
HAL Id: hal-03134879
https://hal.science/hal-03134879

Submitted on 8 Feb 2021

HAL is a multi-disciplinary open access
archive for the deposit and dissemination of sci-
entific research documents, whether they are pub-
lished or not. The documents may come from
teaching and research institutions in France or
abroad, or from public or private research centers.

L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est
destinée au dépôt et à la diffusion de documents
scientifiques de niveau recherche, publiés ou non,
émanant des établissements d’enseignement et de
recherche français ou étrangers, des laboratoires
publics ou privés.

Le soldat fanfaron et son parasite, chez Plaute et
Térence

Élisabeth Gavoille

To cite this version:
Élisabeth Gavoille. Le soldat fanfaron et son parasite, chez Plaute et Térence. Le personnage du
fanfaron: théâtre, récits, cinéma, 2020. �hal-03134879�

https://hal.science/hal-03134879
https://hal.archives-ouvertes.fr


le soldat FanFaron et son parasite, chez plaute et tÉrence

Élisabeth Gavoille
Université de Tours, ICD (EA 6297)

La palliata ou comédie latine qui imite les pièces de la Comédie nou-
velle grecque, la Néa, se plaît à représenter divers personnages de soldat 
fanfaron1 : chez Plaute, Cléomaque dans Les Bacchis, un militaire non 
nommé dans Epidicus, Pyrgopolinice dans le Miles gloriosus (le Soldat 
fanfaron), Antaménide dans le Poenulus, Stratophane dans le Truculen-
tus (le Brutal)2���FKH]�7pUHQFH��7KUDVRQ�GDQV�O¶Eunuque��8QH�DXWUH�¿JXUH�

1 6XU� OH� W\SH�GX�VROGDW�GDQV� OD�FRPpGLH� ODWLQH��YRLU�QRWDPPHQW���-RKQ�$��+DQVRQ��©�7KH�
*ORULRXV�0LOLWDU\�ª�� LQ� 7��$�� 'RUH\� 	� '��5�� 'XGOH\� �HGV����Roman Drama, London, 
������ S���������� :DOWHU� +RIPDQQ�� ©�'HU� %UDPDUEDV� LQ� GHU� JULHFKLVFK�U|PLVFKHQ�
.RP|GLH�ª��Eos, ����������S�����������HW�©�'HU�%UDPDUEDV�EHL�3ODXWXV�XQG�7HUHQ]�ª��LQ�
:��+RIPDQQ�	�*��:DUWHQEHUJ��HGV����Der Bramarbas in der antiken Komödie��%HUOLQ��
������S�����������Erich Segal, Roman Laughter. The Comedy of Plautus��+DUYDUG�8QLYHU-
VLW\�3UHVV��������S������VTT����)ORUHQFH�'XSRQW� L’acteur-roi ou le théâtre à Rome, Paris, 
/HV�%HOOHV�/HWWUHV��������S��������0LFKHO�%RLOODW��©�'H� O¶Alazon au Miles gloriosus : la 
personnalité de Pyrgopolicice », Museum Helveticum��������������S������������Carmen 
González Vázquez, Diccionario del teatro latino. léxico, dramaturgia, escenografía, 
0DGULG��(GLFLRQHV�&OiVLFDV��������S������������,VDEHOOH�'DYLG��La fabrique du person-
nage plautinien, étude sur le masque et la gestuelle��WKqVH�7RXORXVH����������S������������
Giuseppe Mastromarco, « La maschera del miles gloriosus���GDL�*UHFL�D�3ODXWR�ª��LQ�5��
5DIIDHOOL�	�$��7RQWLQL��HGV����Lecturae Plautinae Sarsinates XII : Miles gloriosus, Urbino, 
(GL]LRQL�4XDWWUR�9HQWL��������S����������0DULRQ�)DXUH�5LEUHDX��Pour la beauté du jeu. 
La construction des personnages dans la comédie romaine (Plaute, Térence), Paris, Les 
%HOOHV�/HWWUHV��������S���������

2 Truc. ����������FH�VROGDW�D�EHDX�VH�SRVHU�HQ�H[FHSWLRQ�SDU�UDSSRUW�DX[�YDQWDUGLVHV�PLOL-
taires attendues, il est l’illustration même de ce qu’il prétend récuser, les paroles au lieu 
des actes. Cas limite, il DFFHQWXH�OD�¿JXUH�GH�O¶LJQRUDQFH�GH�VRL��TXL�HVW�XQ�SXLVVDQW�UHVVRUW�
comique (l’agnoia eautou du Philèbe 48c-49a : Socrate montre que le ridicule repose sur 
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récurrente de la comédie latine est celle du parasite1 : chez Plaute, des 
personnages non nommés (Asinaria, Bacchis), Ergasile dans les Captifs, 
Curculion rôle-titre du Charançon, Peniculus dans les Ménechmes, Ar-
totrogus dans le Miles, Saturion dans le Persa, Charmidès dans le Rudens, 
Gélasime dans le Stichus, chez Térence Gnathon dans l’Eunuque et Phor-
mion dans la pièce éponyme (voir aussi dans divers fragments comiques2). 
6XU� FHV�GHX[� VpULHV�GH� W\SHV� FRPLTXHV�� FHOOH�GX� VROGDW� HW� FHOOH�GX�SDUD-
site, on compte trois combinaisons : les mercenaires Cléomaque, Pyrgo-
SROLQLFH� HW�7KUDVRQ� RQW� OHXU� FRPPHQVDO� DWWLWUp��&¶HVW� DX[� GHX[� GHUQLHUV�
cas que nous nous intéresserons car Pyrgopolinice et Artotrogus, Thrason 
et Gnathon forment respectivement un véritable couple, remarquablement 

un vice particulier, celui qui s’oppose à la disposition recommandée par l’inscription de 
'HOSKHV�©�FRQQDLV�WRL�WRL�PrPH�ª�±�VRQW�ULVLEOHV�FHX[�TXL�V¶LJQRUHQW��QRWDPPHQW�HQ�FH�
qui concerne les qualités de l’âme). En dénonçant pour se démarquer, Stratophane dit à 
son insu la vérité sur lui-même aussi bien : il est justement placé pour parler des « m’as-
tu-vu », et ne croit pas si bien dire. 

1 Sur le personnage du parasite, cf. C. Castillo, « El tipo del parásito en la comedia 
URPDQD�ª��LQ�3��%iGHQDV�GH�OD�3HxD��$��0DUWtQH]�'tH]�et alii, Athlon : Satura grammatica 
in honorem Francisci R. Adrados��YRO�����0DGULG��������S������������(OLVD�$YH]]���©�,O�
YHQWUH� GHO� SDUDVVLWD��� LGHQWLWj�� VSD]LR� H� WHPSR� GLVFRQWLQXR�ª�� LQ�2�� /RQJR�	� 3��6FDUSL�
(eds.), ‘Homo edens’: Regimi, miti e pratiche dell’alimentazione nella cività del Mediter-
raneo, Verona, 1989, p. 235-������-��&��%��/RZH��©�3ODXWXV¶V�SDUDVLWHV�DQG�WKH�$WHOODQD�ª��
in G. Vogt-Spira (ed.), Studien zur vorliterarischen Periode im frühen Rom, Tübingen, 
������S������������3��*��0F&�%URZQ��©�0HQDQGHU��)UDJPHQWV�����DQG�����.�7��0HQDQ-
der’s Kolax and Parasites and Flatterers in Greek Comedy », Zeitschrift für Papyrologie 
und Epigraphik������������S�����������)��'XSRQW��op. cit., p. 259-260 et « Le parasite de 
FRPpGLH��¿JXUH�GH�OD�FRQVRPPDWLRQ�OXGLTXH�ª��Lalies������������S������������&��*RQ]iOH]�
Vázquez, op. cit.��S������������0��)DXUH�5LEUHDX��op. cit., p. 102-109. Pour des prolonge-
PHQWV�DX�GHOj�GX�WKpkWUH�DQWLTXH��YRLU�0\ULDP�5RPDQ�HW�$QQH�7RPLFKH��GLU����Figures du 
parasite��&OHUPRQW�)HUUDQG��3UHVVHV�XQLYHUVLWDLUHV�%ODLVH�3DVFDO���������Elizabeth Ivory 
Tylawsky, Saturio’s Inheritance : The Greek Ancestry of the Roman Comic Parasite, New 
<RUN��3HWHU�/DQJ���������$QGUHD�$QWRQVHQ�5HVFK��Von Gnathon zu Saturio. Die Para-
VLWHQ¿JXU� XQG� GDV� 9HUKlOWQLV� GHU� U|PLVFKHQ� .RP|GLH� ]XU� JULHFKLHVFKHQ�� %HUOLQ�1HZ�
York, De Gruyter, 2004.

2 Fragments plautiniens (éd. Ernout, C.U.F.) : Bacaria (fr. 17-20), Bœotia (fr, 21-30), Colax 
(fr. 53-58), Parasitus medicus (fr. 102-106) et Parasitus piger (fr. 107-109). Voir aussi 
chez Naevius (Colax fr. 29-31 W, et Gymnasticus fr. 57 W) et Caecilius Statius (fr, 14 W). 
Dans la togata (la comédie à la romaine, qui fait pendant à la comédie latine à la grecque 
ou palliata) : voir l’édition d’André Daviault, CUF, 1981 : chez Titinius, fr. 50 et 51-52 
�S����������������S�������������S���������$IUDQLXV���IU������HW������S����������������S��������
289-90 (p. 239).
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développé par l’auteur – « couple » au sens socio-psychologique d’asso-
ciation féconde et symétrique, avec en arrière-plan la notion mécanique 
G¶XQ�HQVHPEOH�GH�GHX[� IRUFHV�pJDOHV�TXL� IRQW� WRXUQHU�XQ�D[H��&RPPHQW�
fonctionne la mécanique de ce couple fanfaron/parasite ? /HV�GHX[� U{OHV�
LQFDUQHQW�GHX[�YLFHV�GH� OD�ERXFKH��YDQWDUGLVH�HW�JRXUPDQGLVH�� FH�TXL� VH�
traduit visuellement par le parallèle entre torse bombé et ventre postiche. 
En confrontant GHX[� VFqQHV� GH� GXR�� RQ� YRLW� TXH� 3ODXWH� H[KLEH� OH� FRGH�
FRPLTXH��DYHF�XQH�FRPSOpPHQWDULWp�SDUIDLWH�HQWUH� OHV�GHX[�SHUVRQQDJHV��
tandis que chez Térence il y a jeu de variation sur la conformité des rôles 
et l’attente du public. 

