Auteurs grecs 

EURIPIDE (MONSIEUR GOEKEN) 
Édition au programme 
Euripide, Médée, in Tragédies, tome I, texte établi et traduit par Louis Méridier, Paris, Les Belles Lettres, C.U.F. 
 
Théâtre antique, tragédie grecque 
Di Benedetto (V.) & Medda (E.), La tragédie sur la scène. La tragédie grecque comme spectacle théâtral, Paris, 2022 
(traduit de l’italien par C. Mauduit) 
Judet de La Combe (P.), Les tragédies grecques sont-elles tragiques ? Théâtre et théorie, Montrouge, 2010 
Romilly (J. de), La tragédie grecque, Paris, 1970 
Romilly (J. de), L’évolution du pathétique d’Eschyle à Euripide, Paris, 1961 
 
Médée : quelques traductions, éditions et commentaires 
Flacelière (R.), Euripide, Médée. Édition, introduction et commentaire, Paris, 1970 
Page (D. L.), Euripides, Medea, Oxford, 1952 (réimpression avec corrections) 
Mastronarde (D. J.), Euripides, Medea, Cambridge, 2002 
 
Pour le cours, l’édition de la C.U.F. (dite « Budé ») sert de référence : il est recommandé avant tout de 
traduire la pièce durant l’été, en vous aidant (si nécessaire) de la traduction juxtalinéaire disponible sur le 
site : 
https://www.arretetonchar.fr/wp-
content/uploads/2013/IMG/archives/langue/juxtalineaires/grec/medea.pdf 
 

LYSIAS (MADAME GEDEON) 
Édition au programme 
Lysias, Discours I, Sur le meurtre d’Ératosthène ; III, Contre Simon ; VI, Contre Andocide ; VII, Sur l’Olivier sacré ; X, 
Contre Théomnestos ; XII, Contre d’Ératosthène ; XIII, Contre Agoratos, in Discours, tome I, texte établi et traduit 
par Louis Gernet et Marcel Bizos, Paris, Les Belles Lettres, C.U.F.  
 
Bibliographie indicative 
Art oratoire 
Alexiou (E.) Greek Rhetoric of 4th century B.C. the Elixir of Democracy and Individuality (trad. Daniel Webber), 
Berlin/Boston, 2020 
Bodin (L.), Extraits des orateurs attiques, texte grec publié avec· une introduction, des éclaircissements historiques, un index 
et des notes, Paris, 19101 
Edwards (M.), The Attic Orators, Londres, 1994 

https://www.arretetonchar.fr/wp-content/uploads/2013/IMG/archives/langue/juxtalineaires/grec/medea.pdf
https://www.arretetonchar.fr/wp-content/uploads/2013/IMG/archives/langue/juxtalineaires/grec/medea.pdf
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Kennedy (G.), The Art of Persuasion in Greece, Princeton, 1963 
Pernot (L.), La Rhétorique dans l’Antiquité, Paris, 2000 
 
Droit attique 
Biscardi (A.), Diritto greco antico, Milan, 1982 
Gernet (L.), Droit et société́ dans la Grèce ancienne, Paris, 1955 
MacDowell (D. Μ.), The Law in Classical Athens, Londres, 1978  
Todd (S. C.), The Shape of Athenian Law, Oxford, 1993 
 
Lysias : traductions, éditions et commentaires 
Albini (U.) Lisia. I Discorsi. Testo critico, introduzione, traduzione e note, Florence, 1955 
Bizos (M.) Lysias. Quatre discours. Sur le meurtre d’Ératosthène. Epitaphios. Contre Érastothène. Pour l’invalide. Édition, 
introduction et commentaire, Paris, 1967 
Carey (C.), Lysias. Selected Speeches, Cambridge, 1989 
Dover (K. J.), Lysias and the “Corpus Lysiacum”, Berkeley, 1968 
Edwards (M. J.) & Usher (S.), Greek Orators I: Antiphon and Lysias, Oxford, 1987 
Edwards (M. J.), Lysias: Five Speeches, Londres, 1999 
Ferckel (F.), Lysias und Athen. Wurtzbourg, 1937 
Holmes (D. H.), Index Lysiacus, Bonn, 1895 
Hombert (M.), Choix de discours, Bruxelles, 19603 

S. C. Todd, A Commentary on Lysias: Speeches 1-11, Oxford, 2007 
Scodel (R.), Lysias. Orations I, III, Bryn Mawr, 1986 
 
*Discours I & XII : traduction juxtalinéaire téléchargeable ici : https://www.arretetonchar.fr/wp-
content/uploads/2013/IMG/archives/juxtas.html  
 
- Il est recommandé de lire l’introduction générale et les notices de tous les discours de Lysias qui sont au 
programme (voir édition de la C.U.F), ainsi que de préparer leur traduction en français. 

 

https://www.arretetonchar.fr/wp-content/uploads/2013/IMG/archives/juxtas.html
https://www.arretetonchar.fr/wp-content/uploads/2013/IMG/archives/juxtas.html
https://eclass.uoa.gr/courses/PHIL888/
https://eclass.uoa.gr/courses/PHIL888/

