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Depuis son assassinat le jour des Ides de mars, 

en 44 av. notre ère, l’image de Jules César a connu de nombreuses 

méta morphoses et marqué les imaginaires collectifs. Par une 

habile propagande, son mythe se met en place dès l’Antiquité, lui 

garantissant une notoriété durable. Vingt siècles d’évolutions et 

d’appropriations en ont fait un archétype. Ce volume retrace tout 

d’abord l’évolution de la figure du général romain au fil du temps, 

de  l’Antiquité aux années 1960, avant de proposer un panorama 

de ses images actuelles au travers d’études thématiques.

Publié avec le concours  
de l’Institut des Sciences et Techniques de l’Antiquité (UFC – UR 4011),  
de la région Bourgogne-Franche-Comté et de l’association Antiquipop.
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Jules César.��
Virilité,�sexualité,�séduction ?Julien Olivier*

Jules César compte parmi les rares personnages de l’Antiquité dont le nom au moins est 
familier à presque tous. Or si nous pouvons éventuellement nous réjouir de cette aura qu’a 
conservée à travers les siècles Caius Julius Caesar, il est indubitable que ce succès va de pair 
avec la transmission d’une image réduite à quelques stéréotypes. Dans la culture populaire 
contemporaine Jules César est perçu avant tout comme un chef de guerre1, un conquérant, 
et incarne presque à lui seul la figure générique de l’empereur romain, nous y reviendrons. 
Cela fait-il pour autant de César un homme viril, c’est-à-dire un personnage affecté des 
caractères moraux stéréotypés qu’on attribue traditionnellement à l’homme2  ? Ce n’est 
a priori pas un terme qui lui est naturellement accolé. La sexualité, la séduction sont des 
termes que l’on emploie plus rarement encore pour évoquer le conquérant. Bien entendu, 
de plus en plus ces dernières décennies, la figure de Jules César est étroitement associée à 
celle de Cléopâtre. Mais leur couple est-il empreint de la même sensualité que celui que la 
reine forma ensuite avec Antoine ?

Virilité, sexualité et séduction3 ? À bien des égards, donc, ces termes ne semblent 
pas s’appliquer aujourd’hui naturellement à César. Dans cet article nous tâcherons d’inter-
roger ces qualificatifs à l’aune de la perception contemporaine commune du personnage. 
Outre les publications et les productions télévisuelles et cinématographiques récentes, 
nous utiliserons les résultats d’un sondage réalisé du 18 au 29 avril 2022 auprès du public 
du MuséoParc Alésia, augmenté des données tirées d’une exploration du web. Enfin, il a 
semblé que l’immense popularité de Jules César et sa présence récurrente dans la littérature 
jeunesse devait être exploitée : ce type de support devant par nature expliciter nombre de 
concepts ailleurs largement sous-entendus.

*	 Chargé de la collection des monnaies grecques au département des Monnaies, médailles et antiques de la 
Bibliothèque nationale de France, julien.olivier@bnf.fr
1	 G. Perrot, p. 139.
2	 Définition Le Robert [https://dictionnaire.lerobert.com/definition/viril, consulté le 30/08/2023]. Nous 
ne considérons pas ici la dimension romaine de la virtus, évoquée dans son article par G. Perrot (p. 139).
3	 Voici le mandat que m’ont confié Cl. Mercier et F. Bièvre-Perrin, maîtres d’œuvre de cet ouvrage, ce dont 
je les remercie très chaleureusement.
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Le corps et la virilité de César

La virilité attribuée à César se traduit-elle par la perception de son corps, de son apparence ? 
C’est une question qui est fréquemment et très directement posée dans la littérature 
jeunesse. Ainsi dans Jules César. 50 drôles de questions pour le découvrir, une double page 
est-elle consacrée à ce sujet : « César est-il beau ? »4. La réponse apportée reprend géné-
ralement les éléments transmis par Suétone, pour finalement insister sur le charisme et le 
charme du personnage5. Néanmoins la question se pose en d’autres termes lorsque l’on 
s’adresse à un public adulte. L’enquête réalisée au MuséoParc Alésia donne à cet égard une 
première clé (fig. 1).

Pour les cinq premiers termes se dégage à chaque fois une tendance nette. Sans 
surprise César est presque unanimement qualifié d’autoritaire, il ne fait aucun doute qu’il 
n’est pas jeune, et est vêtu d’une toge, voire d’une armure. À l’inverse, « viril » divise les 
personnes interrogées.

Pour le même sondage il a été demandé également de sélectionner cinq mots se 
rapportant au physique ou bien à la tenue de César. La concentration des récurrences inter-
pelle (fig. 2). Un homme grand affublé d’une toge et d’une couronne de laurier : cela suffit 
pour identifier Jules César. Les seuls termes – à l’exception de la taille – se rapportant à ses 
particularités physiques (chauve, vieux ou beau) sont relégués loin derrière ce qui constitue 
le marqueur principal de son identification : son costume. Cette logique s’exprime pleine-
ment dans une devinette Apéricube qui en trois mots cherche à faire reconnaître César : 
«  Empereur  -  Romain  -  Laurier  ». Cet exemple est je crois particulièrement révélateur 
de ce qu’est devenu la perception contemporaine de César. « Empereur », « Romain » 
et «  Laurier  » s’appliquent en réalité à tous les empereurs romains, mais pas à César 
lui-même, en tout cas pas au personnage historique. Ainsi la figure de Jules César tend-t-
elle de plus en plus à se confondre avec l’image générique de l’empereur romain qu’il ne fut 
jamais, entraînant de fait sa désincarnation physique presque complète.

Certains éléments pourtant clairement exprimés dans la tradition antique semblent 
ainsi avoir disparu de l’imaginaire commun, par exemple le fait que le personnage était 
chauve, ou en tout cas largement dégarni6. Certains s’en souviennent comme l’atteste le 
sondage du MuséoParc Alésia (fig.  2). Néanmoins la confusion semble l’emporter  : les 

4	 Lamoureux 2019, p. 30-31. Il existe d’autres exemples du même type, par exemple dans l’encadré « vrai ou 
faux ? » de Crété 2021 : « Jules César est très beau ».
5	 Suétone, Vie de Jules César, 45. De manière intéressante cette rhétorique est appliquée de la même façon 
lorsqu’est questionnée la beauté de Cléopâtre.
6	 Suétone, Vie de Jules César, 45, 3.

Figure 1 :	réponses	à	la	question :	« Comment	décririez-vous	César ? ».
Crédit/source :�questionnaire�conduit�par�Yoann Berlioux,�stagiaire�au�MuséoParc.�Réalisation�graphique�de�Claire Mercier.
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personnes interrogées ont successivement qualifié les cheveux de César de «  blancs  », 
« gris », « bruns », « bouclés », « frisés », « moyennement longs » et « courts ».

Finalement seul l’âge de César demeure une donnée importante de son image. Il est 
très peu de production culturelle montrant l’homme avant la fin de la Guerre des Gaules 
(généralement Alésia, en 52 avant notre ère), alors que le proconsul est déjà âgé de 48 ans. 
Le récit de la vie de César se limitant pour l’essentiel aux huit dernières années de sa vie, 
c’est habituellement un homme d’âge mûr, parfois aux cheveux gris, qui est représenté7. 

7	 Cette permanence va de pair avec les portraits antiques du personnage (statuaires et monétaires), figurant 
tous César à la fin de sa vie, la presque totalité étant posthume. Pour la statuaire, voir Balty 2016, particulière-
ment p. 42-43. Pour le portrait monétaire : Suspène 2012.

Figure 2 :	décrire	César	en	4	ou	5	mots	(physique	et	tenue),	31 personnes	interrogées.
Crédit/source :�questionnaire�conduit�par�Yoann Berlioux,�stagiaire�au�MuséoParc.�Réalisation�graphique�de�Claire Mercier.

Figure 3a :	Louis	Calhern	(au	centre),	bande	annonce	du	film	américain	Jules César,		
de	Joseph L. Mankiewicz,	MGM,	1953,	120 min.

Crédit/source :�MGM,�domaine�public.
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Les interprètes de César au cinéma ou bien dans des séries télévisées ne dérogent presque 
jamais à cette règle (fig. 3). On peut faire le même constat dans la bande dessinée Astérix et 
ses différentes adaptations puisque la saga s’ouvre sur la défaite de Vercingétorix8.

Il existe cependant des représentations de César jeune. Les premières se trouvent 
dans la littérature jeunesse et pour adolescents. L’écart d’âge important entre César 
et Cléopâtre – ils avaient respectivement 52 et 21 ans en 48 avant notre ère lorsqu’ils se 

8	 Voir Warmenbol, p. 133.

Figure 3c :	Ciarán Hinds	dans	la	série	télévisée	Rome	créée	par	John Milius,	
William J. MacDonald	et	Bruno	Heller,	HBO,	2005.
Crédit/source :�Alamy�banque�d’images.