1. la paire plautinienne

On ne connaît malheureusement pas le modèle grec du Miles glorio-
sus��/H�SURORJXH�FRQ¿p�j�O¶HVFODYH�3DOHVWULRQ�LQGLTXH�VHXOHPHQW���©�&HWWH�
comédie en grec a pour titre Alazôn���F¶HVW�FH�TX¶HQ�ODWLQ�QRXV�DSSHORQV��
nous autres, Le Fanfaron (gloriosum) » (v. 86-87) – mais sans préciser 
l’auteur de l’original grec. Or cette présentation est curieusement précédée 
d’une scène d’ouverture où le rôle-titre (qui sera ensuite présenté comme 
tel et dénigré dans le monologue de Palestrion) apparaît en compagnie de 
son parasite : cette scène entre Pyrgopolinice (« le-vainqueur-des-tours-et-
GHV�YLOOHV�ª��HW�$UWRWURJXV��©�5RQJH�SDLQ�ª��Q¶LQWURGXLW�QXOOHPHQW�j�O¶KLV-
toire, l’intrigue (fabula), mais vaut comme prélude spectaculaire destiné à 
capter l’attention du public, et du reste le parasite ne paraîtra plus ensuite. 
Les noms propres surgissent au cours du dialogue, dans une question du 
premier personnage (« Mais où est Artotrogus ? », v. 9), puis dans une glo-
UL¿FDWLRQ�SDU�O¶DXWUH��©�WRL��3\UJRSROLQLFH��HV�XQLTXH�VXU�WHUUH«�ª��Y�������
La scène est construite sur quatre moments : l’autocélébration du soldat 
�GDQV�OHV�WRXW�SUHPLHUV�YHUV�R��V¶H[SULPH�O¶LPSDWLHQFH�GX�JXHUULHU�j�FRP-
EDWWUH��� OH� FDWDORJXH�GHV� H[SORLWV�PLOLWDLUHV�SURQRQFp�SDU� OH�SDUDVLWH� �VXU�
le thème de la vaillance, cf. fortis���FRPSOpWp�SDU� O¶H[DOWDWLRQ�GHV�VXFFqV�
féminins (sur le thème de la beauté virile, forma), avant que le soldat lui-
même n’indique sa fonction par rapport au roi et l’urgence de son service 
TXL�MXVWL¿H�OD�VRUWLH�GH�VFqQH��Mil. v. 1-78) :
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Py. [sortant de chez lui, aux esclaves restés dans la maison]1. — Asti-
TXH]�PRQ�ERXFOLHU���4XH�VRQ�pFODW�VRLW�SOXV�UHVSOHQGLVVDQW�TXH�OHV�UD\RQV�
du soleil dans un ciel pur : il faut, quand je m’en servirai au plus fort de 
la mêlée, qu’il éblouisse les regards de l’ennemi2���4XDQW�j�WRL��PD�FKqUH�
épée, console-toi, cesse de te lamenter, et ne perds point courage, à te 
YRLU�GHSXLV�VL�ORQJWHPSV�FK{PHU�j�PRQ�ÀDQF��DORUV�TXH�WX�EU�OHV�G¶HQYLH�
de transformer les ennemis en hachis. — Mais où est donc Artotrogus ? 

Ar��²�,O�HVW�Oj��DX[�F{WpV�G¶XQ�KpURV�IRUW�HW�IRUWXQp��HW�EHDX�FRPPH�
un roi (fortem atque fortunatum et forma regia)3��(W�TXHO� FRPEDWWDQW���
Mars n’oserait, auprès de tes prouesses (uirtutes), parler des siennes ni 
les leur comparer.

Py. — N’est-ce pas lui que je sauvai dans les plaines Charanço-
QLHQQHV��R��FRPPDQGDLW�HQ�FKHI�%XPERPDFKLGqV�&OXWXPLVWKDULG\VDUFKL-
GqV��SHWLW�¿OV�GH�1HSWXQH�"

Ar��²�-H�PH�UDSSHOOH� �Memini���� WX�YHX[�SDUOHU�GH�FH�JXHUULHU�DX[�
DUPHV� G¶RU�� GRQW� WRQ� VRXIÀH� GLVSHUVD� OHV� OpJLRQV�� FRPPH� OH� YHQW� OHV�
feuilles ou le chaume des toits.

Py.�²�3HXK���WRXW�FHOD�Q¶HVW�ULHQ��YUDLPHQW�
Ar��²�5LHQ��SDU�+HUFXOH��DXSUqV�GH�WRXV�OHV�DXWUHV�H[SORLWV����>à part] 

que tu n’as jamais accomplis. Si jamais on peut voir plus menteur ou plus 
JRQÀp�GH�YDQWDUGLVHV��gloriarum pleniorem��TXH�FHW�KRPPH��MH�YHX[�ELHQ�
être à qui le trouvera, je m’engage à devenir son esclave. Il n’y a qu’une 
FKRVH���OHV�ROLYHV�FRQ¿WHV�TX¶RQ�PDQJH�FKH]�OXL�VRQW�IXULHXVHPHQW�ERQQHV�

Py. — Mais où es-tu ?
Ar��²�-¶DUULYH��(W�GDQV�O¶,QGH��SDU�3ROOX[���FHW�pOpSKDQW��FRPPH�G¶XQ�

FRXS�GH�SRLQJ��WX�OXL�EULVDV�OH�EUDV��
Py. — Comment, le bras ?
Ar��²�-H�YRXODLV�GLUH�OD�FXLVVH�
Py. — Et encore... j’avais frappé sans conviction.

�� /H�WH[WH�ODWLQ�GH�UpIpUHQFH�HVW�FHOXL�pGLWp�SDU�$OIUHG�(UQRXW�GDQV�OD�&8)��%HOOHV�/HWWUHV���
/D�WUDGXFWLRQ�SURSRVpH�LFL�V¶LQVSLUH�j�OD�IRLV�G¶(UQRXW�HW�GH�5��0DUWLQ�	�-��*DLOODUG��Les 
genres littéraires à Rome, Paris, Nathan, 1990, ad  loc.

2 Vers 4 : jeu intraduisible sur la répétition du mot acies (d’abord « regard » puis « ligne 
de bataille »), avec un effet d’antanaclase clinquante, de redondance emphatique et bouf-
fonne.

�� $OOLWpUDWLRQ�H[SUHVVLYH�VXU�O¶LQLWLDOH��I���GRQW�O¶DUWLFXODWLRQ�SHXW�V¶DFFRPSDJQHU�GH�SRVWLO-
ORQV�VLJQDODQW�XQH�H[SORVLRQ�G¶HQWKRXVLDVPH«��TX¶RQ�UHWURXYH�SDU�H[��FKH]�7LWLQLXV��IU��
29 Daviault : Formonsam esse… formam ferocem.
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Ar��²�3DUEOHX���VL� WX�\�DYDLV�PLV� WRXWH� WD� IRUFH�� WRQ�EUDV� OXL�DXUDLW�
WUDYHUVp�OH�FXLU��OH�YHQWUH�HW�OD�PkFKRLUH��j�FHW�pOpSKDQW��

Py. — En voilà assez pour l’instant.
Ar��±�&HUWHV��SDU�+HUFXOH��FH�Q¶HVW�SDV� OD�SHLQH�GH�PH�UDFRQWHU� WHV�

SURXHVVHV���MH�OHV�FRQQDLV�WURS�ELHQ��>À part] C’est mon ventre qui me vaut 
WRXWHV�FHV�pSUHXYHV���PHV�RUHLOOHV�GRLYHQW�WRXW�DYDOHU�SRXU�TXH�PHV�GHQWV�
ne s’allongent pas, et il me faut acquiescer (adsentandumst) à tous les 
mensonges qu’il lui plaît d’inventer.

Py. [l’air préoccupé] – Qu’est-ce que je voulais dire ?
Ar��²�(K���MH�OH�VDLV�GpMj��FH�TXH�WX�YHX[�GLUH���F¶HVW�YUDL��SDU�+HUFXOH��

je me le rappelle (PHPLQL�¿HUL).
Py. — Quoi donc ?
Ar. — Tout ce qu’on veut.
Py. — Tu as... ?
Ar��²�7X�YHX[�WHV�WDEOHWWHV�"�-H�OHV�DL��HW�OH�VW\OHW�DXVVL�
Py.�²�7X�DFFRUGHV�MROLPHQW�ELHQ�WD�SHQVpH�j�OD�PLHQQH��
Ar��²�1¶HVW�FH�SDV�PRQ�GHYRLU�GH�P¶H[HUFHU�j�FRQQDvWUH�WRQ�KXPHXU��

HW�GH�PHWWUH�WRXV�PHV�VRLQV�j�ÀDLUHU�GH�ORLQ�WRXWHV�WHV�YRORQWpV�"
Py. — Est-ce que tu te rappelles... ? (Ecquid meministi ?)
Ar��²� -H�PH� UDSSHOOH� �Memini) [débitant d’un seul trait, sans re-

prendre haleine] : cent cinquante hommes en Cilicie, cent en Scytholatro-
QLH��WUHQWH�j�6DUGHV��VRL[DQWH�0DFpGRQLHQV�±�F¶HVW�OH�FRPSWH�GH�FHX[�TXH�
tu occis en un seul jour.

Py. — Au total, ça fait combien ?
Ar. — Sept mille.
Py. — Le compte doit y être : tu sais calculer.
Ar. — Et sans avoir rien d’écrit, encore : mais je me rappelle (sic 

memini tamen).
Py.�²�3DU�3ROOX[��WD�PpPRLUH�HVW�H[FHOOHQWH��
Ar. [à part@�²�/HV�ERQV�PRUFHDX[�HQ�GRQQHQW��offae monent)1.
Py. — Continue comme ça, et tu seras sûr d’avoir constamment à 

manger : je t’admettrai toujours à ma table.

�� -HX�SDURQRPDVWLTXH�HQWUH�monent et memini : monere, « faire souvenir, rappeler, avertir », 
et meminisse��©�VH�UDSSHOHU�ª��VRQW�GHV�YHUEHV�GH�PrPH�IDPLOOH��TXL�UHPRQWHQW�WRXV�GHX[�
à la racine *men- désignant toute activité de la pensée). L’origine commune n’est peut-
rWUH�SDV�FRQQXH�GH�3ODXWH��PDLV�OD�UHVVHPEODQFH�SKRQLTXH�HW�OD�SUR[LPLWp�VpPDQWLTXH�DX�
moins senties, et par ce rapprochement l’auteur comique souligne chez le parasite l’im-
portance de la fonction mémorielle comme ressource alimentaire.
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Ar. — Et en Cappadoce donc, où, si ton épée ne s’était pas émoussée, 
tu tuais d’un seul coup cinq cents ennemis à la fois ?

Py. — Oui, mais comme c’étaient de pauvres petits fantassins, je leur 
¿V�JUkFH�

Ar. — À quoi bon dire ce que savent tous les mortels : que toi, Pyr-
JRSROLQLFH��WX�HV�XQLTXH�VXU�WHUUH��SDU�WD�EUDYRXUH��WD�EHDXWp�HW�WHV�H[SORLWV�
absolument invincibles (uirtute et forma et factis inuictissumis) ? Toutes 
les femmes t’aiment, et elles n’ont pas tort, puisque tu es si beau (tam 
pulcher����7LHQV��FRPPH�FHOOHV�TXL�KLHU��GDQV�OD�UXH��TXL�P¶RQW�WLUp�SDU�OH�
manteau... 

Py. — Qu’est-ce qu’elles t’ont dit ?
Ar. — Elles me harcelaient de questions. « C’est Achille ? », me 

disait l’une. « Non, mais son frère », lui répondis-je. Alors l’autre : « Ah, 
par Castor, il est beau (Ergo mecastor pulcher est���HW�LO�D�QREOH�DOOXUH���
9RLV�VHV�ERXFOHV�FKDUPDQWHV���9UDLPHQW��HOOHV�RQW�GH�OD�FKDQFH��FHOOHV�TXL�
FRXFKHQW�DYHF�OXL���ª

Py. — Ah oui, elles disaient cela ?
Ar��²�(OOHV�"�1H�P¶RQW�HOOHV�SDV�WRXWHV�OHV�GHX[�VXSSOLp�GH�WH�IDLUH�

Gp¿OHU�DXMRXUG¶KXL�SDU�Oj��FRPPH�HQ�SURFHVVLRQ1 ?
Py.� ²�$K��� F¶HVW� WURS� GH� PLVqUH� G¶rWUH� WURS� EHO� KRPPH� �Nimiast 

miseria nimis pulchrum esse hominem)2��
Ar. — Et pourtant c’est ainsi : elles m’assomment, elles prient, elles 

LQWULJXHQW�� HOOHV� VXSSOLHQW� SRXU� TX¶LO� OHXU� VRLW� SHUPLV� GH� WH� YRLU��� HOOHV�
YHXOHQW�TXH�MH�WH�FRQGXLVH�j�HOOHV���DX�SRLQW�TXH�MH�Q¶DL�SOXV�OH�ORLVLU�GH�
m’occuper de tes affaires... 

Py. — Il me semble qu’il est temps de nous rendre vers la place, pour 
SD\HU�DX[�VROGDWV�TXH�M¶DL�HQU{OpV�KLHU�OH�SUL[�GH�OHXU�HQJDJHPHQW��&DU�OH�

1 Effet de réel, avec cette allusion à la procession (pompa�� TXL� RXYUDLW� OHV� MHX[�SXEOLFV�
avant le début des représentations théâtrales – comme si le personnage du soldat pouvait 
VH�WURXYHU�Oj��RIIHUW�DX[�UHJDUGV�DGPLUDWLIV�GHV�IHPPHV�

2 /¶LQVLVWDQFH�VXU�FH�TXDOL¿FDWLI�pulcher (v. 59, 63 et 68) ne pouvait pas ne pas évoquer 
SRXU�OHV�VSHFWDWHXUV�URPDLQV�GHX[�SHUVRQQDJHV�SRUWDQW�FH�cognomen��GDQV�OH�FRQWH[WH�GHV�
guerres puniques : Publius Claudius Pulcher, le vaincu de la bataille navale de Déprane en 
�����HW�TXL�j�OD�VXLWH�GH�FHWWH�GpIDLWH�IXW�FRQGDPQp�j�O¶H[LO���HW�VRQ�¿OV�$SSLXV�&ODXGLXV�
3XOFKHU��FRQVXO�HQ�����TXL�FRQGXLVLW�OH�VLqJH�GH�&DSRXH�FRQWUH�+DQQLEDO�HW�PRXUXW�G¶XQH�
EOHVVXUH�SHX�DSUqV�DYRLU�REWHQX�OD�UHGGLWLRQ�GH�OD�YLOOH��YRLU�-��&��'XPRQW��DUW��FLW���S������
d’après L. Ferrero, « Un passo del Miles Plautino ed il primo capitolo della Letteratura 
Latina », MC, 1940, p. 88-101). 
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roi Séleucos m’a prié fort instamment de lever et d’enrôler pour lui des 
PHUFHQDLUHV��-¶DL�GpFLGp�GH�FRQVDFUHU�FHWWH�MRXUQpH�DX�URL�

Ar. — Eh bien, allons-y.
Py. [derrière lui] — Suivez-moi, gardes.

/HV�SHUVRQQDJHV�GH�FH�GXR�V¶DFFRUGHQW�G¶DXWDQW�PLHX[�TX¶LOV�SUpVHQWHQW�
chacun un double aspect (social et psychologique) : soldat et fanfaron d’un 
F{Wp��SDUDVLWH�HW�ÀDWWHXU�GH� O¶DXWUH��6XU� OH�SODQ�VRFLDO�� OH�SDUDVLWH�YLW�DX[�
GpSHQV�GX�PHUFHQDLUH��TXL�HVW�ULFKH���VXU�OH�SODQ�GX�FDUDFWqUH��OD�YDQLWp�GX�
IDQIDURQ�WURXYH�VDWLVIDFWLRQ�GDQV�OHV�pORJHV�GX�ÀDWWHXU��/¶XQ�HVW�DXWRFHQ-
tré (égocentrisme qui éclate d’emblée dans toutes les marques de 1re per-
VRQQH��©�PRQ�ERXFOLHU�ª��©�MH�YHX[�ª�HWF����O¶DXWUH�HQWLqUHPHQW�WRXUQp�YHUV�
les désirs de son interlocuteur. L’un est sot et n’a pas conscience de lui-
PrPH��O¶DXWUH�H[SORLWH�j�ORLVLU�FH�GpIDXW��OD�PpFRQQDLVVDQFH�GH�VRL��UHVVRUW�
FRPLTXH��HW�IDEULTXH�XQH�IDXVVH�PpPRLUH��GHV�H[SORLWV�LPDJLQDLUHV�±�DYHF�
le comique de répétition de memini, énoncé mécanique, et l’irréalité des 
UpIpUHQFHV�FRQVWUXLWHV�j�GHX[��TXL�FRPSUHQQHQW�SDWURQ\PHV�LQYHQWpV��DYHF�
¿QDOH�JUHFTXH�FDUDFWpULVWLTXH��idès�©�¿OV�GH�ª���SRXU�SDURGLHU�OHV�JpQpDOR-
gies épiques (Bumbo-machidès ou « le bourdon du combat » et Clutu-mis-
thari-dysarchidès « l’illustre mercenaire qui-peine-à-se-faire-obéir1 », 
©�SHWLW�¿OV� GH� 1HSWXQH2 »), géographie fantaisiste (« plaines Charanço-
niennes » où la mention de l’insecte parasite du blé et des arbres fruitiers 
fait allusion à la fonction d’Artotrogus lui-même, « Scytholatronie » ou 
pays des pillards scythes), comparaison de style homérique (« comme le 
YHQW�>GLVSHUVH@�OH�FKDXPH�GHV�WRLWV�ª��HW�GpFRPSWHV�KDVDUGHX[3. Il y a sy-
PpWULH��FRPSOpPHQWDULWp�HW�LQWHUGpSHQGDQFH��HQWUH�OD�GXSOLFLWp�GX�ÀDWWHXU�HW�
la crédulité du fanfaron, qui s’emboîtent à merveille l’une dans l’autre – ils 
forment un couple idéal, où chacun trouve son compte.

1 6RXYHQLU�DPSOL¿p�GX�VXUQRP�DSSOLTXp�SDU�$ULVWRSKDQH�j�/DPDFKRV���mistharchidès��©�¿OV�
du commandant haute-solde » (Acharniens 597).

2 Allusion peut-être au monarque hellénistique Antigone Gonatas, roi de Macédoine qui se 
SUpWHQGDLW�©�¿OV�GH�3RVpLGRQ�ª�

3 Dans ces comptes fantaisistes on peut déceler un procédé satirique populaire et bien 
italien, celui des « chansons de soldats » ou carmina triumphalia���1��,��+HUHVFX��©�/HV�
traces des épigrammes militaires dans le Miles gloriosus de Plaute », Revue belge de 
Philologie et d’Histoire, 37-1, 1959, p. 45-51.
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Et dans ce couple, chaque personnage est un acteur, qui joue le rôle 
de quelqu’un qu’il n’est pas en réalité. Pyrgopolinice simule la vaillance 
JXHUULqUH� �PDLV� VRQ� LQHUWLH� HW� VD� FRXDUGLVH� VRQW� UpYpOpHV� DX[� VSHFWDWHXUV�
JUkFH�DX[�DSDUWpV�GH�VRQ�DFRO\WH��HW�SUHQG�OD�SRVH�GX�VpGXFWHXU�LUUpVLVWLEOH�
(malgré le ridicule de son accoutrement). Artotrogus joue son rôle de pané-
gyriste inconditionnel et de chroniqueur dévoué du héros, toujours muni de 
son matériel (tablettes et stylet), alors qu’il méprise et tourne ouvertement 
en dérision celui-là même qu’il ne loue que pour avoir à manger (jeu d’ac-
WHXU��GRXEOH�MHX�H[SOLFLWp�GDQV�OHV�DGUHVVHV�DX�SXEOLF�«�/D�GLPHQVLRQ�Pp-
tathéâtrale des comédies de Plaute a été bien étudiée1. Mais on ne peut se 
FRQWHQWHU�GH�YRLU�GDQV�OH�SDUDVLWH�ÀDWWHXU�XQ�PRQWUHXU�GH�PDULRQQHWWHV�TXL�
DJLWH�OH�VROGDW�FRPPH�XQ�SDQWLQ��RX�XQ�©�VRXIÀHXU�ª�TXL�OXL�GLFWH�VRQ�U{OH���
il n’a pas à lui seul, comme on a pu le dire, « l’initiative dialogale ainsi que 
la responsabilité (pseudo)référentielle2 ». Car Pyrgopolinice aussi, avec ses 
TXHVWLRQV� HQ� VXVSHQV� �©�(VW�FH� TXH� WX� WH� UDSSHOOHV«� >WHO� H[SORLW@�"�ª�7X�
as… [ton matériel pour écrire] ? ») suggère à son parasite un thème qu’il 
se devra de développer. Il renchérit lui-même à propos de Mars, en accu-
PXODQW�GHV�QRPV�GH�IDQWDLVLH��Y����������,O�OXL�VXI¿W�G¶pYRTXHU�VD�WDEOH�HQ�
guise de récompense (« continue comme ça… », v. 50), pour relancer la 
machine à mémoire et à louanges (« Et en Cappadoce donc… »). Même 
la question initiale (« mais où est donc Artotrogus ? »), faite pour signaler 
G¶HPEOpH�OD�GpSHQGDQFH�GX�IDQIDURQ�j�O¶pJDUG�GH�VRQ�ÀDWWHXU��FRQVWLWXH�XQ�
commandement implicite et enclenche le dialogue. Le vantard est sot, mais 
LO�V¶\�HQWHQG�DX[�pORJHV�VXU�FRPPDQGH��/XL�DXVVL�VRXIÀH�VHV�UpSOLTXHV�DX�
ÀDWWHXU��HW�FKDFXQ�HVW�DLQVL�PHWWHXU�HQ�VFqQH�GH�O¶DXWUH�±�UpFLSURFLWp�TXL�Oj�
encore signe un bon fonctionnement de couple.