Figure 3b :	Rex	Harrison,	dans	le	film	américain	Cléopâtre		
de	Joseph L. Mankiewicz,	Twentieth	Century	Fox,	1963,	243 min.
Crédit/source :�Alamy�banque�d’images.
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Figure 4 :	la	rencontre	de	Cléopâtre	et	César	dans	le	livre	
pour	enfants	Cléopâtre et son royaume d’Égypte.

Crédit/source :�Palluy,�Le�Tandé�2019,�© Larousse�jeunesse.

rencontraient pour la première fois – ne pouvant plus être 
représenté explicitement pour un public jeune. Le Romain 
est soit figuré sans qu’aucun indice ne puisse laisser deviner 
son âge, soit comme un jeune homme (fig. 4).

César est parfois aussi simplement mis en scène au 
temps de sa jeunesse, notamment au cours des proscrip-
tions de Sylla. C’est une pratique rare, mais qui donne 
généralement à voir un personnage assez différent de celui 
qui est habituellement campé. C’est ainsi que Cesare contro 
i pirati9, narre les aventures de Jules  César, qui à l’âge de 
25 ans (en 75 avant notre ère) doit quitter Rome en raison 
des alliances familiales de son épouse Cornelia, opposées 
à Sylla. Capturé par des pirates, le César chef de guerre 
s’efface ici devant la figure d’un héros plus physique, plus 
viril, combattant ses ennemis lui-même à mains nues 
(notamment le chef des pirates, Hamar). Le héros est aussi 
pétri de vertus, notamment la fidélité conjugale, qui peut 
difficilement être mise en avant pour le César des dernières 
années10. Cet autre César est réactivé à chaque fois que la 
jeunesse du personnage est contée, encore en 2002 dans le 
César d’Uli Edel, où le héros doit quitter Rome car il refuse 
de divorcer d’avec Cornelia (fig. 5).

Ce César jeune et fougueux n’a toutefois jamais pris 
le pas sur l’homme d’âge mûr, et n’a constitué à ce jour 
qu’une facette marginale du personnage. Aussi la percep-
tion de la figure de César a ceci d’ambiguë que d’un côté 
sa virilité n’est que rarement affirmée, alors qu’à l’inverse 

la satire met bien souvent l’accent sur cet aspect, bien entendu en inversant la proposition.
Les auteurs anciens n’ont pas épargné Jules  César. Suétone déjà évoquait le soin 

excessif qu’il apportait à son apparence, ses tenues, ou les objets d’art hors de prix qui 
l’entouraient11. Cet aspect est clairement évoqué dans la bande dessinée Salade César de 
Karibou et J. Duparcmeur. Le récit déjanté se situe durant les dernières semaines de vie de 
César, homme aussi puissant qu’idiot, alors que s’organise le complot visant à son élimi-
nation. Plusieurs topoi concernant César sont repris, notamment le soin qu’il prend de 
son aspect physique : sa musculature qu’il entretient (fig. 6), ou sa peau qu’il préserve en 
prenant des bains de lait d’ânesse, sur les conseils de Cléopâtre12.

Cette dernière allégation n’a pourtant qu’un succès mesuré dans la culture 
populaire contemporaine, et atteint sans doute un point culminant avec le César incarné 
par Michel  Serrault dans Deux Heures moins le quart avant Jésus-Christ (réalisation de 
Jean Yanne, 1982). Les principaux éléments du récit de Suétone sont ici hypertrophiés  : 
César est campé en homosexuel, efféminé à l’extrême, se préoccupant avant tout de son 
allure et riant à l’idée même de son union avec une femme, la reine Cléopâtre.

9	 Réalisation de Sergio Grieco, 1962, 92 min, produzione, CAPRI Cinematografica.
10	 L’héroïne du film n’est pas Cornelia, mais Plauzia, la compagne du chef des pirates qui finit par tomber 
amoureuse de César. Cependant la vertu du héros est sauve car Plauzia meurt à la fin du film, suffisamment tard 
pour qu’un baisé soit échangé, mais avant que la vertu de César ne soit véritablement compromise.
11	 Suétone, Vie de César, 45-46. Voir à ce sujet Dupont, Eloi 2001, p. 285-292.
12	 Karibou, Duparcmeur 2020, p. 32. Cet épisode semble provenir directement de Plutarque, César, 17, 2.
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Figure 6 :	César	et	ses	pectoraux,	dans	Salade César.
Crédit/source :�© Karibou,�J. Duparcmeur�2020,�p. 3,�collection�Pataquès�des�éditions�Delcourt.

Figure 5 :	César,	héros	jeune	et	physique,	dans	le	téléfilm	César	de	Uli Edel,	2002,	178 min.
Crédit/source :�Alamy�banque�d’images.
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La sexualité de César

Ce dernier exemple amène aussi à interroger brièvement la perception de la sexualité de 
César, en réalité peu présente dans les productions culturelles contemporaines. L’épisode de 
sa relation avec le roi de Bithynie Nicomède IV constitue à cet égard un cas emblématique.

La mention de sa soumission physique comme amant de Nicomède est selon 
Suétone la source d’attaques régulières de la part des ennemis politiques de César13. Or, cet 
épisode n’est aujourd’hui presque jamais montré, quand il n’est pas simplement éludé ou 
déformé. Ainsi dans Cesare contro i pirati, (réalisation de Sergio Grieco, 1962) la rencontre 
avec Nicomède IV ne donne lieu à aucune allusion à la tradition antique d’une relation 
entre les deux hommes. Au contraire, le roi est montré littéralement enfoui sous un groupe 
de courtisanes. Plus près de nous, dans son roman jeunesse Jules  César, l’ascension d’un 
chef, Jean-Paul Gourévitch pratique au sujet de cet épisode une étonnante ellipse, laissant 
entendre que son héros n’aurait pu qu’être victime d’un viol alors qu’il dormait.

Bref, je crois que je me suis assoupi. Quand j’ai rouvert les yeux, la salle était vide, le roi Nicomède était 
auprès de moi et me caressait la joue en me demandant si je me sentais bien. Je l’ai remercié pour sa 
bonté et j’ai remarqué qu’il avait le regard alourdi, mais brillant de reconnaissance14.

Cette presque négation des attestations des relations homosexuelles de César a 
engendré en réaction une littérature qui prétend «  révéler  » cette dimension et reven-
diquer le Romain comme une figure antique appartenant à la culture LGBT15. C’est par 
exemple le cas de M. Larivière qui résume parfaitement ce courant lorsqu’il écrit en 2010 
dans le magazine Têtu :

Remarquable écrivain –  les Commentaires sur la Guerre des Gaules et la Guerre Civile demeurent 
des témoignages historiques exceptionnels par leur véracité et leur sobriété – cet admirable guerrier, 
ce grand politique voit encore de nos jours ses amours masculines «  oubliées  » par des historiens 
homophobes. Puissance et pérennité de la censure ! Aucun historien, aucun auteur dramatique, aucun 
cinéaste (et ils ont été nombreux à avoir traité du personnage) ne fait allusion à la bisexualité de César16.

Ici les traits principaux et remarquables du personnage transmis dans la culture 
populaire contemporaine (écrivain, chef de guerre et homme politique) sont rappelés 
comme pour indiquer qu’ils seraient incompatibles avec le récit transmis par une « Histoire 
officielle », écrite par des historiens traditionnels17.

À l’inverse, les «  attaques  » de ses contemporains contre ce qui aurait été les 
déviances sexuelles de César ont été récemment mobilisées dans un cadre assez inattendu, 
pour associer le Romain à Donald Trump (fig. 7)18.

13	 Chez Dolabella « rival de la reine », « polochon de la litière royale », chez Curion le jeune « repos de 
Nicomède », « bordel de Bithynie » (Suétone, César, 49). Ce n’est pas tant la relation homosexuelle en soit 
qui semble avoir suscité les attaques et les railleries des ennemis de César, mais plutôt le rôle passif et soumis que 
lui attribue la tradition. Voir à ce sujet Hubbard 2003, p. 308-312 ; Olson 2014.
14	 Gourévitch 2015, p. 170. Le site de vente Decitre catégorise cet ouvrage pour les « 9-12 ans » (https://
www.decitre.fr/livres/jules-cesar-9782701182988.html). De même dans la série Rome (HBO, 2005), l’accusa-
tion de pédophilie avec le jeune Octave que Servilia cherche à monter contre César n’a dans le scénario aucun 
fondement (voir à ce sujet : Pomeroy 2017, p. 244-245).
15	  Chen 2020  ; notons par ailleurs que si le pseudo “Caesar”, voire “Julius Caesar” semble rencontrer un 
certain succès dans le milieu du film pornographique, une rapide recherche sur les principaux sites disponibles 
actuellement montre une nette prédominance dans les films destinés à un public homosexuel.
16	 Larivière 2010. Ce texte est largement repris dans Larivière 2017.
17	 Les débats violents sur le sujet dans la section « discussion » de la page française consacrée à Jules César 
par Wikipédia en témoignent.
18	 Cette image réalisée sur Photoshop à partir d’un portrait est apparue sous le mandat de Donal Trump et a 
connu un grand succès et de nombreuses déclinaisons sur le web.
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Des partisans de l’ancien président américain 
ont investi internet pour répandre l’idée de fortes simi-
litudes entre Jules  César et leur champion. Presque 
immédiatement, des publications opposées ont fleuri, 
générant un corpus de textes extrêmement abondant et 
jusqu’à aujourd’hui sans cesse renouvelé19. À ce titre il 
est particulièrement remarquable que l’association des 
noms de ces deux personnages dans une requête Google 
apparaisse au deuxième rang en nombre des résultats, 
derrière seulement « César et Cléopâtre » (cf. fig. 8).