�� 9RLU�QRWDPPHQW�0DUFR�%DUFKLHVL��©�3ODXWR�H�LO�³PHWDWKHWUR´�DQWLFR�ª��Il Verri, 31, 1970, 
S������������1LDOO�:��6ODWHU��Plautus in Performance : The Theatre of the Mind, Princeton 
University Press, 1985 (2e�HG��5RXWOHJH����������)UDQoRLVH�'HVERUGHV��©�/¶LOOXVLRQ�WKpk-
trale dans le Miles gloriosus », Vita Latina�������������S���������-��&��'XPRQW��©�/H�Miles 
Gloriosus et le Théâtre dans le Théâtre », Helmantica, 44, 1993, p. 133-146. La dimen-
sion métathéatrale chez Térence a également été étudiée : cf. 2��.QRUU��©�0HWDWKHDWULFDO�
+XPRU�LQ�WKH�&RPHGLHV�RI�7HUHQFH�ª��LQ�3��.UXVFKZLW]��HG����Terentius Poeta, Munich, 
&��+��%HFN�9HUODJ��������S����������

�� 0LUND�0DUDOGL�HW�$QQD�2UODQGLQL��©�&RPPHQW�H[DOWHU� OH�QDUFLVVLVPH�GDQV�O¶LQWHUDFWLRQ�
verbale (le rôle de l’esclave comme déclencheur du discours auto-centré dans le Miles 
Gloriosus de Plaute », Revista de Estudios Latinos, 6, 2006, p. 41-54 (p. 42).
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6L�FHV�GHX[�Oj�IRQW�OD�SDLUH��F¶HVW�DXVVL�SDUFH�TXH�FH�VRQW�GHV�rWUHV�GH�
GLVFRXUV��TXL�Q¶H[LVWHQW�TX¶j� WUDYHUV� OHXUV�SDUROHV�HW�GDQV� OHXU�H[FLWDWLRQ�
EXFFDOH��9DQWDUGLVH�HW�FRPSOLPHQWV�VRQW�SRXU�OH�VROGDW�OH�PR\HQ�GH�JRQÀHU�
VD�SHUVRQQH�LQFRQVLVWDQWH��GH�FRQVWUXLUH�VRQ�SHUVRQQDJH�¿FWLI�GH�JXHUULHU�
LQWUpSLGH� HW� GH�PkOH� VpGXLVDQW�� 3RXU� OH� SDUDVLWH� OD� ÀDWWHULH� FUHXVH� HVW� OH�
moyen de remplir son ventre. 

On a bien montré que le soldat est, dans ces comédies où alternent 
séquences parlées (diverbia�� HW� PRUFHDX[� FKDQWpV� �cantica), un person-
nage qui ne chante pas ou ne danse pas1. Personnage de discours, le soldat 
V¶H[SULPH�VXU�OH�PRGH�diverbium (reconnaissable au sénaire iambique, de 
U\WKPH�UDSLGH�HW�HI¿FDFH���RX�j�OD�ULJXHXU�GDQV�GHV�SDVVDJHV�PXVLFDX[�DYHF�
DFFRPSDJQHPHQW�GH�À�WH��canticum) mais alors seulement de type mono-
PqWUH��TXL�PHW�HQFRUH�HQ�YDOHXU�VD�YHUYH�ULGLFXOH��,O�QH�V¶H[SULPH�MDPDLV�HQ�
canticum multis modis (chant composé sur plusieurs mètres différents), qui 
GLOXHUDLW�OHV�GpWDLOV�VDYRXUHX[�GH�VRQ�GLVFRXUV��/H�SDUDVLWH�OXL�DXVVL�HVW�XQ�
homme de paroles, virtuose du verbe et volontiers théoricien des rapports 
VRFLDX[2.

�� -��&ROODUW��©�/H�VROGDW�TXL�QH�FKDQWH�SDV��4XHOTXHV�UHPDUTXHV�VXU�OH�U{OH�GX�miles chez 
Plaute) », Revue d’Études Latines�����ELV��������S������������0��)DXUH�5LEUHDX��op. cit., 
p. 99-100.

2 6XU�OD�©�PDvWULVH�GX�ODQJDJH�ª�SURSUH�DX�SDUDVLWH��FI��0��)DXUH�5LEUHDX��op. cit., p. 106-
108. Un procédé plaisant dans la mise en scène du parasite est la reprise d’un mode 
par l’autre, diverbium puis canticum : ainsi, Ergasile et Peniculus font leur première 
apparition en diverbium, pour un monologue d’ouverture de la pièce (Capt. 69-109 et 
Men. 77-109), puis une seconde « entrée de rôle » en canticum monomètre, septénaires 
trochaïques (Capt. 461-497 et Men. 446-465). De même Gélasime, après avoir longue-
ment monologué (Stich. 155-234), puis dialogué en diverbium, se présente à nouveau 
DX[�VSHFWDWHXUV�HQ�canticum de septénaires trochaïques (v. 579 et suiv.). Dans L’Eunuque 
de Térence, Gnathon au contraire fait son monologue d’entrée en canticum (septénaires 
WURFKDwTXHV�SRXU�O¶H[SRVp�GH�OD�PpWKRGH�DX[�Y�����������SXLV�VHSWpQDLUHV�LDPELTXHV�SRXU�
le récit des hommages au marché et la conclusion v. 255-265), puis revient sur scène en 
diverbium�SRXU�VRQ�GXR�DYHF�7KUDVRQ��Y�������������HQVXLWH�LOV�VHURQW�WRXMRXUV�DVVRFLpV�
en canticum (septénaires trochaïques et octonaires iambiques pour la scène de l’assaut 
ULGLFXOH�Y�����������HW�SRXU�OHV�VFqQHV�¿QDOHV�Y�������������
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2. le couple tÉrentien 

Chez Térence, le couple Thrason/Gnathon qui apparaît dans l’Eu-
nuque repose sur des rapports plus subtils : il semble qu’on passe ici de 
la complémentarité et de la symétrie, à quelque porosité. On sait que ce 
couple est importé du Kolax de Ménandre (Le Flatteur), selon le procédé 
de la contaminatio, pour enrichir l’Eunuque déjà emprunté au même auteur 
grec1. C’est ce que proclame le poète comique dans le prologue, lorsqu’il 
se défend d’avoir plagié des auteurs latins tels que Naevius et Plaute (Eun. 
v. 30-41)2 : 

,O� H[LVWH� GH� 0pQDQGUH� XQ� Flatteur (Colax��� R�� ¿JXUHQW� XQ� ÀDW-
teur parasite et un soldat fanfaron (parasitus colax et miles gloriosus, 
v. 30-31). L’auteur ne nie pas qu’il ait transporté ces personnages de la 
pièce grecque dans son Eunuque���PDLV�TX¶LO�DLW�VX�TXH�GH�WHOOHV�SLqFHV�
avaient été composées avant lui en latin, voilà ce qu’il nie absolument. 
S’il n’a pas le droit d’utiliser après d’autres les mêmes personnages, 
comment aurait-on davantage le droit de représenter un esclave courant 
HQ�WRXV�VHQV��GH�¿JXUHU�G¶KRQQrWHV�PDWURQHV��GH�PpFKDQWHV�FRXUWLVDQHV��
un parasite vorace, un soldat fanfaron (parasitum edacem, gloriosum 
militem), un enfant supposé, un vieillard dupé par un esclave, l’amour, la 
haine, le soupçon ? En somme, rien n’est à dire qui n’ait été dit. 

Après l’échec cuisant de l’Hécyre, Térence annonce ici revenir à des 
rôles typiques, dont la conformité au code traditionnel est soulignée par 
des épithètes de nature (parasite glouton, soldat fanfaron, etc.). Or la pièce 
va ménager quelques décalages par rapport à l’attente : la courtisane est 
une femme bonne, l’esclave n’est guère malin, la scène de servus currens 
est assumée par un jeune homme, etc. Quant au soldat Thrason et au para-

1 Sur cette contaminatio, voir en particulier : Walther Ludwig, « Von Terenz zu Menander », 
Philologus, 103, 1959, p. 1-38, et « The Originality of Terence and his Greek Models », 
Greek, Roman and Byzantine Studies�� ��� ������ S������������.ULVWLQH�*LOPDUWLQ�� ©�7KH�
Thraso-Gnatho Subplot in Terence’s Eunuchus », The Classical World, 69, déc. 1975-
MDQY��������S������������-��&��%��/RZH��©�7KH�(XQXFKXV���7HUHQFH�DQG�0HQDQGHU�ª��The 
Classical Quarterly, 33-2, 1983, p. 428-444.

�� /H�WH[WH�ODWLQ�HVW�FHOXL�pGLWp�SDU�-XOHV�0DURQ]HDX�GDQV�OD�&8)��%HOOHV�/HWWUHV���DYHF�WUD-
duction parsonnelle.



Chapitre I : Le modèle antique du soldat fanfaron 49

VLWH�*QDWKRQ��DX[�QRPV�VL�HPEOpPDWLTXHV��UHVSHFWLYHPHQW�©�OH�KDUGL�ª�HW�
« la mâchoire »), ils ont en commun une forme d’intellectualisation de leur 
rôle : ce soldat-là ne met pas en avant les actions éclatantes du guerrier, 
PDLV�OD�FRQ¿DQFH�TXH�OXL�SRUWH�OH�URL�HW�VRQ�SURSUH�GRQ�GH�OD�SODLVDQWHULH���FH�
TX¶LO�YHXW�RIIULU�j�O¶DGPLUDWLRQ�G¶DXWUXL��FH�Q¶HVW�SDV�XQ�FRUSV�JORULHX[��PDLV�
une tête pensante. Le parasite, lui, se présente en théoricien des rapports 
VRFLDX[��FRPPH�O¶pWDLW�FHUWHV�GDQV�OHV�Menechmes de Plaute déjà Penicu-
OXV��©�/DEURVVH�ª�RX�©�5DPDVVH�PLHWWHV�ª���PDLV�PLHX[��HQ�IRQGDWHXU�G¶XQ�
nouvel art parasitique et même d’une école, celle des « Gnathoniciens » – 
calque évident de « Platoniciens ». 

Le caractère indissociable du couple est souligné par la paronomase des 
GHX[�QRPV��HW�F¶HVW�Oj�XQH�LGpH�GH�7pUHQFH�FDU�GDQV�OH�Kolax de Ménandre 
OH� VROGDW� VH� QRPPH�%LDV� �OH�9LROHQW�� HW� VRQ� DFRO\WH� 6WURXWKLDV� �OH�0RL-
neau)1 – y apparaît aussi un certain Gnathon, mais sans doute strictement 
OLPLWp�DX�U{OH�GH�SDUDVLWH��VDQV�MRQFWLRQ�DYHF�OD�¿JXUH�GX�ÀDWWHXU�TX¶LQFDUQH�
Strouthias. Dans l’Eunuque de Térence, ce couple Thrason/Gnathon fait 
son entrée en scène au milieu de la pièce, comme le clou du spectacle. Le 
soldat Thrason s’est fait attendre, alors que Gnathon, lui, est déjà apparu 
GDQV�XQ�PRQRORJXH�ÀDPER\DQW��SRXU�H[SRVHU�VD�PpWKRGH��uia (v. 232-253) : 

Gn.�²�'LHX[�LPPRUWHOV���FRPPH�XQ�KRPPH�O¶HPSRUWH�VXU�XQ�DXWUH���
TXHOOH�GLIIpUHQFH�HQWUH�XQ�VRW�HW�XQ� LQWHOOLJHQW���&HWWH� LGpH�P¶HVW�YHQXH�
YRLFL�FRPPHQW��-¶DL�UHQFRQWUp�DXMRXUG¶KXL�HQ�DUULYDQW�TXHOTX¶XQ�G¶LFL��GH�
mon milieu et de ma condition, un homme plutôt distingué, qui lui aussi 
avait d’un coup de langue dévoré ses biens. […] « Eh quoi, lui dis-je, le 
plus lâche des hommes, tu t’es arrangé de telle manière que tu n’as plus 
aucun espoir en toi-même ? Tu as perdu l’esprit en même temps que la 
IRUWXQH�"�5HJDUGH�PRL�� TXL� VXLV� LVVX� GX�PrPH�PLOLHX��� TXHO� WHLQW�� TXHO�
VW\OH��TXHOOH�PLVH��TXHOOH�SUHVWDQFH���-H�SRVVqGH�WRXW�HW�QH�SRVVqGH�ULHQ���
rien n’est à moi, mais je ne manque de rien. — Mais, pauvre de moi, je ne 

1 Ce couple de Ménandre est évoqué par Plutarque, /HV�PR\HQV�GH�GLVWLQJXHU�OH�ÀDWWHXU�
d’avec l’ami (13) : ©�LO�IDXW�VH�JDUGHU�VXUWRXW�GX�ÀDWWHXU�HQ�PDWLqUH�GH�ORXDQJHV��/XL�QRQ�
SOXV�QH�O¶LJQRUH�SDV�HW�LO�HVW�IRUW�DGURLW�j�GpMRXHU�OHV�VRXSoRQV���V¶LO�HQWUHSUHQG�XQ�KRPPH�
FRVVX�RX�XQ�SD\VDQ�FRXYHUW�G¶XQH�JURVVH�SHOLVVH��LO�HVW�WRXW�SHUVLÀDJH�FRPPH�6WURXWKLDV�
DFFDEODQW�%LDV�GH�TXROLEHWV�HW� WRXUQDQW�HQ�GpULVLRQ�VD�VWXSLGLWp�SDU�GHV�pORJHV���³7X�DV�
EX�SOXV�ODUJHPHQW�TXH�OH�URL�$OH[DQGUH´��HW�³-H�ULV�HQ�VRQJHDQW�DX�FRXS�GX�&K\SULRWH´�ª�
�WUDG��.ODHUU�3KLOLSSRQ�6LULQHOOL��&�8�)���
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SHX[�QL�IDLUH�OH�ERXIIRQ�QL�VXSSRUWHU�OHV�FRXSV��²�&RPPHQW�"�WX�FURLV�TXH�
ça se passe comme ça ? Tu fais totalement fausse route (tota erras uia����
C’est autrefois qu’on pratiquait de la sorte ce métier, à la génération pré-
FpGHQWH���PDLV�YRLFL�XQH�QRXYHOOH�IDoRQ�G¶DWWUDSHU�OHV�RLVHDX[��HW�F¶HVW�PRL�
justement qui ai le premier trouvé la voie (hoc nouom est aucupium ; ego 
adeo hanc primus inueni uiam). Il est une espèce d’hommes qui veulent 
rWUH�OHV�SUHPLHUV�HQ�WRXWHV�FKRVHV��HW�QH�OH�VRQW�SDV���MH�P¶DWWDFKH�j�OHXUV�
SDV���DX�OLHX�GH�P¶RIIULU�j�HX[�FRPPH�REMHW�GH�ULUH��MH�SUHQGV�O¶LQLWLDWLYH�
de rire à tous leurs propos, et en même tempe j’admire leur esprit. À tout 
FH�TX¶LOV�GLVHQW��M¶DSSODXGLV���V¶LOV�GLVHQW�HQVXLWH�OH�FRQWUDLUH��M¶DSSODXGLV�
DXVVL���RQ�GLW�QRQ��MH�GLV�QRQ���RQ�GLW�RXL��MH�GLV�RXL���HQ¿Q�MH�PH�VXLV�j�PRL�
PrPH�LPSRVp�G¶DFTXLHVFHU�j�WRXW���YRLOj�TXHO�HVW�DXMRXUG¶KXL�OH�PpWLHU�GH�
EHDXFRXS�OH�SOXV�SUR¿WDEOH��ª�

*QDWKRQ�H[SOLTXH�DX�SDXYUH�KqUH�TXH�F¶HVW� OD�YLHLOOH�PDQLqUH�SDUDVL-
tique, le bouffon de banquet jouant les mascottes ou les souffre-douleur, 
qui l’a enfoncé dans la misère. Tout cela est dépassé, archaïque, la bonne 
méthode désormais consiste à « acquiescer à tout », omnia adsentari – 
comme déjà Artotrogus certes (« acquiescer à tous les mensonges qu’il 
lui plaît d’inventer »), mais cette règle d’action à l’égard d’un individu 
choisi comme hôte du parasite est étendue ici à l’ensemble du corps social 
GLVSRQLEOH��� OH� VROGDW� Q¶HVW� MDPDLV� TXH� O¶H[HPSODLUH� GH� GpPRQVWUDWLRQ�� OD�
dupe privilégiée de Gnathon. C’est donc plus loin dans la pièce que l’on 
pourra voir l’artiste à l’œuvre avec Thrason, administrant par la pratique la 
preuve de sa théorie sociale. /H�GLDORJXH�HQWUH�OHV�GHX[�FRPSqUHV��Y������
�����V¶RXYUH�VXU�XQH�GHPDQGH�GH�FRQ¿UPDWLRQ�GH�OD�SDUW�GX�PHUFHQDLUH��
à propos de la reconnaissance que la courtisane Thaïs devrait lui vouer 
SRXU�OH�FDGHDX�TX¶LO�YHXW� OXL�IDLUH�GH�OD� MHXQH�3DPSKLOD��3XLV��H[DOWp�SDU�
OHV�SURWHVWDWLRQV�HQFRXUDJHDQWHV�GH�*QDWKRQ��OXL�PrPH�VH�Gp¿QLW�FRPPH�
un homme à qui ses actions valent toujours la faveur (ce n’est pas la gloire 
militaire qui est ici en cause) : « C’est vraiment chez moi un don que tout 
ce que je fais me vaut des grâces » (grata… quae facio omnia). Approu-
vé par le parasite, il enchaîne sur le crédit dont il jouit auprès du roi (il 
©�P¶DGUHVVDLW� WRXMRXUV� OHV�SOXV�JUDQGV� FRPSOLPHQWV«� LO�PH� FRQ¿DLW� VRQ�
armée entière et ses desseins ») et sur la jalousie dont pour cette raison il 
IDLW�O¶REMHW��,O�VH�ODQFH�DORUV�GDQV�OH�UpFLW�GH�GHX[�PRWV�G¶HVSULW�SDU�OHVTXHOV�
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LO�DXUDLW�DQpDQWL�GHV�ULYDX[��OH�FRPPDQGDQW�GHV�pOpSKDQWV�LQGLHQV��SXLV�XQ�
MHXQH�EODQF�EHF�GH�5KRGHV��&RQWUH�OH�SUHPLHU��Y�������������©�-H�W¶HQ�SULH��
lui dis-je, Straton, est-ce parce que tu commandes à des bêtes que tu es si 
IpURFH�"�ª�(W�FRQWUH�OH�GHX[LqPH��TXL�HVVD\DLW�GH�OXL�VRXIÀHU�XQH�FRXUWLVDQH�
à un banquet (v. 425-426) : « Dis donc, lui fais-je, effronté personnage, tu 
es toi-même un lièvre et tu cherches du râble ? » Cette plaisanterie grivoise 
FRQVLVWH�j�VLJQL¿HU�DX�SHWLW� MHXQH�KRPPH�TXH�VHV�SUpWHQWLRQV�j�OD�FKDVVH�
érotique sont déplacées, car vu son âge il n’est lui-même qu’un objet de 
GpVLU�VH[XHO���XQ�OLqYUH��F¶HVW�j�GLUH�XQ�DQLPDO�j�SLpJHU�HW�j�GpJXVWHU�

3RXU�¿QLU��7KUDVRQ�UHYLHQW�DX�WKqPH�JDODQW��HQ�V¶LQTXLpWDQW�GH�VXVFLWHU�
par son cadeau la jalousie de Thaïs, qui pourrait le soupçonner d’être aimé 
GH� OD� MHXQH�¿OOH� �Y��������HW�DORUV� OH�SDUDVLWH� OXL�GRQQH�GHV�FRQVHLOV�SRXU�
entretenir au contraire la jalousie, stimulant de l’amour, ainsi que la rivalité 
avec l’amant de cœur de Thaïs. On voit que chez Thrason, donc, la for-
IDQWHULH�VH�GpSODFH�GHV�H[SORLWV�PLOLWDLUHV�VXU�OD�FRQ¿DQFH�TXH�OXL�DFFRUGH�
OH�5RL� HQ� FH� GRPDLQH� HW� VXU� VRQ� SURSUH� GRQ� GH� OD� UpSDUWLH� VSLULWXHOOH� HW�
cinglante. La capacité à abattre des ennemis est transférée sur la puissance 
du verbe. Pyrgopolinice veut éblouir par les armes (« astiquez mon bou-
clier »), Thrason par son esprit.