Là encore ce sont bien entendu les traits les 
plus emblématiques accolés au personnage historique 
qui sont évoqués, mais dans ce cas particulièrement 
déformés pour assurer le parallèle le plus évident 
avec D.  Trump.  Dans son article «  Donald Trump is 
America’s Julius Caesar  », M.  Apostatcus relève ainsi 
la capacité qu’eut César « to make Rome great again » 
car, à l’instar de Trump, il était un gagnant, versé dans 
l’art du deal, ce malgré l’opposition d’une oligarchie 
décadente et corrompue20. Ce combat pour restaurer 
la Vertu et la décence dans la vie publique aurait aussi 
exposé César aux calomnies de ses ennemis, qui l’accu-
sèrent par exemple d’être sous influence de puissances 
étrangères (Cléopâtre) et bien entendu « his opponents 
circulated rumors about his sexual behavior », reléguant 
ainsi ces allégations au rang de rumeurs malfaisantes, de 
fake news.

De manière générale on constate comme une tension entre la perception contempo-
raine de la sexualité à Rome – avec notamment tous les fantasmes générés par la pratique de 
l’orgie21 – et l’absence quasi-complète de sexualisation de la personne de César. Ainsi, dans 
la série Rome (HBO, 2005) ne figure pas de scène de sexe impliquant César, que ce soit avec 
Servilia ou avec Cléopâtre. Cette absence est d’autant plus troublante que cette série fait 
par ailleurs usage de nombreuses scènes d’amour très suggestives, y compris avec ces deux 
femmes lorsqu’elles couchent avec d’autres personnages (Octavie pour la première, Titus 
Pullo puis Antoine pour la seconde).

C’est finalement la satire qui encore une fois résout cette ambivalence, avec par 
exemple le César efféminé et homosexuel campé par Michel Serrault dans Deux Heures 
moins le quart avant Jésus-Christ (réalisation de Jean  Yanne, 1982), entouré de gardes 
portant sur eux tous les codes visuels de l’homosexualité des années 1980, notamment la 
moustache.

Dans leur bande dessinée Salade César, Karibou et J. Duparcmeur évoquent même 
les capacités sexuelles de leur César. Le personnage refuse de payer le coût de l’orgie 
organisée par Brutus à part égale avec les autres participants sous prétexte qu’il n’a pu en 
profiter autant qu’eux22.

19	 Par exemple McDaniel 2020.
20	 Apostatcus 2016.
21	 Boehringer, Sebillotte-Cuchet 2015.
22	 Karibou, Duparcmeur 2020, p. 28.

Figure 7 :	portrait	de	Donald Trump	en	César.
Crédit/source :�McDaniel�2020.
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Au final César semble réduit à un être très peu sexué. Les anecdotes issues de l’An-
tiquité sont soit éludées, soit ne sont rappelées que pour être déniées, exagérées voire sans 
précaution sollicitées pour alimenter certains débats propres à nos sociétés contemporaines.

En couple avec Cléopâtre : le “César” du meilleur second rôle

Aujourd’hui il paraît presque inimaginable d’évoquer Jules  César sans Cléopâtre. La 
mise en graphique des requêtes Google associant en anglais le nom des deux personnages 
fait apparaître sans ambiguïté la suprématie de ce couple sur tous les autres pouvant être 
envisagés (fig. 8).

Le couple que formèrent ces deux célébrités de l’Antiquité connait une postérité 
remarquable, qui touche aujourd’hui tous les publics, autant les destinataires de publicités 
télévisées de tous ordres (fig.  9) que les plus jeunes, par exemple au travers de figurines 
Playmobil®23. Ce couple, immédiatement identifiable grâce aux costumes, est devenu une 
valeur sûre de la culture populaire.

Néanmoins être un couple n’implique pas forcément qu’il y ait séduction, et à bien 
des égards celui formé par César et Cléopâtre fait aujourd’hui pâle figure de ce point de 
vue. Les apparitions de ce duo peuvent être réparties en deux catégories.

23	 Bièvre-Perrin 2022, p. 154-155.
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Figure 8 :	Nombre	de	résultats	de	recherche	associant	Jules	César	et	d’autre	personnages.
Crédit/source :�Google,�15/10/2022,�réalisation�Sarah-Lea Mirey.

Figure 9 :	Cléopâtre	et	César.
Crédit/source :�publicité�télévisée�Coriolis�Télécom,�2013,�droits�réservés.
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La première contient les représentations du couple que nous pourrions qualifier de 
« plates », par exemple dans la publicité ou bien lorsqu’il ne constitue qu’un sujet péri-
phérique. Cléopâtre et César sont présentés comme un couple installé, voire même une 
déclinaison antique du vieux couple accaparé par les sujets les plus quotidiens  : la télé-
vision, les produits ménagers, les courses, etc. À cet égard la très fameuse publicité Terra 
de Johnson (1983), pour les sols carrelés, illustre parfaitement cette catégorie. Ici la trans-
position des problèmes des Français moyens sur des personnages associés au pouvoir et 
au luxe ne pouvait que flatter le produit. Cette volonté d’identification eut pour consé-
quence de progressivement stéréotyper les caractères des deux protagonistes. Le cas le 
plus emblématique en France est sans doute celui du couple que forment Cléopâtre et 
César depuis l’album Astérix et Cléopâtre de Goscinny et Uderzo (1965), décliné en dessin 
animé (1968) puis finalement adapté au cinéma dans Astérix et Obélix : mission Cléopâtre 
(réalisation A. Chabat, 2002). Héritière de la vision romaine transmise par la propagande 
augustéenne24, Cléopâtre est devenue une maîtresse-femme autoritaire et exigeante. César 
recueille sans doute les éléments de la même tradition augustéenne destinés originellement 
à Antoine. Son autorité est le plus souvent tournée en dérision, il est un partenaire un peu 
falot, amoureux, et finalement soumis à la volonté de la reine.

La deuxième catégorie comprend les évocations plus complètes de la relation 
des deux personnages, depuis leur rencontre jusqu’à la mort de César. Ces récits ne se 
rapportent presque jamais à la vie de César, mais bien à celle de Cléopâtre. La nature de 
la relation des deux personnages n’est généralement pas questionnée dans la littérature 
jeunesse, qui privilégie en revanche le récit de la croisière sur le Nil, plaquant sur cette 
relation une conception du romantisme très contemporaine et une allusion aux croisières 
touristiques de masse aujourd’hui si répandues en Égypte (fig. 10)25.

Outre le cas particulier des productions destinées aux enfants et aux adolescents, 
la culture populaire contemporaine est unanime, quelle que soit la date de production 
des œuvres ou bien leur support matériel (cinéma, télévision, littérature, bande dessinée, 
etc.)  : Cléopâtre décide de séduire César pour des raisons politiques. La série télévisée 

24	 Roddaz 2005.
25	 Pour les plus grands enfants et les ados, voir par exemple : Alix 2020, p. 151-152 ; Cartier-Lange, Teyssier 
2020, p. 58-59.

Figure 10 :	la	croisière	de	Cléopâtre	et	César	sur	le	Nil,	avec	le	navire	coulissant,	« Cléopâtre	et	
César	son	très	amoureux,	ils	font	une	grande	croisière	sur	le	Nil,	le	fleuve	d’Égypte,	à	bord	d’un	
magnifique	navire ».
Crédit/source :�Billet�2022,�avec�l’aimable�autorisation�des�éditions�Nathan.
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Rome (HBO, 2005) exprime cette raison d’État de manière très explicite, proposant que la 
reine, encore en route pour Alexandrie où elle doit retrouver César, couche avec le légion-
naire Titus Pullo pour s’assurer de tomber enceinte du futur Césarion. Dans le Cléopâtre 
de L.  Mankiewicz (1963) la construction de cette narration est plus progressive. C’est 
plusieurs mois après leur rencontre, devant le tombeau d’Alexandre que la reine annonce 
être enceinte et expose ses projets politiques à César.