(Q�UHJDUG��TXHOOH�HVW�O¶DWWLWXGH�GX�SDUDVLWH�"�©�5DFRQWH��MH�W¶HQ�VXSSOLH�ª��
dans la bouche de Gnathon (v. 431) pour réclamer le bon mot lancé au 
MHXQH�5KRGLHQ��UHPSOLW�OD�PrPH�IRQFWLRQ�TXH�FKH]�$UWRWURJXV�©�MH�PH�UDS-
SHOOH�ª�SRXU�H[DOWHU�OH�QDUFLVVLVPH�GX�VROGDW��FRPPH�DXVVL�OHV�LQWHUMHFWLRQV�
TXL�UHQIRUFHQW�OHV�GpFODUDWLRQV�DGPLUDWLYHV�HW�OHV�K\SHUEROHV�TXL�DPSOL¿HQW�
celles-ci. Au besoin, Gnathon sert lui aussi de mémoire prothétique, non 
pour le souvenir de hauts faits, mais pour poursuivre la citation poétique 
que Thrason ne savait qu’esquisser à propos du roi (v. 403-406) : 

th. — Et puis si quelque jour la satiété des humains ou si parfois le 
dégoût des affaires le prenait, quand il voulait se délasser comme pour… 
tu sais bien ? — Gn.�²�-H�VDLV���©�&RPPH�SRXU�H[SHFWRUHU�GH�VRQ�kPH�
cette misère. » 

Ce « je sais » fait écho au « je me rappelle » d’Artotrogus : le parasite 
est la ressource mémorielle du soldat. Mais pour le reste Gnathon est moins 
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disert qu’Artotrogus, il se contente d’approuver, d’encourager, de ponctuer 
OHV� VRWV�SURSRV�GX� VROGDW�� LOOXVWUDQW� DLQVL� OD� WKpRULH�GH� OD�ÀDWWHULH�TX¶LO� D�
H[SRVpH�GDQV�VRQ�PRQRORJXH�SUpFpGHQW��VL�O¶DXWUH�GLW�RXL��MH�IDLV�RXL���V¶LO�
GLW�QRQ��MH�IDLV�QRQ���&H�VRQW�GHV�H[FODPDWLRQV�pORJLHXVHV�TXL�VRXOLJQHQW�OD�
UpXVVLWH�j�OD�FRXU�GX�URL��©�$GPLUDEOH���ª��HW�OH�UpFLW�GHV�ERQV�PRWV��©�-R-
liment parlé, SDU�+HUFXOH��HW�GRFWHPHQW���$wH�DwH�� LO�pWDLW� MXJXOp�� O¶LQGLYL-
du », et : « Spirituel, joli, distingué, rien au-dessus », compliment H[SOLFLWH�
réclamé par la question de Thrason, qu’un simple éclat de rire ne satisfait 
pas). Mais ces appréciations sont chargées d’ironie, et c’est bien la marque 
de Gnathon, ce grand spécialiste du discours, ce maître sophiste, que celle 
de la double entente. Si Artotrogus pratique le double discours (l’un adressé 
DX�VROGDW��O¶DXWUH�j�SDUW�VRL�HW�DX[�VSHFWDWHXUV���*QDWKRQ�OXL��HVW�XQ�YLUWXRVH�
du double sens. Voir la formule tortueuse des vers 399-400 : « une gloire 
que d’autres acquièrent à force de labeur, souvent avec un mot un homme 
d’esprit se l’attribue » – comprendre : là où les vrais soldats s’illustrent par 
leur endurance physique, un homme spirituel s’impose par sa parole, mais 
c’est un usurpateur – et comme Thrason n’a de toute façon pas d’esprit, 
il n’a pas de gloire non plus. Ensuite Gnathon à propos de l’intimité du 
roi emploie une formulation curieuse, in oculis gestare�� TXL� FURLVH� GHX[�
H[SUHVVLRQV�� in oculis habere� �DYRLU� WRXMRXUV�GHYDQW� OHV�\HX[�� j� O¶HVSULW��
et in sinu gestare� �FKpULU� VXU�VRQ�VHLQ����FHWWH�FRQGHQVDWLRQ�DERXWLW�j�XQH�
K\SHUEROH��TXL�FHUWHV�pYRTXH�XQ�WLWUH�RI¿FLHO�SRXU�OD�SHUVRQQH�GH�FRQ¿DQFH��
OH�EUDV�GURLW�G¶XQ�URL�FRPPH�FHOXL�GH�3HUVH��©�O¶¯LO�GX�5RL�ª���PDLV�HOOH�
sous-entend aussi une plaisanterie grivoise, sur la véritable fonction du 
PHUFHQDLUH�HQ� WDQW�TXH�PLJQRQ�GX� URL��SOXW{W�TXH�FRQ¿GHQW��TXL� UHQYRLH�
j�O¶LGpH�DQWLTXH�TXH�OH�VDLVLVVHPHQW�DPRXUHX[�SURFqGH�GX�UHJDUG��YRLU�OH�
Phèdre de Platon, les épigrammes hellénistiques puis les élégiaques latins), 
et peut-être à la réputation des eunuques comme objets de plaisir pour les 
PRQDUTXHV�RULHQWDX[���©�$LQVL�GRQF�OH�5RL�Q¶DYDLW�G¶\HX[«�TXH�SRXU�WRL�ª��
WUDGXLW�-XOHV�0DURX]HDX��&�8�)����FH�TXL� UHQG�SDUIDLWHPHQW� O¶pTXLYRTXH1. 
(Q¿Q�FHWWH�H[SUHVVLRQ�in oculis gestare YLHQW�ÀDWWHU�FKH]�7KUDVRQ�OH�GpVLU�

1 Dans ce jeu de mots sur oculis gestare (v. 401), certains philologues ont en outre supposé 
TXH�OH�URL�HQ�TXHVWLRQ�SRXYDLW�rWUH�$QWLJRQH�OH�%RUJQH��TXL�UpJQD�VXU�$WKqQHV�DSUqV�OD�
PRUW�GH�VRQ�¿OV�'pPpWULRV��GH�����j�������FH�TXL�DMRXWHUDLW�DX�FRPLTXH��0DLV�OD�PHQWLRQ�
des éléphants indiens au v. 413 fait davantage songer à la dynastie séleucide (comparer 
avec Plaute, Miles v. 75).
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d’être toujours le point de convergence des regards, qui se manifeste aussi 
bien dans l’obsession de la jalousie (inuidere) – être le favori pour susci-
ter l’envie. -XVWH�DSUqV��OH�FRPPHQWDLUH�HOOLSWLTXH�VXU�OD�FRQ¿DQFH�GX�URL���
©�$GPLUDEOH���ª��VLJQL¿H�j�OD�IRLV���©�GLJQH�G¶DGPLUDWLRQ�ª��FHWWH�UHVSRQVDEL-
OLWp�GH�FRPPDQGHU�O¶DUPpH�TXH�OH�URL�W¶D�FRQ¿pH���HW���©�pWRQQDQW�ª��TX¶LO�DLW�
accordé un tel pouvoir au sot que tu es). Même chose pour la citation poé-
WLTXH�TXL�YLHQW�HQVXLWH���O¶H[SUHVVLRQ�WUqV�LPDJpH�©�H[SHFWRUHU�OD�PLVqUH�ª�
(exspuere miseram) évoque un passage des Annales d’Ennius, où l’homme 
d’État Servilius Geminus, après une journée de labeur harassante, vomit à 
VRQ�FRQ¿GHQW�VHV�SUpRFFXSDWLRQV��F¶HVW�OH�YHUEH�euomere qui est employé 
par Ennius, Ann.���������6NXWVFK����LFL�exspuere��F¶HVW�FUDFKHU���WRXW�HQ�ÀDW-
tant la prétention de Thrason au style élevé (déjà sensible dans « la satiété 
des hommes et le dégoût des affaires »), Gnathon donne au public l’image 
G¶XQ�FRXUWLVDQ�j�OD�¿JXUH�GXTXHO�OH�URL�SHXW�FUDFKHU��HW�HQ�SURQRQoDQW�FH�
verbe onomatopéique, sans doute fait-il de même). Autre sous-entendu iro-
nique dans la reprise des propos satisfaits de Thrason un peu plus loin : 
©�(W�RXL��WHO�HVW�OH�URL���IDLW�SRXU�WUqV�SHX�G¶KRPPHV���ª�±�*QDWKRQ�FRUULJH���
©�(W�PrPH�SRXU�SDV�XQ��MH�SHQVH��V¶LO�YLW�DYHF�WRL���ª�/H�VROGDW�VH�FRQVLGqUH�
comme privilégié, mais le parasite dit : tu es même unique, le roi ne peut 
supporter que toi, qui éclipses tout le monde, ou bien : le roi n’admet vrai-
ment personne, puisque tu n’es pas un homme, tu ne réponds même pas à 
OD�Gp¿QLWLRQ�G¶rWUH�KXPDLQ��¬�SURSRV�GH� OD�UpDFWLRQ�GX�FRPPDQGDQW�GHV�
pOpSKDQWV���©�(W� OXL��DORUV�"�ª�GHPDQGH�*QDWKRQ���©�0XHW� LOOLFR���ª�� UpSRQG�
Thrason, et Gnathon renchérit : « Comment ne l’eût-il pas été ? » (car tant 
G¶LPEpFLOOLWp�ODLVVH�VDQV�YRL[���¬�SURSRV�GX�MHXQH�5KRGLHQ�DX�EDQTXHW��OH�
soldat déclare ��©�7HUUDVVp��HW�WRXV�FHX[�TXL�pWDLHQW�Oj��PRUWV�GH�ULUH���SRXU�
¿QLU��WRXV�GpVRUPDLV�PH�UHGRXWDLHQW�ª��HW�le parasite commente : « Non sans 
raison » (car on peut craindre d’être l’objet de tes saillies, ou bien : car 
XQH� WHOOH� ErWLVH� IDLW� IXLU� OH�PRQGH��� (Q¿Q� OD� UHPDUTXH� VXU� FH�PRW� ODQFp�
DX�5KRGLHQ��� ©�,O� HVW� GH� WRL�"� MH� OH� FUR\DLV� DQFLHQ�ª� VLJQL¿H�TXH� OH� VROGDW�
est l’auteur d’une plaisanterie si bonne qu’elle est aussitôt passée dans la 
tradition et qu’on en a trop vite oublié la source… ou bien plutôt, qu’il 
répète sottement une blague éculée1. Artiste du double sens, c’est Gnathon 

1 Vers 426-428. Des commentateurs attribuent cette plaisanterie à une comédie de Livius 
Andronicus, le fondateur du théâtre en langue latine, de sorte que la remarque de Gnathon : 
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HQ�UpDOLWp�O¶KRPPH�G¶HVSULW�TXH�YRXGUDLW�rWUH�7KUDVRQ���&HOD�QRXV�DPqQH�
à considérer un léger brouillage des rôles, des effets de ressemblance ou 
GH�GLVFUHWV�pFKDQJHV�GH�WUDLWV�SDU�UDSSRUW�j�FHX[�DWWHQGXV��DX�SRLQW�TXH�OHV�
©�GHX[�ERQVKRPPHV�ª�WHQGHQW�YHUV�OD�¿JXUH�GX�GRXEOH��FRPPH�OH�VXJJqUH�
la paronomase de leurs noms.

3. thrason/Gnathon : parallÉlismes et croisements 

7KUDVRQ�HVW�OH�IDYRUL�HW�OH�FRQ¿GHQW�GX�URL��VLWXDWLRQ�TXL�UDSSHOOH�FHOOH�
GH�SDUDVLWH��HW�HQ�WDQW�TXH�FRXUWLVDQ��FHOOH�GX�ÀDWWHXU��,O�YHXW�rWUH�XQ�KRPPH�
G¶HVSULW��HW�LO�H[HUFH�VHV�WDOHQWV�DX�EDQTXHW��VLWXDWLRQ�Oj�HQFRUH�FDUDFWpULV-
WLTXH�GHV�SDUDVLWHV��GX�PRLQV�FHX[�j� O¶DQFLHQQH�PRGH�� OHV�ERXIIRQV�SRXU�
lesquels précisément Gnathon a professé son mépris dans son monologue 
LQLWLDO��9RLFL�GRQF�XQ�VROGDW�TXL�MRXH�DX�SDUDVLWH��TXL�V¶DSSURFKH�GX�ÀDWWHXU�

Quant à Gnathon, s’il reste dissimulé dans ce dialogue avec le soldat, 
GDQV�VD�SUHPLqUH�DSSDULWLRQ�VXU�VFqQH�LO�DI¿FKDLW�XQ�FRQWHQWHPHQW�GH�VRL��
XQH�VXI¿VDQFH�GH�gloriosus�� ,O�H[KLEDLW�XQ�HPERQSRLQW� WRXW�j�IDLW� LPSUR-
bable pour un parasite, à la manière d’un miles bombant le torse. Il reven-
diquait bruyamment le statut de princeps inventor, inventeur d’un nouvel 
art parasitique (v. 247), celui de l’adsentatio. En réalité ce ne sont que van-
WHULHV�GH�VD�SDUW��FDU�SRXU�XQ�SDUDVLWH�OH�JDJQH�SDLQ�GH�ÀDWWHXU��TX¶LO�RSSRVH�
j�FHOXL�GH�ERXIIRQ�DXWUHIRLV��HVW�ELHQ�pWDEOL�DYDQW�OXL�DX[�\HX[�GHV�VSHFWD-
teurs, chez Peniculus (id enim quod tu uis id aio atque id nego, en Men. 
163) et surtout Artotrogus (adsentandumst)1. Quant à sa prétention à dire 

©�-H�OH�FUR\DLV�DQFLHQ��FH�ERQ�PRW�ª�SRXUUDLW�FRQWHQLU�XQ�FOLQ�G¶°LO�DX[�VSHFWDWHXUV��HQ�
IRUPH�G¶DOOXVLRQ�LQWHUWH[WXHOOH���LO�\�DXUDLW�DLQVL�XQ�SUpFpGHQW�GDQV�OD�FRPpGLH�ODWLQH��HW�
la même saillie se retrouvait peut-être chez Caecilius, autre auteur comique. En tout cas, 
c’est une formule proverbiale en latin (cf. August Otto, Die Sprichwörter und sprichwört-
lichen Redensarten der Römer [1890], repr. Georg Olms Verlag, 1971, p. 190-191), qui a 
un parallèle en grec : « tu es lièvre, et tu désires de la viande ? » – mais elle ne vient pas du 
Kolax de Ménandre (le modèle de Térence pour l’insertion du couple Thrason/Gnathon), 
TXL�SUpVHQWH� j� FHW� HQGURLW� XQH� DXWUH�SODLVDQWHULH��� FI�� -RKQ�%DUVE\��Terence, Eunuchus, 
Cambridge University Press, 1999, p. 162-163. 

1 Du reste, une telle opposition entre d’une part le parasite affamé (edax) en quête d’in-
vitation à un banquet, du type bouffon, le ridiculus avec ses bons mots, logoi ridiculi – 
(UJDVLOH�SODLQWLI��*pODVLPH�PHWWDQW�VHV�TXDOLWpV�DX[�HQFKqUHV�±��HW�G¶DXWUH�SDUW�OH�SDUDVLWH�
ÀDWWHXU��colax ou adsentator) attaché à un riche patronus – Charmidès accompagnant le 
SUR[pQqWH�/DEUD[��3HQLFXOXV�DYHF�0pQHFKPH�OH�IrWDUG��$UWRWURJXV�HW�*QDWKRQ�DX[�F{WpV�
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la loi sociale, le public a l’habitude des parasites théoriciens : « avant lui » 
d’autres parasites invoquent plus modestement la pression du besoin qui 
UHQG�LQJpQLHX[��(UJDVLOH��*pODVLPH1), ou discourent doctement sur les liens 
de société comme Peniculus. Donc Gnathon est un fanfaron, un imposteur 
qui fait passer son habileté particulière pour une nouveauté, et son analyse 
VRFLDOH�SRXU�XQH�WKpRULH�RULJLQDOH��$PDWHXU�GH�SDUDGR[HV�HW�GH�UHQYHUVH-
ments à la Gorgias, il proclame sa toute-puissance et sa richesse à partir 
GH�VRQ�GpQXHPHQW��©�MH�SRVVqGH�WRXW��HW�QH�SRVVqGH�ULHQ���ULHQ�Q¶HVW�j�PRL��
PDLV�MH�QH�PDQTXH�GH�ULHQ�ª���FRPPH�V¶LO�DYDLW�FRQTXLV�XQH�H[WUDRUGLQDLUH�
OLEHUWp�HW�DXWRVXI¿VDQFH��/RUVTX¶LO�H[SOLTXH�HQ�TXRL�FRQVLVWH�OD�WHFKQLTXH�
de l’approbation perpétuelle, il souligne l’imitation systématique et conclut 
VXU�OH�SUR¿W�PD[LPDO�TX¶RQ�HQ�WLUH��quaestus… multo uberrimus). 

On est donc loin de la dépendance dont se plaignait Artotrogus (« c’est 
mon ventre qui me vaut toutes ces épreuves… »). Et rétrospectivement, 
l’insistance imbécile du soldat sur l’envie d’autrui à son égard, sur son 
VWDWXW�H[FHSWLRQQHO��RSSRVLWLRQ�UpJXOLqUH�HQWUH�PRL�HW�OHV�DXWUHV��ego/alii), 
fait ressortir la vanité du parasite : tous sont mes ennemis, se rengorge 
Thrason – tous sont mes amis et me font fête, proclame Gnathon dans la 
suite de son monologue initial, en se présentant comme modèle vivant du 
succès de sa méthode, au point de faire instantanément école (v. 255-264) :

Tout en causant ainsi [i.e. le parasite raté et moi], sur ces entrefaites 
quand nous arrivons au marché se précipitent joyeusement à notre ren-
contre des marchands de bonnes choses, mareyeurs, bouchers, cuisiniers, 
charcutiers, poissonniers, à qui, dans la prospérité et dans l’adversité, 
j’avais rendu service comme je le fais encore souvent. Ils me saluent, 
m’invitent à dîner, me souhaitent la bienvenue. Et l’autre, le pauvre 
traîne-la-faim, me voyant tellement à l’honneur et gagnant si facilement 

GH�OHXU�PHUFHQDLUH�±��HVW�SUpFLVpPHQW�j�QXDQFHU�VHORQ�0��)DXUH�5LEUHDX��op. cit., p. 108-
�������©�SDUDVLWH��ÀDWWHXU�RX�WURPSHXU��OH�parasitus est un être de langage » et se signale 
toujours par une remarquable capacité d’adaptation, au point d’atteindre pour certains le 
rôle de meneur du jeu (Curculion, Phormion et Gnathon).

1 Voir le motif de « l’indigence mère des arts », qu’il s’agisse d’Ergasile maudissant son 
état dans les Captifs� �©�/D�SHVWH� VRLW� GH� O¶DUW� SDUDVLWLTXH���&DU� OD� MHXQHVVH� DXMRXUG¶KXL�
pFDUWH� ORLQ� G¶HOOH� OHV� ERXIIRQV� LQGLJHQWV�ª�� Y�� ��������� RX� GH�*pODVLPH� H[SOLTXDQW� VD�
« vocation » dans le Stichus (« C’est la pauvreté qui m’a fait devenir bouffon, car elle 
enseigne toutes sortes de métiers quand elle vous atteint », v. 177-178). 
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ma vie, le voilà qui se mit à me supplier de lui laisser faire cet appren-
WLVVDJH�DXSUqV�GH�PRL���MH�OXL�HQMRLJQLV�GH�PH�VXLYUH��sectari iussi) pour 
que, si possible, de même que les écoles de philosophes tirent justement 
du maître leur nom, de la même manière les parasites soient appelés Gna-
thoniciens.

3DUDOOpOLVPH�HW�pFKRV�GRQF��FDU�7KUDVRQ�HW�*QDWKRQ�YHXOHQW�WRXV�GHX[�
être admirés, et chacun met en avant sa réussite et son intelligence. Mais il 
y a là aussi une sorte d’inversion, car le soldat prétend réussir, lui, dans la 
plaisanterie c’est-à-dire assumer la fonction traditionnelle du parasite qui 
HVW�GH�IDLUH�ULUH�GDQV�OHV�EDQTXHWV��4XDQW�DX�ÀDWWHXU��LO�DVSLUH�j�FRPPDQGHU�
HW�j�rWUH�VXLYL���LO�QH�V¶DWWDFKH�DX[�SDV�GHV�JRJRV��consectari, v. 249) et n’ap-
prouve à tous leurs propos (adsentari��Y�������TXH�SRXU�PLHX[�VH�FRQVWL-
tuer une troupe d’imitateurs et jouir de l’approbation de ses élèves (sectari, 
Y��������7KUDVRQ�FKHUFKH�OD�VpGXFWLRQ��YHXW�SODLUH�DX[�DXWUHV��*QDWKRQ�HQ�
feignant souplesse et serviabilité cherche le pouvoir, la domination. D’une 
manière générale le parasite se met au service d’autrui pour se servir lui-
PrPH���PDLV�VL�FHWWH�K\SRFULVLH�HVW�SLWR\DEOH�FKH]�$UWRWURJXV�TXL�VH�SODLQW��
elle est inquiétante chez Gnathon qui s’enorgueillit et s’avère maître du jeu 
dans la pièce.