Ainsi dans cette construction il n’est jamais question 
d’amour, et s’il est question de séduction, elle est univoque. 
César est dans une position passive, il est séduit, avant 
tout en raison de sa position politique et militaire et des 
opportunités qu’il offre aux ambitions de Cléopâtre. Cette 
narration est bien connue et bien installée depuis fort 
longtemps, il semble cependant que durant ces dernières 
décennies s’y soit agrégé un corolaire, une extension : César 
déçoit Cléopâtre.

Dans la fameuse scène du film de L. Mankiewicz où 
la reine expose ses projets à César, ce dernier renonce au 
rôle de nouvel Alexandre qui lui est proposé, notamment 
en raison de son âge. Cette prudence – ou bien son renon-
cement  ?  – est fréquemment rapportée. Dans la bande 
dessinée La reine fatale (2018), Cléopâtre exprime claire-
ment son dépit à ce sujet (fig. 11).

À cet égard, il apparaît que le personnage de César 
occupe dans le couple qu’il forme avec Cléopâtre un rôle de 
faire-valoir. L’union de raison que s’impose Cléopâtre n’est 
finalement mise en avant que pour annoncer sa relation 
avec Marc Antoine, dans laquelle la sensualité et la tragédie 
de la reine s’exprimeront pleinement (fig. 12).

Ce constat semble de prime abord être en contradic-
tion avec ce qui a été écrit au-dessus, à savoir que le couple de 
Cléopâtre et de César était devenu une icône de la culture 
populaire contemporaine. Or à ce stade il faut le rappeler, le 
récit d’une relation décevante et transitoire entre César et 
Cléopâtre ne trouve sa place que lorsque la dernière lagide 
est au cœur de la narration. Ailleurs, Antoine n’existe plus, 
n’est ni évoqué ni même sans doute connu du grand public. 
Or, depuis l’Antiquité, c’est l’association entre la reine 
d’Égypte et le triumvir Antoine qui a toujours été consi-
dérée comme centrale. Contrairement à César, Antoine a 
construit un véritable projet politique incluant pleinement 
la reine, sa principale alliée en Orient. Les deux person-
nages apparaissent même face à face sur des monnaies26, et 
ils sont ensemble la cible de la propagande augustéenne. 
Cette tradition antique a été ensuite largement reformulée 
pour plusieurs siècles dans la pièce de William Shakespeare, 
dans laquelle César n’a aucun rôle27. Or, depuis plusieurs 
décennies la figure d’Antoine semble s’effacer, ou plutôt 

26	 Olivier, Parisot-Sillon 2013 ; Olivier, Aumaître 2017.
27	 William Shakespeare, Antoine et Cléopâtre, en 1607. Voir à ce sujet Callataÿ 2015.

Figure 11 :	Cléopâtre	évoquant	César,	dans	La reine fatale.
Crédit/source :�© Gloris�et al.�2018,�p. 17,�éditions�Delcourt.

Figure 12 :	César	découvre	la	relation	de	Cléopâtre	avec	
Marc Antoine	grâce	à	la	presse	people.

Crédit/source :�publicité�pour�le�magazine�Voici,�2006,�droits�réservés.
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se diluer avec celle de son trop illustre chef. Par exemple la figurine Playmobil® identifiée 
comme étant César, aux côtés de Cléopâtre, ressemble en réalité bien plus à Antoine dans 
l’épisode de la perle : un homme d’âge moyen, aux cheveux châtains (fig. 13)28. Jules César 
désormais tend à devenir l’unique et éternelle incarnation du partenaire de la célèbre 
Cléopâtre, ce qui constitue sans doute un appauvrissement, une réduction de la référence 
à l’antique29.

28	 Bièvre-Perrin 2022, p. 154.
29	  Journal du direct 2023 (pseudonyme), « Antiquité et pub TV », EchoSciences Bourgogne-Franche-Comté. 
Partageons les savoirs et les innovations, 30 mai 2023 [https://www.echosciences-bfc.fr/articles/antiquite-et-
pub-tv, consulté le 24/08/2023].

Figure 13 :	boîte	de	jeu	de	la	marque	Playmobil®	qui	semble	représenter	l’épisode	de	la	perle	
avec	Marc Antoine.
Crédit/source :�© Playmobil®�History,�César�et�Cléopâtre,�réf. 5394,�2016,�avec�l’aimable�autorisation�de�Playmobil�France.
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Annexe :��
enquête�sur�l’image�de�César��
des�visiteurs�du�MuséoParc�AlésiaClaire Mercier*

Partie quantitative

81  visiteurs du MuséoParc Alésia ont répondu à un questionnaire visant à déterminer 
l’image qu’ils se font de Jules César. Il a été administré entre le 18 et le 29 avril 2022.

Les questions étaient essentiellement des questions à choix multiples et dans les 
réponses proposées, certaines étaient intentionnellement fausses.

73 d’entre eux venaient pour la première fois au MuséoParc.
La répartition en fonction de l’âge des répondants est la suivante :
 - 2 % moins de 15 ans,
 - 22 % entre 15 et 25 ans,
 - 22 % entre 26 et 40 ans,
 - 27 % entre 41 et 60 ans,
 - 27 % + de 61 ans

Question n° 1 : Parmi ces personnages lesquels connaissez-vous ?

Figure 1 : réponses à la question : « Parmi ces personnages lesquels connaissez-vous ? ».
Crédit/source :�questionnaire�conduit�par�Yoann Berlioux,�stagiaire�au�MuséoParc.�Réalisation�graphique�de�Claire Mercier.

* Université de Franche Comté, ISTA UR 4011, F-25 000 Besançon, France, claire.mercier@univ-fcomte.fr
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Question n° 2 : Comment connaissez-vous César ?

Figure 2 : réponses à la question : « Comment connaissez-vous César ? ».
Crédit/source :�questionnaire�conduit�par�Yoann Berlioux,�stagiaire�au�MuséoParc.�Réalisation�graphique�de�Claire Mercier.

Question n° 3 : Comment décririez-vous César ?

Figure 3 : réponses à la question : « Comment décririez-vous César ? ».
Crédit/source :�questionnaire�conduit�par�Yoann Berlioux,�stagiaire�au�MuséoParc.�Réalisation�graphique�de�Claire Mercier.
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Question n° 4 : César est...

Figure 4 : compléter la phrase « César est... ».
Crédit/source :�questionnaire�conduit�par�Yoann Berlioux,�stagiaire�au�MuséoParc.�Réalisation�graphique�de�Claire Mercier.

Question n° 5 : Quels sont les faits marquants de la vie de César ?

Figure 5 : réponses à la question : « Quels sont les faits marquants de la vie de César ? ».
Crédit/source :�questionnaire�conduit�par�Yoann Berlioux,�stagiaire�au�MuséoParc.�Réalisation�graphique�de�Claire Mercier.

Question n° 6 : Parmi ces acteurs lequel incarne le mieux Jules César ?

Figure 6 : réponses à la question : « Parmi ces acteurs lequel incarne le mieux Jules César ? ».
15 sans avis

Crédit/source :�questionnaire�conduit�par�Yoann Berlioux,�stagiaire�au�MuséoParc.�Réalisation�graphique�de�Claire Mercier.
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Question n° 7 : Parmi ces œuvres, lesquelles connaissez-vous ?

Figure 7 : réponses à la question : « Parmi ces œuvres, lesquelles connaissez-vous ? ».
Crédit/source :�questionnaire�conduit�par�Yoann Berlioux,�stagiaire�au�MuséoParc.�Réalisation�graphique�de�Claire Mercier.
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Votre tranche d’âge
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Autoritaire 
Tyrannique 
Familial

Guerre des Gaules Astérix (film, série animée)

+ de 61 ans

Beau 
Grand 
Chauve 
Yeux perçants

Volontaire 
Pas cruel 
Attentif 
Positif

Alésia 
Batailles 
Création de routes ponts... 
Cléopâtre

Buste sauvé des eaux du 
Rhône musée d’Arles

41-60 ans
Petit 
Tenue de légionnaire 
Couronne de lauriers

Colérique Alésia 
Guerre des Gaules

École 
Astérix (film et BD)

41-60 ans
Couronne de lauriers 
Chauve 
Toge

Dictateur Guerre des Gaules École 
Film Astérix

15-25 ans

Taille moyenne 
Toge rouge et blanche 
Cheveux gris 
Couronne de lauriers  
Charismatique

Imposant
Guerre des Gaules 
Tué par son fils 
Longtemps au pouvoir

Livre magazine 
Film comique 
École 
Astérix (BD)

26-40 ans

Toge 
Fin 
Vieux 
Petit

Autoritaire Tué par son fils
École 
Films (Ben Hur, Gladiator) 
Astérix (BD)

41-60 ans
Tunique 
Couronne de lauriers 
Petit

Colérique 
Conquérant Sa femme Cléopâtre

Astérix (BD, films) 
Série télévisée Kamelott 
(Pierre Mondy)

26-40 ans
Toge 
Taille moyenne 
Charismatique

Volontaire 
Conquérant 
Tyrannique 
Leader

Assassinat 
Guerre des Gaules 
Tentative de conquête de la 
Grande-Bretagne 
Cléopâtre

Astérix (BD, films) 
Comédie musicale 
Cléopâtre 
Assasin’s creed ( jeu vidéo) 
Youtube Nota Bene 
Étude sur l’histoire du 
costume

15-25 ans

Toge 
Couronne  
Gros nez 
Mince

Hautain 
Cassant 
Compétiteur

Mort assassiné par son fils 
Défaite à Alésia

Grand mère 
Astérix (BD et dessins 
animés)

41-60 ans

Drapier 
Couronne de lauriers 
Bras en avant 
Blond et frisé

Autoritaire 
Impressionnant 
Charismatique

Cléopâtre 
Invasion de la Gaule 
Alésia 
Planter de la vigne

École 
Astérix (films, BD)

26-40 ans

Grand 
Mince 
Âgé 
Toge

Autoritaire 
Ouvert d’esprit 
Charismatique

Batailles École 
Astérix (films, BD)
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Claire Mercier

Votre tranche d’âge

Décrire César  
en 4 ou 5 mots  
(physique et tenue)

Décrire son caractère  
en 4 ou 5 mots

Citer quelques  
événements de sa vie

Comment  
connaissez-vous César ?

15-25 ans

Toge 
Grand 
Cheveux brun 
Sandales 
Couronne de lauriers

Strict 
Pas méchant 
Compétitif 
Il aimait gloire

Adoption de Brutus 
Observer les Celtes  
à Bibracte 
Militaire 
Marié à Cléopâtre

École 
Musée 
Astérix (film) 
Famille

15-25 ans

Étoffe 
Vieux 
Lauriers 
Sandales

Intelligent 
Stratège 
Ambitieux 
Visionnaire

Alésia 
Assassinat  
Cléopâtre 
Le Rubicon

Astérix (BD) 
École 
Cléopâtre (film) 
Assasin’s creed

26-40 ans

Nez aquilin 
Âgé 
Toge 
Rasé

Ambitieux 
Minutieux 
Planificateur

Conquête des Gaules 
Capture par des pirates 
Assassinat 
Rubicon 
Égypte 
Conquête du Sénat

Astérix (films, BD) 
École 
Roman 
Livres et articles 
scientifiques 
Série (Rome)

+ de 61 ans
Toge 
Lauriers 
Dégarni

Ambitieux 
Stratège  
Opportuniste  
Charismatique

Guerre civile contre Pompée 
Guerre des Gaules 
Batailles contre les 
Germains 
Égypte et Cléopâtre 
Assassinat

École 
Empereurs romains (site 
internet) 
Astérix (BD) 
Cléopâtre (film) 
Documentaires

+ de 61 ans

Longiligne 
Nez pointu 
Air sévère 
Toge 
Armure

Autoritaire 
Stratège 
Ambitieux

Défaite à Gergovie 
Victoire Alésia 
Construction d’un temple 
Assassinat 
Rubicon

École 
Musées (Alésia, Arles) 
Livres

+ de 61 ans

Grand 
Mince 
Tunique blanche 
Visage fin

Fort 
Ambitieux 
Déterminé

Trahison de brutus 
Triomphe á Rome 
Prise du pouvoir 
Conquêtes

Visites à Rome 
Livres d’histoire 
Recherches sur internet

41-60 ans
Toge 
Petit 
Visage austère

Dur

Assassinat 
Conquête de la Gaule 
Prend la tête de l’Empire 
après sa victoire sur Pompée

Astérix (BD) 
Série (Rome)

26-40 ans

Toge 
Couronne de lauriers 
Maigre 
Taille moyenne 
Blanc

Avide 
Intransigeant 
Belliqueux 
Conquérant 
Intéressé 
Passionné

Alésia 
Brutus 
Cléopâtre

Astérix (films) 
Film (2h moins le quart  
avant J.-C.) 
École 
Documentaires

Crédit/source :�questionnaire�conduit�par�Yoann Berlioux,�stagiaire�au�MuséoParc.
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Résumés

I- César, de l’Antiquité aux années 1960/Caesar, from Antiquity  
to the 1960s/César, de la Antigüedad a los años 60

Thomas Guard, Nicolas Ben Mustapha

La figure de César durant l’Antiquité
Résumé  : Qu’il soit loué ou moqué, Jules  César reste aujourd’hui le personnage le 

plus emblématique du passé romain dans notre culture contemporaine. César lui-même 
a contribué à élaborer sa propre légende, et sa figure se trouve commentée, célébrée ou 
critiquée dès l’Antiquité, par ses partisans et ses détracteurs, qui se disputent son héritage 
aussitôt après sa mort, mais aussi par les poètes, historiens et biographes des deux siècles 
suivants, dont elle alimente la réflexion sur la conquête et l’exercice du pouvoir.

Mots-clés : assassinat politique, César, conquérant, conspiration, débauché, éloquence, 
république romaine, tyran.

Caesar’s Character throughout Antiquity
Abstract: Praised or mocked, Julius  Caesar remains today the most emblematic 

character of the Roman past in our contemporary culture. Caesar himself contributed to 
developing his own legend, and his figure has been commented on, celebrated or criticized 
since Antiquity, by his supporters and his detractors, who dispute his legacy immediately 
after his death, but also by poets, historians and biographers of the following two centuries, 
whose reflection on the conquest and practice of power it fuels.

Keywords: political assassination, Caesar, conqueror, conspiracy, debauched, eloquence, 
Roman republic, tyrant.

La figura de César durante la Antigüedad
Resumen: Alabado o escarnecido, Julio César sigue siendo la figura más emblemática 

del pasado romano en nuestra cultura contemporánea. El propio César ha contribuido al 
desarrollo de su propia leyenda, y su figura ha sido comentada, celebrada o criticada desde 
la Antigüedad, por sus partidarios y detractores, que se disputaron su legado inmediata-
mente después de su muerte, pero también por los poetas, historiadores y biógrafos de los 
dos siglos siguientes, cuyas reflexiones sobre la conquista y el ejercicio del poder se vieron 
alimentadas por ella.

Palabras  claves: Asesinato político, César, conquistador, conspiración, libertinaje, 
elocuencia, república romana, tirano.
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Maxime CaMBrelinG

Focus : Les monnaies de César (49-44)
Résumé : Les monnaies romaines sont d’importants vecteurs de communication. Celles 

émises par César s’inscrivent dans une tradition républicaine de valorisation de la gens et de 
ses origines. Mais elles se démarquent par une glorification personnelle, qui aboutit même à 
la présence, inédite alors dans le monde romain, de son portrait à l’avers, de son vivant. Ce 
même portrait se retrouve ensuite dans une émission de restitution sous Trajan où César 
est célébré comme politicien de la République et comme dieu : deux facettes que l’Empire 
romain aura gardées du dictateur.

Mots-clés  : numismatique, monnaie, République, portrait, restitution, gens, triumvirs 
monétaires.

Focus: The Coins of Caesar (49-44)
Abstract: Roman coins are important vectors of communication. Those issued by 

Caesar are part of a republican tradition of valuing the gens and its origins. But they stand 
out for his personal glorification, even resulting in the presence, unprecedented at this time 
in Roma, of his portrait on the obverse, during his lifetime. This same portrait is then 
found in a restitution issue under Trajan in which Caesar is celebrated as a politician of the 
Republic and as a god: two facets that the Roman Empire will have kept from the dictator.

Keywords: numismatics, coins, Republic, portrait, restitution, gens, monetary triumviri.

Focus: Las monedas de César (49-44)
Resumen: Las monedas romanas son importantes vectores de comunicación. Las que 

fueron emitidas por César forman parte de la tradición republicana de valorización de la 
gens y de sus orígenes. Pero destacan por su glorificación personal, llegando incluso a la 
presencia, hasta ahora inédita en Roma, de su retrato en el anverso, antes de su muerte. Este 
mismo retrato se encuentra luego en una emisión de restitución de Trajano en el que César 
es celebrado como político de la república y como diós: dos facetas que el Imperio Romano 
habrá mantenido del dictador.

Palabras claves: numismática, moneda, República, retrato, restitución, gens, triumviri 
monetarios.

Bernard riBeMont

La figure de Jules César dans la littérature médiévale
Résumé  : L’objet de cet article est de donner un ensemble d’éléments permettant de 

comprendre quelle a été la place de Jules César dans la littérature du Moyen Âge. La figure 
du dictateur romain apparaît comme de peu d’épaisseur avant le xiiie siècle, puis gagne en 
ampleur, mais aussi en nuances et polarités différentes à la fin du Moyen Âge.

Mots-clés : roman de chevalerie, chanson de geste, matière de Rome, littérature didac-
tique, imaginaire du conquérant.

Julius Caesar’s Character in Medieval Literature
Abstract: This paper is devoted to the image of Julius Caesar in medieval literature. The 

figure of the Roman dictator is relatively pale before the 13th century, to become more 
important at the end of the Middle Ages, but also with many nuances and varied facets, 
some of them positive, others negative.

Keywords: novel of chivalry, chanson de geste, subject of Rome, didactic literature, 
imaginary conqueror.

La figura de Julio César en la literatura medieval
Resumen: El objetivo de este artículo es proporcionar un conjunto de elementos que nos 

ayuden a comprender cuál fue el lugar de Julio César en la literatura medieval. La figura 
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del dictador romano aparece con poca profundidad antes del siglo XIII, pero luego gana 
en amplitud, pero también en matices y distintas polaridades a finales de la Edad Media.

Palabras  claves: novela de caballería, chanson de geste, tema de Roma, literatura 
didáctica, conquistador imaginario.

Graziella pastore

Focus : Les représentations de Jules César au Moyen Âge
Résumé : Peu nombreuses avant le xiiie siècle, les représentations de César se font plus 

fréquentes et variées dans la dernière partie du Moyen Âge, surtout dans les textes didac-
tiques puisant à l’histoire ancienne. Les manuscrits des Faits des Romains sont ceux qui 
illustrent le plus abondamment et avec le plus de détails les faits marquants de la vie du chef 
romain. Parmi les sujets qui ont le plus marqué l’attention des artistes figurent la naissance 
de César et son ascension au pouvoir, son rôle de chef de guerre, son assassinat et sa consé-
cration parmi les preux. 

Mots-clés : Faits des Romains, naissance, chef de guerre, assassinat, neuf preux.

Focus: Representations of Julius Caesar in the Middle Ages
Abstract: Caesar was rarely portrayed before the 13th century, but in the latter part of 

the Middle Ages, particularly in didactic texts based on ancient history, he was depicted 
more frequently and in greater variety. The most detailed and abundant illustrations of the 
key events in the life of the Roman leader are to be found in Deeds of the Romans (Faits des 
Romains) manuscripts. Caesar’s birth and rise to power, his role as a warlord, his assassina-
tion and his consecration among the knights (les Preux) were among the subjects that most 
caught the attention of artists.

Keywords: Deeds of the Romans, birth, warlord, assassination, nine knights.

Focus: Representaciones de Julio César en la Edad Media
Resumen: Las representaciones de César, aunque escasas y dispersas antes del siglo XIII, 

se hicieron más frecuentes y variadas en la segunda mitad de la Edad Media, sobre todo 
en los textos didácticos basados en la historia antigua. Son los manuscritos de los Faits des 
Romains los que ilustran con mayor abundancia y detalle los acontecimientos clave de la 
vida del líder romano. Entre los temas que más llamaron la atención de los artistas figuran 
el nacimiento y ascenso al poder de César, su papel como caudillo, su asesinato y su consa-
gración entre los preux.

Palabras claves: Historia de los Romanos, nacimiento, caudillo, asesinato, los nueve de 
la fama.

Rudy Chaulet

La réception de César à l’époque moderne
Résumé  : Tenter de rendre compte de la réception à l’époque moderne d’un person-

nage de l’Antiquité qui, tel Jules César, a acquis une grande célébrité, n’est pas une mince 
affaire. En effet, le nom, l’image et le personnage de César ont laissé dans plus d’un pays 
d’Europe occidentale, entre Renaissance et Lumières, d’innombrables traces. En trois 
étapes, «  Réception  : éditer et traduire les sources  », «  Imitation  : César modèle  ?  », 
« Condamnation : César anti-modèle ? », nous sommes amenés à traverser une période 
complexe mais majeure dans la construction de l’imaginaire césarien.

Mots-clés : époque moderne, Renaissance, Lumières, humanisme.

The Reception of Caesar in the Modern Era
Abstract: Attempting to account for the reception in the modern era of a figure from 

Antiquity who, like Julius Caesar, acquired great celebrity, is no easy task. Indeed, the name, 
image and character of Caesar left countless traces in more than one Western European 
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country between the Renaissance and the Enlightenment. In three stages, “Reception: 
editing and translating the sources”, “Imitation: Caesar as a model” and “Condemnation: 
Caesar as an anti-model?”, we are taken through a complex but major period in the 
construction of the Caesarian imaginary world.

Keywords: Modern period, Renaissance, Enlightenment, humanism.

La recepción de César en la era moderna
Resumen: Intentar dar cuenta de la recepción en la época moderna de una figura de la 

Antigüedad que, como Julio César, adquirió gran celebridad, no es tarea fácil. En efecto, el 
nombre, la imagen y el carácter de César dejaron innumerables huellas en más de un país 
de Europa occidental entre el Renacimiento y la Ilustración. En tres etapas, “Recepción: 
edición y traducción de las fuentes”, “Imitación: César como modelo” y “Condena: César 
como antimodelo”, se recorre un periodo complejo pero capital en la construcción del 
imaginario cesariano.

Palabras claves: Edad Moderna, Renacimiento, Ilustración, humanismo.

Anna Eleanor siGnorini

Focus : Jules César et les sculptures dans les tableaux néoclassiques : 
ostentation d’une absence
Résumé : L’épopée césarienne est encadrée par des statues : la première d’Alexandre le 

Grand suscitant son ambition, tandis que la dernière de Pompée témoigne de sa dispari-
tion. Cet article explore l’importance accordée à la figure de Jules César dans les tableaux, 
souvent destinés aux cours princières européennes dans la période autour de la Révolution 
française. Ces sont des peintures qui évoquent la puissance des « dispositifs sculpturaux » 
pour articuler des discours politiques variés sur la monumentalité de César, qu’il soit 
vivant, mort ou statufié dans la mémoire collective.

Mots-clés : César, peintures, Néoclassicisme, Révolution française, sculptures, disposi-
tifs sculpturaux, réception, transmission, Antiquité.

Focus: Julius Caesar and Sculptures in Neoclassical Paintings: the 
Ostentation of an Absence
Abstract: The Caesarian epic is framed by statues: the first of Alexander the Great 

inspiring his ambition, while the last of Pompey attests to his disappearance. This article 
explores the importance attributed to the figure of Julius  Caesar in paintings, often 
intended for European princely courts in the period around the French Revolution. These 
are paintings that evoke the power of “sculptural devices” to articulate diverse political 
discourses on the monumentality of Caesar, whether he is alive, dead, or statufied in collec-
tive memory.

Keywords: Caesar, paintings, Neoclassicism, French Revolution, sculptures, sculptural 
devices, reception, transmission, Antiquity.

Focus: Julio César y las esculturas en la pintura neoclásica: la ostenta-
ción de una ausencia
Resumen: La epopeya cesariana está enmarcada por estatuas: la primera de Alejandro 

Magno que despierta su ambición, mientras que la última de Pompeyo testimonia su 
desaparición. Este artículo explora la importancia otorgada a la figura de Julio César en 
pinturas, a menudo destinadas a las cortes principescas europeas en el período alrededor 
de la Revolución Francesa. Estas son obras que evocan el poder de los “dispositivos 
escultóricos” para articular discursos políticos diversos sobre la monumentalidad de César, 
ya sea que esté vivo, muerto o estatizado en la memoria colectiva.

Palabras claves: César, pinturas, Neoclasicismo, Revolución Francesa, esculturas, dispo-
sitivos escultóricos, recepción, transmisión, Antigüedad.
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Fabien Bièvre-perrin

Notes sur la réception de César de 1792 jusqu’aux années 1950
Résumé : De la fin du xviiie aux années 1950, la France et ses voisins voient se succéder 

régimes monarchiques, impériaux républicains et totalitaires. Au fil des idéologies, la 
popularité de la figure de Jules César connaît de nombreux revirements. De la Révolution 
française à l’âge d’or du peplum, accompagné d’Auguste, Cléopâtre et Vercingétorix, le 
dictateur romain intéresse tant les puissants que la culture populaire, passant de modèle à 
repoussoir, pour finalement s’empêtrer dans une image ambivalente.

Mots-clés : Jules César, Napoléon Bonaparte, Napoléon III, fascisme, peplum, culture 
scolaire, culture populaire.

Notes on the Reception of Caesar from 1792 to the 1950s
Abstract: From the late 18th century to the 1950s, France and its neighbours witnessed 

a succession of monarchical, imperial, republican and totalitarian regimes. As ideologies 
shifted, the popularity of the figure of Julius Caesar underwent numerous reversals. From 
the French Revolution to the golden age of the peplum, along with Augustus, Cleopatra 
and Vercingetorix, the Roman dictator has interested both popular culture and world 
leaders, going from role model to foil, only to become entangled in an ambivalent image.

Keywords: Julius Caesar, Napoleon Bonaparte, Napoleon III, fascism, peplum, school 
culture, popular culture.

Notas sobre la recepción de César de 1792 a los años cincuenta
Resumen: Desde finales del siglo XVIII hasta la década de 1950, Francia y sus vecinos 

fueron testigos de una sucesión de regímenes monárquicos, imperiales, republicanos y tota-
litarios. A medida que cambiaban las ideologías, la popularidad de la figura de Julio César 
sufrió numerosos reveses. De la Revolución Francesa a la edad de oro del peplum, junto con 
Augusto, Cleopatra y Vercingetórix, el dictador romano ha interesado tanto a los poderosos 
como a la cultura popular, pasando de ser un modelo para seguir a ser una lección objetiva, 
para enredarse en una imagen ambivalente.

Palabras  claves: Julio  César, Napoleón Bonaparte, Napoleón  III, fascismo, peplum, 
cultura escolar, cultura popular.

Emma sutCliffe

Focus : « Le paquet de linge sale » de Gérôme
Résumé : Au Salon de 1859, Gérôme exposa une toile qui suscita la controverse : un César 

représentant la dépouille du conquérant des Gaules enseveli sous sa toge. La presse railla 
l’épisode des Ides de Mars tel que l’artiste l’avait dépeint, le dictateur aux caractéristiques 
physiques bien connues du teint livide et front dégarni étant anonymisé et réduit à un 
motif de draperie. Mais pour quelles raisons le peintre a-t-il pu faire le choix, jugé indécent, 
de faire de la figure du dictateur un « paquet de linge sale et mal noué » ?

Mots-clés : Jules César, Jean-Léon Gérôme, peinture d’histoire, académisme, xixe siècle, 
iconographie.

Focus: Gérôme’s “Bundle of Dirty Laundry”
Abstract: At the 1859 Salon, Gérôme exhibited a painting that caused controversy: a 

Caesar showing the body of the conqueror of Gaul shrouded in his toga. The press mocked 
the artist’s portrayal of the episode of the Ides of March: the dictator, with his familiar 
physical features, his ashen complexion and receding hairline, rendered anonymous and 
reduced to a drapery motif. But why did the painter make what was deemed an unbefitting 
choice to turn the figure of the dictator into a “bundle of dirty, poorly knotted linen”?

Keywords: Julius Caesar, Jean-Léon Gérôme, history painting, academism, 19th century, 
iconography.
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Focus: “Paquete de ropa sucia” de Gérôme
Resumen: En el Salón de 1859, Gérôme expuso un cuadro que provocó polémica: un 

César que representaba los restos del conquistador de las Galias enterrados bajo su toga. 
La prensa se burló del episodio de los idus de marzo tal y como lo había representado el 
artista, anonimizando al dictador, con sus conocidas características físicas de tez lívida y 
frente hundida, y reduciéndolo a un motivo de drapeado. Pero, ¿por qué el pintor tomó 
la decisión, considerada indecente, de convertir la figura del dictador en un “fardo de lino 
sucio y mal anudado”?

Palabras  claves: Julio  César, Jean-Léon  Gérôme, pintura histórica, academicismo, 
siglo XIX, iconografía.

Eugène WarMenBol

Focus : Jules César… finalement, un gars sympa
Résumé : En 1961, Jules César accompagne Astérix dans le premier volume des aventures 

du Gaulois réfractaire. Le succès de la bande dessinée au fil des décennies a largement 
contribué à la construction actuelle de la figure de César dans la culture de masse franco-
phone, mais aussi internationale.

Mots-clés : Astérix, Gaulois, César, bande dessinée, humour.

Focus: Julius Caesar... A Nice Guy, Eventually
Abstract: In 1961, Julius Caesar joined Asterix in the first volume of the adventures of 

the Gallic rebel. The success of the comic strip over the decades has largely contributed to 
the ongoing construction of the figure of Caesar in French-language mass culture, as well 
as internationally.

Keywords: Asterix, Gauls, Caesar, comics, humour.

Focus: Julio César... por fin, un buen chico
Resumen: En 1961, Julio César se unió a Astérix en el primer volumen de las aventuras 

del rebelde galo. El éxito del cómic a lo largo de las décadas ha contribuido en gran medida 
a la construcción permanente de la figura de César en la cultura de masas francófona, así 
como a escala internacional.

Palabras claves: Astérix, Galos, César, cómic, humor.

II- César aujourd’hui/Caesar today/César hoy

Gaëlle perrot

« Le César du meilleur empereur a été décerné à César… Avé moi ! ».  
La représentation de César en chef de guerre dans la culture de masse 
contemporaine
Résumé : Dans la culture populaire, César est presque exclusivement figuré comme un 

général efficace, triomphant et vertueux. Notre représentation contemporaine est modelée 
par la définition de uirtus romaine, mais elle doit aussi à l’esthétique des premiers péplums 
et aux transformations successives de la virilité hégémonique depuis la fin de la seconde 
guerre mondiale. De son apparence physique, façonnée pour la victoire militaire, à ses actes 
glorieux, César est porté sur tous les écrans comme un leader inspirant capable de garantir 
l’esprit de corps et la morale de ses hommes, mais aussi comme un génie de la stratégie.

Mots-clés : César, général, armée romaine, virilité, culture populaire, jeux vidéo, films.
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“The César for Best Emperor Was Awarded to Caesar... Ave, Myself!”  
The Representation of Caesar as a Warlord in Contemporary Mass 
Culture
Abstract: In pop culture, Caesar is almost exclusively portrayed as an efficient, trium-

phant and virtuous general. Our contemporary representation is shaped by the Roman 
definition of uirtus, but it also has to do with the aesthetics of the early peplums and the 
successive mutations of hegemonic masculinity that have occurred since the end of the 
Second World War. From his physical appearance, sculpted for military victory, to his 
glorious achievements, Caesar is portrayed on every screen as an inspiring leader capable of 
preserving the esprit de corps and morals of his men, but also as strategy genius.

Keywords: Caesar, general, roman army, masculinity, pop culture, video games, movies.

“El César al mejor emperador fue concedido a César... ¡Avé me!”  
La representación de César como caudillo en la cultura de masas 
contemporánea
Resumen: En la cultura popular, César es representado casi exclusivamente como un 

general eficiente, triunfante y virtuoso. Nuestra representación contemporánea está 
moldeada por la definición romana del uirtus, pero también es deudora de la estética de 
los primeros peplums y de las sucesivas transformaciones de la virilidad hegemónica desde 
el final de la Segunda Guerra Mundial. Desde su aspecto físico, moldeado para la victoria 
militar, hasta sus gloriosas hazañas, César es retratado en todas las pantallas como un líder 
inspirador capaz de garantizar el esprit de corps y la moral de sus hombres, pero también 
como un genio de la estrategia.

Palabras  claves: César, general, ejército romano, virilidad, cultura pop, videojuegos, 
películas.

Julien olivier

Jules César. Virilité, sexualité, séduction ?
Résumé  : Séducteur  ? Ce terme n’est pas le premier qui vient à l’esprit lorsque l’on 

évoque César. Pourtant, déjà de son vivant, l’homme était affublé d’une solide réputation 
de coureur. Son image actuelle semble néanmoins avoir éclipsé cette part de sa personna-
lité. Cet aspect de la figure de César est cependant mis à contribution dans certains débats 
politiques ou de société, ou comme figure emblématique de l’homosexualité ou bisexualité.

Mots-clés : séduction, homosexualité, Cléopâtre, virilité, sexualité.

Julius Caesar. Virility, Sexuality, Seduction?
Abstract: Seducer? It’s not the first word that comes to mind when one thinks of Caesar. 

Yet even during his lifetime, the man had a solid reputation as a womanizer. His current 
image, however, seems to have outshined this part of his personality. However, this aspect 
of the figure of Caesar is also used in certain political or social debates, or as an emblematic 
figure of homosexuality or bisexuality.

Keywords: seduction, homosexuality, Cleopatra, virility, sexuality.

Julio César. ¿Virilidad, sexualidad, seducción?
Resumen: ¿Seductor? No es la primera palabra que viene a la mente cuando se piensa en 

César. Sin embargo, incluso en vida, el hombre tenía una sólida reputación como corredor. 
Su imagen actual, sin embargo, parece haber eclipsado esta parte de su personalidad. Sin 
embargo, este aspecto de la figura de César también se utiliza en ciertos debates políticos o 
sociales, o como figura emblemática de la homosexualidad o la bisexualidad.

Palabras claves: seducción, homosexualidad, Cleopatra, virilidad, sexualidad.
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Thomas Guard

Brutus, opposant de César, dans la culture populaire : « Malheur aux 
vaincus »
Résumé : Parmi les nombreux opposants à César, seul Brutus a laissé un souvenir durable 

dans la culture contemporaine. Alors que l’Antiquité louait ses qualités de cœur et d’esprit, 
les médias modernes n’en retiennent que deux traits caricaturaux, diffusés notamment par 
la bande dessinée : la sottise et la trahison. La publicité s’empare d’un personnage falot, 
faire-valoir de Jules César. Le dessin satirique et la presse ne voient en lui qu’une figure du 
traître. Brutus perd finalement toute épaisseur historique, et ne vit plus dans la mémoire 
collective qu’à l’ombre de sa trop célèbre victime.

Mots-clés : Astérix, dessin satirique, Brutus, César, presse, publicité, république romaine, 
trahison.

Brutus, Caesar’s Opponent, in Popular Culture: “Woe Betide the 
Vanquished”
Abstract: Among Caesar’s many opponents, only Brutus has left a lasting memory in 

contemporary culture. While Antiquity praised its qualities of heart and mind, modern 
media only retain two caricatural features, disseminated in particular by comic strips: 
stupidity and betrayal. The advertisement seizes a dim character, a stooge of Julius Caesar. 
The satirical drawing and the press only see him as a traitor. Brutus ultimately loses all 
historical depth, and only lives in the collective memory in the shadow of his all-too-fa-
mous victim.

Keywords: Asterix, satirical cartoon, Brutus, Caesar, press, advertising, Roman Republic, 
treason.

Bruto, oponente de César, en la cultura popular: “Ay de los vencidos”
Resumen: De los muchos adversarios de César, sólo Bruto ha dejado una impresión 

duradera en la cultura contemporánea. Mientras que la Antigüedad alababa sus cualidades 
de corazón y mente, los medios de comunicación modernos sólo conservan dos rasgos cari-
caturescos, difundidos sobre todo por los cómics: la necedad y la traición. La publicidad se 
apoderó de un personaje torpe, papel de aluminio de Julio César. Las viñetas satíricas y la 
prensa sólo lo veían como un traidor. Al final, Bruto perdió toda profundidad histórica y 
sólo perduró en la memoria colectiva a la sombra de su demasiado famosa víctima.

Palabras claves: Astérix, caricatura satírica, Bruto, César, prensa, publicidad, República 
Romana, traición.

Claire MerCier

« César mon grand humour » dixit Cléopâtre, ou l’exploitation comique 
de César
Résumé  : Rire des grands hommes s’avère être une activité divertissante. Avec son 

archétype bien ancré dans l’imaginaire collectif, César devient le sujet de multiples détour-
nements humoristiques. La culture de masse s’amuse à déformer son apparence, à cari-
caturer son autoritarisme, à ridiculiser les grands moments de sa vie, et à jouer avec ses 
maximes célèbres. Ces interprétations joyeuses permettent d’identifier les éléments clés qui 
façonnent l’image de César dans l’esprit du grand public.

Mots-clés : humour, détournements comiques, César, média, culture de masse.

“Caesar, my Laugh at First Sight!” Says Cleopatra, or the Comic 
Exploitation of Caesar
Abstract: Deriving amusement from the foibles of great men proves to be a delightful 

pastime. With his archetype firmly ingrained in the collective imagination, Caesar 
becomes a canvas for various humorous reinterpretations. Mass culture revels in distorting 
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his appearance, caricaturing his authoritarianism, poking fun at the significant moments of 
his life, and playfully toying with his renowned maxims. These lighthearted interpretations 
serve to unveil the key elements that mold Caesar’s image.

Keywords: humor, comedy, Caesar, media, mass culture.

“César mi gran humor” dice Cleopatra, o la explotación cómica de César
Resumen: Reírse de los grandes hombres resulta ser una actividad entretenida. Con su 

arquetipo firmemente arraigado en el imaginario colectivo, César se convierte en el sujeto 
de múltiples reinterpretaciones humorísticas. La cultura de masas se divierte distorsio-
nando su apariencia, caricaturizando su autoritarismo, ridiculizando los momentos clave 
de su vida y jugando con sus máximas famosas. Estas interpretaciones alegres permiten 
identificar los elementos clave que moldean la imagen de César en la mente del público en 
general.

Palabras claves: humor, comedia, César, medios de comunicación, cultura de masas.

III- César et les Gaulois : une vision croisée France/Belgique/Caesar 
and the Gauls: a cross perspective between France and Belgium/
César y los Galos: un cruce entre Francia y Bélgica

Mathilde le piolot ville

Jules César vu du MuséoParc Alésia
Résumé  : Finalement qui est le vainqueur d’Alésia  ? Qui a gagné la bataille de la 

notoriété  ? Afin de répondre à cette importante question, il est possible d’analyser les 
différentes façons dont le général romain a été représenté dans les deux scénographies 
successives du MuséoParc Alésia, mais aussi la place qu’il occupe face à Vercingétorix dans 
l’imagi naire des visiteurs et des habitants d’Alise-Sainte-Reine.

Mots-clés : Alésia, Vercingétorix, scénographie, imaginaire, marketing, MuséoParc.

Julius Caesar Seen from the Alesia MuseoPark
Abstract: In the end, who won the battle of Alesia? Who won the battle for fame? In 

order to answer this important question, we can analyse the different ways in which the 
Roman general has been represented in two successive displays at the MuseoPark Alesia, as 
well as the place he occupies opposite Vercingetorix in the imagination of visitors and the 
inhabitants of Alise-Sainte-Reine.

Keywords: Alesia, Vercingetorix, scenography, imagination, marketing, MuseoPark.

Julio César visto desde el MuseoParque Alesia
Resumen: Al final, ¿quién ganó la batalla de Alesia? ¿Quién ganó la batalla por la fama? 

Para responder a esta importante pregunta, podemos analizar las diferentes formas en que 
el general romano ha sido representado en dos escenografías sucesivas del MuseoParque 
Alesia, así como el lugar que ocupa frente a Vercingetorix en el imaginario de los visitantes 
y de los habitantes de Alise-Sainte-Reine.

Palabras  claves: Alesia, Vercingetórix, escenografía, imaginario, marketing, 
MuseoParque.

François de Callataÿ

« De tous les peuples de la Gaule, les Belges sont les plus braves » : les 
spécificités du regard porté par les Belges sur Jules César
Résumé : « De tous les peuples de la Gaule, les Belges sont les plus braves » : Jules César 

occupe une place majeure et bien spécifique dans l’historiographie belge. En une phrase 
(dont on a généralement omis la suite  : « parce qu’ils se tiennent le plus à l’écart de la 
civilisation  »), César confère aux Belges leur nom tout en leur décernant un brevet de 
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bravoure. Il en résulte une construction du personnage assez différente de celle pratiquée 
en France où, vainqueur de Vercingétorix promu depuis longtemps héros national, César 
ne s’éloigne jamais beaucoup de son statut de chef de guerre victorieux. On verra comment, 
de la récupération lors des deux grandes guerres aux bisbrouilles internes entre Flamands 
et Wallons, en passant par l’iconique Grand Jojo, l’image de Jules César a été instrumen-
talisée en Belgique.

Mots-clés : Jules César, historiographie de la Belgique, Vercingétorix, historiographie de 
la France, culture populaire.

“Of all the Peoples of Gaul, the Belgians are the Bravest”: How the 
Belgians Viewed Julius Caesar
Abstract: “Of all the peoples of Gaul, the Belgians are the bravest”: Julius  Caesar 

occupies a major and very specific place in Belgian historiography. In a single sentence 
(the rest of which is usually omitted: “because they are the furthest removed from civilisa-
tion”), Caesar gives the Belgians their name while at the same time awarding them a patent 
for bravery. The result is a rather different construction of the character to that practised 
in France, where, as the victor over Vercingetorix, who had long since been promoted to 
national hero, Caesar never strayed far from his status as a victorious warlord. We will 
see how the image of Julius Caesar has been exploited in Belgium, from his recuperation 
during the two Great Wars to the internal squabbles between the Flemish and Walloons 
and the iconic Grand Jojo.

Keywords: Julius  Caesar, historiography of Belgiu, Vercingetorix, historiography of 
France, popular culture.

“De todos los pueblos de la Galia, los belgas son los más valientes”: 
cómo veían los belgas a Julio César
Resumen: “De todos los pueblos de la Galia, los belgas son los más valientes”: Julio César 

ocupa un lugar importante y muy concreto en la historiografía belga. En una sola frase (cuyo 
resto suele omitirse: “porque son los más alejados de la civilización”), César da nombre a 
los belgas al tiempo que les concede una patente de valentía. El resultado es una construc-
ción del personaje bastante diferente a la practicada en Francia, donde, como vencedor de 
Vercingetórix, ascendido desde hacía tiempo a héroe nacional, César no se aleja nunca de su 
condición de caudillo victorioso. Veremos cómo se ha explotado la imagen de Julio César en 
Bélgica, desde su recuperación durante las dos Grandes Guerras hasta las disputas internas 
entre flamencos y valones, pasando por el icónico Grand Jojo.

Palabras claves: Julio César, historiografía de Bélgica, Vercingétorix, historiografía de 
Francia, cultura popular.