4. rÉsonances philosophiques

,O�V¶DJLW�Oj�FHUWHV�GH�UHVVHPEODQFHV�HW�GH�SUR[LPLWpV��HW�QRQ�G¶pFKDQJH�
complet de rôles. On peut préciser les traits en reprenant la typologie 
d’Aristote à propos des relations sociales et du rapport à autrui, respec-
tivement sous le rapport du vrai, de l’agrément et du badinage (Éthique 
à Eudème II, 3, 1220b 38 – 1221a 12, Éthique à Nicomaque, II, 7, 1108a 
10-30 et IV, 12-14), et de son disciple Théophraste dans les Caractères 
±�7KpRSKUDVWH�GRQW�RQ�FRQQDvW� MXVWHPHQW� O¶LQÀXHQFH�VXU�0pQDQGUH��GRQW�
s’inspire ici Térence1. 

1 3RXU� O¶LQÀXHQFH� SpULSDWpWLFLHQQH� VXU� O¶pWKLTXH� GH�0pQDQGUH�� YRLU� O¶RXYUDJH� IRQGDWHXU�
G¶$GHOPR� %DULJD]]L�� La formazione spirituale di Menandro�� 7XULQ�� ������� HW� GH� Oj��
pour le domaine latin : Pierre Grimal, « Térence et Aristote, à propos de l’Héautonti-
morouménos », Bulletin de l’Association Guillaume Budé��Q����� MXLQ�������S������������
-��&��'XPRQW��©�&RQWHQX�HW�H[SUHVVLRQ�SKLORVRSKLTXH�GDQV� OD�FRPpGLH� ODWLQH�ª�� LQ���La 
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Dans la conception d’Aristote la vertu occupe une position moyenne 
HQWUH� XQ� GpIDXW� HW� XQ� H[FqV�� 3RXU� FH� TXL� FRQFHUQH� G¶DERUG� OD� YpULWp� GHV�
SDUROHV�HW�GHV�DFWHV��OD�YHUWX�HVW�OD�YpUDFLWp��HQWUH�O¶H[FqV�PDQLIHVWp�SDU�OH�
vantard (alazôn���TXL�VLPXOH�SDU�H[DJpUDWLRQ��HW�OH�GpIDXW�UHSUpVHQWp�SDU�OH�
réticent (eirôn), qui pratique la feinte par dissimulation. Pour l’agrément 
ensuite, le moyen terme est l’amabilité, entre le défaut qu’incarnent les 
HVSULWV�KDUJQHX[�HW�TXHUHOOHXUV��duskoloi kai duserides���HW�O¶H[FqV�¿JXUp�j�
la fois par le complaisant (areskeios���V¶LO�Q¶D�DXFXQH�¿Q�LQWpUHVVpH�HQ�YXH��
HW�SDU�OH�ÀDWWHXU��kolax), si c’est pour son avantage propre1. La différence 
HQWUH� FRPSODLVDQW� HW� ÀDWWHXU�� F¶HVW� TXH� OH� SUHPLHU� HVW� JXLGp� SDU� OH� GpVLU�
de plaire, le second par son intérêt – selon cette distinction, Gnathon est 
ELHQ� OH� ÀDWWHXU��PDLV� RQ� DSHUoRLW� DXVVL�7KUDVRQ� GDQV� O¶KRPPH� FRPSODL-
sant. (Q¿Q�SRXU�FH�TXL�HVW�GX�EDGLQDJH��OH�MXVWH�PLOLHX�HVW�O¶HQMRXHPHQW�RX�
gaieté de bon ton (eutrapelia���HQWUH�OHV�JULQFKHX[�HW�UXVWUHV��agroikoi), qui 
n’entendent rien à la plaisanterie, et les vulgaires bouffons (bômolochoi), 
©�GpYRUpV�GX�GpVLU�G¶rWUH�IDFpWLHX[�j�WRXW�SUL[��HW�YLVDQW�SOXW{W�j�SURYRTXHU�
le rire qu’à observer la bienséance dans leurs discours et à ne pas contrister 
la victime de leurs railleries » (Eth. Nic.�,9����������D������WUDG��-��7ULFRW��
Vrin2). Sous ce rapport Thrason qui humilie le commandant des éléphants 
HW�OH�MHXQH�5KRGLHQ�HVW�XQH�VRUWH�GH�ERXIIRQ��mais il ne fait rire qu’à ses 
dépens, par sa sottise, alors qu’il se croit homme d’esprit, plein d’à-pro-
pos (dans la typologie d’Aristote eutrapelos ou plus précisément eutropos, 
« esprit agile », cf. Eth. Nic. IV, 14, 1128a 10). Gnathon, lui, pratique la 
plaisanterie à double entente, comme eirôn (dissimulé).

Dans le Miles de Plaute, donc, Pyrgopolinice est fanfaron, et Artotrogus 
ÀDWWHXU�HPSUHVVp��DYHF�XQH�UpSDUWLWLRQ�GHV�U{OHV�FODLUHPHQW�V\PpWULTXH�HW�

langue latine, langue de la philosophie��DFWHV�GX�FROORTXH�GH�5RPH��������PDL��������
3XEOLFDWLRQV�GH�O¶eFROH�)UDQoDLVH�GH�5RPH�������������S���������

1 3RXU�OD�GLVWLQFWLRQ�HQWUH�DPDELOLWp�HW�ÀDWWHULH�GDQV�OD�OLWWpUDWXUH�SRVWpULHXUH��FI��&LFpURQ��
Laelius de amicitia�� ��������� 3OXWDUTXH��op. cit. (supra QRWH� S�� ������ e��*DYRLOOH�� ©�/H�
µGLVFRXUV�LQGXOJHQW¶��+RUDFH��Satires, I, 3, 38 sqq. et Ovide, Art d’aimer, II, 641 sqq.) », 
Giornale Italiano di Filologia, 68, 2016, p. 187-212.

2 Sur la condamnation par Aristote de la bouffonnerie (bômolochia), qui quête le plaisir 
d’autrui avec des outrances et des grossièretés, par opposition à la plaisanterie de bon 
goût (eutrapelia), tempérée par la bonne éducation, voir aussi Rhétorique II, 1389b 12, et 
III, 1419b 8.
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bien complémentaire. Le parasite se nourrit de la vanité et des mensonges 
du soldat. Mais dans l’Eunuque de Térence les choses se présentent de 
PDQLqUH�FRPSOH[H�HW�DPELJXs��7KUDVRQ�HVW�IDQIDURQ�PDLV�DXVVL�FRPSODL-
sant, car il veut plaire et être aimé : serait-ce une sorte de parasite en quête 
d’amitié1�"�*QDWKRQ�HVW�XQ�YLUWXRVH�GH�OD�ÀDWWHULH�HW�GH�O¶DGDSWDWLRQ��DGXOD-
WHXU�SHUSpWXHO��PDLV�DXVVL�SODLVDQWLQ�LURQLTXH��GLVVLPXOp��HW�VXUWRXW�YDQLWHX[�
YRLUH�YDQWDUG���XQ�ÀDWWHXU�IDQIDURQ�"�,O�YHXW�rWUH�DGPLUp�OXL�DXVVL��LO�LQFDUQH�
OD�UHYDQFKH�GH�O¶REVpTXLHX[�VDQV�VFUXSXOHV�RX�O¶XOWLPH�VWDGH�GH�OD�ÀDWWH-
ULH�±�ORUVTXH�OH�SDUDVLWH�D�JURVVL�DX[�GpSHQV�GH�VRQ�K{WH��7HOOHV�VRQW�LFL�OHV�
superpositions et combinaisons subtiles de caractères.

Sur cette question du couple soldat/parasite, on ne peut certes invoquer 
TXHOTXH�pYROXWLRQ�GH�3ODXWH�j�7pUHQFH��SXLVTXH� OHV�GHX[�DXWHXUV�SXLVHQW�
DX[�PrPHV�PRGqOHV�GH�OD�1pD��7pUHQFH�D�HPSUXQWp�OH�FRXSOH�DX�Kolax de 
0pQDQGUH��GpMj�HPSUHLQW�GH�FRPSOH[LWp�SV\FKRORJLTXH�HW�GH�SUpWHQWLRQ�LQ-
WHOOHFWXHOOH��&¶HVW�GRQF�OH�FKRL[�PrPH�GH�O¶RULJLQDO�JUHF�TXL�HVW�UpYpODWHXU�
d’un style comique : chez le premier, contraste et complémentarité de per-
sonnages bien campés – chez le second, jeu de variation sur les rôles jusqu’à 
la contagion discrète et l’échange de certains traits… comme souvent dans 
XQ�©�YLHX[�FRXSOH�ª��&DU��GDQV�O¶LPLWDWLRQ�PrPH�GH�0pQDQGUH��LO�IDXW�QRWHU�
TXH�7pUHQFH� D� FKRLVL� G¶pOLPLQHU� FHUWDLQV� WUDLWV�GX� VROGDW�%LDV� �TXL�YDQWH�
sa capacité de boire et ses conquêtes féminines), pour ne retenir que les 
YDQWDUGLVHV�UHODWLYHV�DX[�UHSDUWLHV�SODLVDQWHV���SHXW�rWUH�D�W�LO�VpOHFWLRQQp�HW�
PRGL¿p�OHV�FDUDFWpULVWLTXHV�GX�PLOLWDLUH�SRXU�FUpHU�FHWWH�OpJqUH�LPSUHVVLRQ�
GH�FRQWRXUV�EURXLOOpV�HQWUH�VHV�GHX[�SHUVRQQDJHV��

1 Thrason est attendrissant lorsqu’il se montre bien conscient des sentiments de la courti-
sane Thaïs (« Si du moins elle m’aimait », v. 446, à l’irréel du présent), ou s’avoue en 
aparté malade d’amour, quelques vers avant le dénouement : « Moins il me reste d’espoir, 
SOXV�M¶DLPH�ª��Y���������(Q¿Q��ORUVTXH�O¶DUUDQJHPHQW�G¶XQ�PpQDJH�j�WURLV�HVW�FRQFOX��OH�
VRXODJHPHQW� GH� VH� YRLU� DFFXHLOOL� SDU� OD� VRFLpWp� FRPLTXH� V¶H[SULPH� QDwYHPHQW� VRXV� OD�
IRUPH�G¶XQH�FRQFOXVLRQ�YDQWDUGH���©�-H�Q¶DL�MDPDLV�pWp�QXOOH�SDUW�VDQV�TXH�WRXW�OH�PRQGH�
m’aime énormément » (v. 1092) – ce qui suscite un dernier commentaire ironique de 
*QDWKRQ���©�1H�YRXV�DYDLV�MH�SDV�GLW�TX¶LO�\�D�HQ�OXL�GH�OD�¿QHVVH�DWWLTXH�"�ª�


