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Introduction

En franchissant le Rubicon, César n’a pas seulement changé le destin de la 
République romaine, mais aussi influencé celui de toute la culture populaire qui 
allait naître. Deux mille ans après, l’image de César au bord du Rubicon reste 
iconique. Encore plus iconiques sont les paroles qu’il y aurait prononcées : Alea 
iacta est. Cette expression résume comme aucune autre l’essence de la condition 
humaine : nos inquiétudes, après avoir pris une décision, encore souvent incertains 
de la pertinence d’un choix qui déterminera notre vie et dont les conséquences ne 
sont pas seulement sous notre contrôle mais dépendent aussi de forces externes. 

Nous pouvons définir ces forces comme nous le souhaitons, mais nous pouvons 
clairement déceler en elles une part du destin, un brin de chance et même de jeu 
avec Dame Fortune. L’espoir d’être favorisé par cette Dame puissante appartient à 
l’histoire des individus et des sociétés de l’Antiquité à nos jours. C’est un jeu de dés 
qui ne se termine jamais — il dure depuis son invention à Troie par le héros grec 

* Cette recherche a été réalisée dans le cadre du projet ERC Consolidator Grant Our Mythical 
Childhood... The Reception of Classical Antiquity in Children’s and Young Adults’ Culture in 
Response to Regional and Global Challenges (2016-2021) (European Union’s Horizon 2020 Research 
and Innovation Programme, GA No 681202), basé à la Faculté d’Arts Libéraux de l’Université de 
Varsovie. Je remercie Véronique Dasen, Principal Investigator du ERC Advanced Grant projet 
Locus ludi – The Cultural Fabric of Play and Games in Classical Antiquity, pour la collaboration 
que nous développons depuis quelques années, Ulrich Schädler pour l’hospitalité exceptionelle 
au Musée Suisse du Jeu à La Tour-de-Peilz, ainsi qu’à tous les participants du colloque pour leurs 
précieux commentaires. 
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Palamède, qui savait observer les signes de la vie et de la mort pendant les combats, 
avant d’être victime d’une trahison et/ou du destin 1. 

Grâce au charisme de César et à l’importance de Rome dans la culture occidentale, 
l’épisode du Rubicon est devenu l’un des plus célèbres dans l’histoire du jeu de 
l’homme avec la Fortune. Au cours des millénaires, des générations successives de 
jeunes gens en ont pris connaissance dans les sources grecques et latines au cours de 
leur éducation 2, et, une fois adultes, se sont regardé dans le miroir de César dans les 
situations de décision clé. Parfois, les décisions étaient triviales et le miroir déformé, 
parce que l’expression Alea iacta est a été aussi victime de parodie, qui est l’une des 
mesures du succès de chaque expression classique. 

Cet article se concentre en premier lieu sur la réception des mots Alea iacta 
est qui semble être la plus éloignée de César en termes d’époque et de contenu. 
J’analyserai la place de cette expression aux xxe et xxie siècles : après un retour aux 
sources 3 et un court passage dans la culture contemporaine des adultes, j’explorerai 
sa réception dans la culture des jeunes. Je tenterai de saisir comment se transforme le 
rôle de ces mots quand le contexte devient moins favorable après l’affaiblissement de 
l’enseignement du latin qui semble couper les nouvelles générations des références 
antiques. En analysant un choix de textes issus de la culture de jeunesse provenant 
de sphères linguistiques différentes (française, anglaise, allemande et polonaise) et 
créés par des adultes, je montrerai comment notre jeu avec l’Antiquité continue 
aujourd’hui et sur quelle rive du Rubicon nous nous trouvons.

1.  Le jeu de César avec le destin 

Le fait qu’une partie des références qui constituent notre culture provient de 
mots jamais prononcés sous la forme dans laquelle ils ont été transmis constitue un 
paradoxe qui n’est pas isolé dans l’histoire de la réception de l’Antiquité. Dans le 
cas de l’expression Alea iacta est, nous sommes confrontés à une version latine des 
paroles que César aurait prononcées en grec et à l’impératif. Ces mots nous sont 
parvenus aussi indépendamment de l’épisode du Rubicon grâce à Athénée qui cite 
l’Arréphore, une comédie de Ménandre 4, l’auteur favori de César, auquel il avait 
même dédié une épigramme 5. Ainsi, César n’aurait pas dit : « le dé a été jeté », 

1. Sur l’invention du dé et des jeux de pions par Palamède, Sophocle, fr. 479 TrGrFr vol. 4 Radt. 
Sur l’analyse de son destin, voir Vespa (2020a).

2. Schoolfield (2003), p. 91. 

3. Pour les mots et expressions très célèbres, il vaut toujours la peine de revenir aux textes originaux, 
car celles-ci sont très souvent détachées de leur contexte original, quod erit demonstrandum ci-
dessous sur l’exemple de la réception des mots Alea iacta est. Le retour aux sources nous invite 
de plus à relire et réévaluer des interprétations rebattues. 

4. Ménandre, Arréphore, fr. 59, 4 K.-Th. apud Athénée, Deipnosophistes, XIII, 559 D ; Casali (2018), 
p. 208-211. 

5. César apud Suétone, Vie de Térence, 7. 
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mais : « que le dé soit jeté ! » (ἀνερρίφθω κύβος). Il s’agit également de la version 
que les sources grecques, Plutarque, dans ses vies de César et de Pompée, ainsi 
qu’Appien d’Alexandrie, transmettent de manière unanime (fig. 1) 6. Ces auteurs 
se concentrent sur les inquiétudes de César et sur sa décision émotionnelle qui le 
mènent à céder, comme le dit Plutarque : « à une impulsion, comme s’il renonçait à 
la réflexion pour se jeter dans l’avenir ». D’où le recours par César à ces mots « qui 
sont le prélude ordinaire des entreprises difficiles et hasardeuses 7. »

6. Plutarque, Vie de César, XXXII, 8 et Vie de Pompée, LX, 2 ; Appien d’Alexandrie, Les guerres 
civiles à Rome II, 35 (Appien avec une inversion : ὁ κύβος ἀνερρίφθω).

7. Plutarque, Vie de César, XXXII, 8 (trad. É. Chambry, CUF). 

Fig. 1. Buste de César au bord du Rubicon aujourd’hui,  
Gatteo a Mare (près de Rimini). Photo Katarzyna Marciniak.
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D’où vient la variante « le dé a été jeté » ou « les dés sont jetés » ? S’agit-il 
simplement d’une mauvaise traduction française ? Non, c’est la traduction littérale 
de la version latine de l’expression transmise par Suétone dans sa biographie de 
César. La divergence grammaticale a amené Érasme de Rotterdam lui-même à dire 
que le texte était corrompu ici et qu’il fallait adopter la correction « Alea iacta esto », 
pour reproduire l’impératif en latin. Michel Dubuisson, qui a consacré de nombreux 
travaux à l’analyse de cette expression 8, recommande de ne pas corriger la version 
latine, car nous risquerions de « perdre de vue que la version de Suétone diffère de 
celle de Plutarque sur un point essentiel 9 ». En effet, la scène du franchissement 
du Rubicon, telle qu’elle est évoquée dans la biographie du Divus Iulius, diverge 
considérablement. Suétone décrit un César plein de doutes, hésitant à franchir le 
fleuve, lorsqu’un prodige surgit tout à coup : 

Cunctanti ostentum tale factum est. Quidam eximia magnitudine et forma 
in proximo sedens repente apparuit harundine canens; ad quem audiendum cum 
praeter pastores plurimi etiam ex stationibus milites concurrissent interque eos et 
aeneatores, rapta ab uno tuba prosilivit ad flumen et ingenti spiritu classicum exorsus 
pertendit ad alteram ripam. Tunc Caesar : ‘Eatur’, inquit, ‘quo deorum ostenta et 
inimicorum iniquitas vocat. Iacta alea est’, inquit.

Comme il hésitait, il reçut un signe d’en haut. Un homme d’une taille et d’une 
beauté extraordinaires apparut soudain, assis tout près de là et jouant du chalumeau ; 
des bergers étant accourus pour l’entendre ainsi qu’une foule de soldats des postes 
voisins, et parmi eux également des trompettes, cet homme prit à l’un d’entre eux 
son instrument, s’élança vers la rivière et, sonnant la marche avec une puissance 
formidable, passa sur l’autre rive. Alors César dit : « Allons où nous appellent les 
signes des dieux et l’injustice de nos ennemis. Le sort en est jeté. 10 »

Comme l’observe M. Dubuisson, la décision de César chez Suétone « n’est pas 
ici spontanée ; elle lui est inspirée, voire imposée, par une intervention extérieure ». 
Suétone décharge César de la responsabilité : « le dé a été jeté — par un autre que 
lui 11 ». Il semble cependant que, dans la version de Suétone, un élément supplémentaire 
peut être découvert. Comme Véronique Dasen l’a montré au sujet des célèbres 
représentations de guerriers sur les vases attiques de l’époque archaïque grecque 12, 
le jeu de dés dans lequel les joueurs sont immergés peut devenir « un opérateur 
symbolique ». Pour les imagiers attiques, le jeu construit un discours visuel sur les 
qualités des joueurs, manifestant à la fois leur aristeia, leurs vertus (concentration, 

8. Dubuisson (2000) et (1980). Cf. aussi Herrmann (1935) ; Glaesener (1953). 

9. Dubuisson (2000), p. 156. 

10. Suétone, César, XXXII (trad. H. Ailloud, CUF). 

11. Dubuisson (2000), p. 156 [Dubuisson, ibid., note 55, cite aussi la tradition byzantine, où la 
Souda, A 2310 Adler, « a de même l’indicatif (άνέρριπται κύβος) »]. Voir aussi Wardle (2019), 
p. 396. 

12. Dasen (2015).
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maîtrise de soi) et le travail acharné qui les fait exceller, ainsi que l’alea qui symbolise 
leur chance et ne dépend pas des hommes : « La scène constitue ainsi un discours 
visuel métaphorique sur la paideia aristocratique archaïque et sa légitimité, fondée 
sur la volonté divine 13 ». En transférant ces réflexions sur l’épisode du franchissement 
du Rubicon, on peut constater que César n’a pas été déchargé de sa responsabilité. 
Avant d’être projeté dans l’avenir, il s’est bien préparé et le temps du parfait utilisé 
par Suétone, Alea iacta est, l’exprime parfaitement : César a atteint le Rubicon grâce 
à la conjonction de son alea, son aristeia et à ses choix de vie précédents. 

César s’est également bien préparé en ce qui concerne le choix des mots. 
Relevons que l’épisode du Rubicon a souvent interpellé les sociolinguistes qui se 
demandent pourquoi ces mots ont été prononcés en grec. La question de la langue 
utilisée était déjà importante dans l’Antiquité : l’emploi du grec est souligné par 
Plutarque : « il cria ces seuls mots en grec à son entourage » (Ἑλληνιστὶ πρὸς τοὺς 
παρόντας ἐκβοήσας) 14. Henri Glaesener explique le choix linguistique de César par 
le fait que le futur dictateur « était hellénisant 15 », et M. Dubuisson suit la théorie de 
José Manuel Pabón sur le grec comme la langue de l’intimité pour les Romains 16, 
ou plutôt comme la première langue apprise par les aristocrates romains, une 
langue « maternelle », qui devient active dans des situations émotionnelles « de 
grande tension psychologique » 17. La biographie de Suétone, qui paradoxalement 
cite l’expression en latin, nous permet de comprendre un autre aspect, également 
important : celui du choix de la langue grecque. Le phénomène surnaturel vécu par 
César et ses compagnons comprenait l’apparition d’un musicien — un flûtiste — que 
les personnes présentes ont interprété comme un signe de soutien divin. Le sous-titre 
de la comédie de Ménandre L’Arréphore, d’où vient l’expression ἀνερρίφθω κύβος, 
est la joueuse de flûte 18. Ainsi, César (ou l’un de ses biographes) a créé à travers cette 
expression l’image d’un appel des « prodiges des dieux » 19, tout en faisant référence 
à Ménandre et par là témoigner de sa culture littéraire. En bref, César s’était préparé, 
il a joué avec la Fortune et a gagné, jusqu’à l’an 44, quand il a ignoré la force du 
surnaturel et les règles du jeu. 

13. Dasen (2015), résumé.

14. Plutarque, Vie de Pompée, LX, 2 (trad. R. Flacelière et É. Chambry, CUF).

15. Glaesener (1953), p. 104, no 1. Dubuisson (2000), p. 155, note que Suétone choisit le latin « avec 
une intention bien déterminée », parce que, en grec, « l’expression n’aurait [...] guère eu de sens 
dans la langue de Rome, où les dés étaient sévèrement prohibés par une lex alearia ». 

16. Pabón (1939). 

17. Dubuisson (2000), p. 156 ; (1980) et (1985). Sur l’apprentissage du grec au sein de la nourrice, 
voir Dasen (2012a).

18. Les mots, i.e. ἀνερρίφθω κύβος, se réfèrent au sens du mariage (le contexte précis est inconnu). 
Dans la Nouvelle Comédie, le mariage était associé à l’amour entre jeunes gens. L’expression dans 
la bouche de César en tant que descendant de Vénus, la déesse de l’amour, n’est peut-être pas 
aussi détachée du contexte qu’on pourrait le croire au premier abord. 

19. Suétone, Vie de César, XXXII, 3.
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2.  Vingt siècles après 

Dans le phénomène de la réception, cependant, la vérité historique joue (pour 
rester dans le vocabulaire ludique) un rôle secondaire. Nous ne savons pas si César 
a réellement cité Ménandre, ni s’il a vraiment prononcé un discours en franchissant 
le Rubicon 20. Ce qui nous intéresse est ce que les époques postérieures ont fait 
de cet héritage de l’Antiquité et comment elles l’ont utilisé pour transmettre leurs 
propres pensées et idées. L’étude de la réception devient ainsi un miroir au travers 
duquel nous pouvons apprendre à mieux connaître ces époques ainsi que nous-
mêmes aujourd’hui. Mais que découvrons-nous au travers de Alea iacta est, la seule 
version des mots de César en vigueur dans la culture contemporaine ? L’explication 
de cette maxime sur la plateforme en ligne Wikipédia 21, le point de référence le 
plus populaire aujourd’hui, nous indique qu’elle signifie « que l’individu s’en remet 
à la chance, aux événements sur lesquels il n’aurait aucune emprise ». Mais cette 
indication n’est que partiellement vraie. Nous lisons dans la suite du texte que cet 
individu n’a « plus la possibilité de revenir sur ce qui a été commis ». Cette définition 
unit Plutarque à Suétone. Bien qu’une force supérieure prenne la décision, la première 
étape nous appartient (« ce qui a été commis »). Il faut se préparer et décider de 
jouer avec la Fortune (fig. 2).

Préparons-nous pour le jeu avec l’antiquité : des éclats de paideia survivent-ils 
encore à l’heure où les effets du changement mené par le slogan « à bas le latin ! » 
commencent à se manifester de plus en plus fortement ? En formulant le fondement 
contemporain des Classical Reception Studies 22, Lorna Hardwick parle des couches 
successives de réception en utilisant la métaphore de la boule de neige. La réception 
est un long processus, une lente et complexe accumulation de couches au cours des 
siècles 23. Il est souvent simplement impossible de suivre toutes ses étapes. Elles sont 
trop nombreuses, certaines ne nous sont pas accessibles, et la matière est compliquée 
par des phénomènes contraires à la compréhension typique de la chronologie et de 
l’espace. En outre, il arrive qu’un élément « se détache » de l’ancien contexte et mène 
une « vie indépendante 24 ». C’est ainsi que les mots de César se sont retrouvés sur 
des t-shirts, des tasses et dans des décorations intérieures 25. Ce phénomène prouve 
la force de ces mots dans la culture occidentale. Cependant, dans la plupart des cas, 
il est impossible de prouver que les créateurs ou utilisateurs des objets ornés de 
l’expression Alea iacta est sont conscients de son rapport avec César. En même temps, 

20. Comme Glaesener (1953), p. 103, note 1, l’observe, dans sa Guerre civile César, en effet, ne 
mentionne pas ses bons mots. 

21. Wikipedia (s.d.), s.v. Alea iacta est, URL : [https://fr.wikipedia.org/wiki/Alea_jacta_est (08.10.2019)]. 

22. Pour le fondement antérieur, cf. Zieliński (1897). 

23. Hardwick (2003). 

24. Eco (1962) et (1975). 

25. Voir par exemple l’oreiller décoratif : [https://www.teepublic.com/throw-pillow/5183296-ancient-
rome-julius-caesar-quote-alea-iacta-est-la (13.06.2021)]. 
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cette relation se révèle là où on ne l’attendait pas, par exemple dans des caricatures 
et au travers de nombreux mèmes où l’épisode du franchissement du Rubicon est 
évoqué littéralement par rapport au présent, comme dans le mème « Nervous about 
asking a girl out. Imagine yourself as Caesar and cross that Rubicon 26 ». 

2.1. Le Rubicon dans la popularisation scientifique 

L’expression Alea iacta est prend tout sens dans les réélaborations d’historiens 
et promoteurs de l’Antiquité, comme Il dado è tratto. Cesare e la resa di Roma de 
Luca Fezzi, un professeur d’histoire romaine à l’Université de Padoue. L. Fezzi 
— un partisan de la conjecture que le texte est corrompu (Alea iacta esto), comme 
le proposait Érasme 27, mais conscient que la version de Suétone (Alea iacta est) est 
devenue la référence obligée dans l’imaginaire collectif — utilise cette version en 

26. Voir [https://pl.pinterest.com/pin/512917845036280228/ (02.04.2020)]. 

27. Fezzi (2017) et une entrevue avec lui, cf. Fezzi (s.d.). 

Fig. 2. La rivière Rubicon aujourd’hui,  
Gatteo a Mare (près de Rimini). Photo Katarzyna Marciniak. 
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traduction italienne dans le titre de son étude historique 28. Toutefois, notons que 
certains auteurs renoncent à utiliser la célèbre expression dans leurs descriptions 
du franchissement du Rubicon par César. Dans Rubicon, un livre destiné au grand 
public, Tom Holland explique ainsi : 

Caesar himself, however, while his men were setting out, passed the afternoon 
by having a bath, then attending a banquet, where he chatted with guests as though 
he had not a care in the world. Only at dusk did he rise from his couch. Hurrying 
in a carriage along dark and twisting byways, he finally caught up with his troops 
on the bank of the Rubicon. There was a moment’s dreadful hesitation, and then 
he was crossing its swollen waters into Italy, towards Rome 29.

T. Holland entend se distancer du pathos créé par cette expression et plus 
particulièrement par les phénomènes surnaturels accompagnant le moment de sa 
récitation dans Suétone, en faveur d’un récit historique factuel qu’il considère comme 
un point de référence pour une réflexion sur nos démocraties contemporaines. 
Cependant, les mots Alea iacta est ne peuvent pas être omis. T. Holland les cite dans 
l’introduction en précisant qu’ils étaient originairement en grec, et empruntés à une 
pièce de Ménandre. Il ajoute une référence au jeu : 

Only as a gambler, in a gambler’s fit of passion, was Caesar finally able to bring 
himself to order his legionaries to advance. The stakes proved too high for rational 
calculation. Too imponderable as well 30.

2.2. Les romans historiques

Les références les plus explicites à la formule Alea iacta est dans la culture adulte 
se trouvent dans des romans historiques. Certains d’entre eux font référence au jeu 
de dés déjà dans leur titre, comme dans Le coup de Vénus (The Venus Throw, 1995) 
du célèbre écrivain américain Steven Saylor et dans la série Roma sub Rosa qui se 
déroule à l’époque tardo-républicaine (fig. 3) 31.

Alors que le sujet de ce volume est une affaire de cœur et un crime dans le 
milieu de César et Clodia Metelli (une femme fatale de Rome, identifiée avec la 
fameuse Lesbie des poèmes de Catulle), le volume numéro 7 de la série, intitulé 
Rubicon, concerne spécifiquement le début de la guerre civile 32. Dans ce roman, 

28. En 2019, la traduction anglaise de cette étude a été publiée par Yale University Press, avec une 
éloge par T. Holland sur la couverture (mais aucune trace de Alea dans le titre anglais : Crossing 
the Rubicon: Caesar’s Decision and the Fate of Rome). 

29. Holland (2003), p. 306. 

30. Holland (2003), p. xx-xxi. Il y juxtapose à l’action de César les révolutions, anglaise, française, 
américaine et les putschs d’Hitler et de Mussolini. 

31. Ce volume a été publié en français sous le titre Un Égyptien dans la ville, ce qui a complètement 
éliminé le sens du jeu que Saylor voulait communiquer à ses lecteurs.

32. Saylor (2001).
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pathos ou phénomènes surnaturels seraient naturels en termes de fiction littéraire, 
mais S. Saylor préfère le second degré. Il choisit un moyen astucieux de faire entrer 
les mots fameux de César au sein du roman, non pas de manière directe, mais au 
travers du personnage principal de sa série, Gordianus, qui enquête sur diverses 
affaires pour des hommes haut placés. Dans Rubicon, il observe des soldats jouant 
aux dés dans une taverne : 

With all normal activities in the city at a standstill, what better way to pass 
the time on a cloudy afternoon than to indulge in a bit of vice? Amid the murmur 
I heard laughter and cursing and rattle of dice. 

« The dice is cast! » shouted one of the players. A round of drunken laughter 
followed. It took me a moment to catch the joke. Caesar had uttered the same words 
to his men when he crossed the Rubicon. 

« They’ve immortalized him with a throw, as well, » remarked Tiro. 
« A throw? »
« Of the dice. The Venus Throw is the highest combination and beats all else. 

The gamblers are all calling it the Caesar Throw nowadays, and shouting “Gaius 
Julius” when they cast the dice. I don’t think they’ve taken Caesar’s side, necessarily. 
They’re just superstitious. Caesar claims to be partly divine, descended from Venus. 
So the Venus Throw becomes the Caesar Throw 33. »

33. Saylor (2000), p. 81-82.

Fig. 3. Couverture de Steven Saylor, The Venus Throw, London, Constable & Robinson 
(2011). Reproduite avec l’autorisation de l’Auteur.
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S. Saylor fait ainsi allusion à la dimension surnaturelle du jeu de manière 
ironique (fig. 4). Quand Gordianus demande s’il existe un Coup de Pompée, Tiro 
rit amèrement et répond que « peut-être — quand les dés tombent de la table 34. » 

La réception de l’expression Alea iacta est dans la culture des adultes invite à poser 
un regard optimiste sur la société contemporaine toujours capable de se retrouver 
dans l’histoire de César et de l’adapter consciemment à ses besoins. La plupart des 
adultes actuels ont eu la chance d’apprendre la célèbre expression au cours de leur 
éducation scolaire. Sinon, ils ont eu de la fortune d’avoir « des professeurs après les 
heures de travail », des promoteurs scientifiques et des auteurs de fiction, comme S. 
Saylor, qui a fait des études d’histoire et littérature antiques à l’Université du Texas à 
Austin. Leurs œuvres aident à transmettre subtilement le savoir de l’Antiquité, sans 
didactisme et avec humour. Les allusions sur le mode ironique sont plus difficiles à 
comprendre car elles nécessitent des connaissances de base du contexte historique 
original. 

34. Saylor (2000), p. 82. À côté de S. Saylor existent des interprétations ouvertement critiques envers 
César, comme dans le roman de T. Caldwell, A Pillar of Iron (1965), p. 721 : « He crossed the 
Rubicon, a tiny river, on the border of northern Italy. Thus he violated law and became an enemy 
of the government in Rome. ‘Let the die be cast!’ he shouted to his soldiers. »

Fig. 4. Couverture de Steven Saylor, Rubicon, London, Constable & Robinson (2011).  
Reproduite avec l’autorisation de l’Auteur.
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3. Rendre aux enfants ce qui appartient à César (ou Ménandre) 

3.1. Autour d’Astérix

Comment l’expression de César fonctionne-t-elle aujourd’hui dans la culture 
d’un public jeune ? On ne saurait commencer autrement que par Astérix de René 
Goscinny et Albert Uderzo. Ce qui semble viser seulement les jeunes relie en fait 
les générations. Les adultes sont probablement plus amusés que les jeunes par les 
jeux de mots et les allusions parce qu’une connaissance profonde de la culture est 
nécessaire pour comprendre tous ces « délices » : dans Astérix en Hispanie (1969), 
les auteurs font ainsi des calembours sur le sujet : César affranchit (« rend libre ») un 
esclave rubicond (« rougeaud ») 35, mais c’est précisément Astérix qui aide les enfants 
à acquérir cette connaissance. 

En parallèle aux histoires comiques, nous disposons d’un certain nombre 
d’instruments supplémentaires. Autour de la série d’Astérix a émergé un phénomène 
puissant de transmédialité avec la production d’innombrables films d’animation ou 
avec des acteurs 36 et de sites Internet qui nous permettent de découvrir la culture 
ancienne de manière interactive. Deutsches Asterix Archive est le plus grand site 
allemand dédié aux braves Gaulois. Le site est actif en continu depuis 1998. Son 
administrateur, Marco Mütz (Comedix), y décrit douze exemples d’utilisation des 
mots Alea iacta est dans le monde d’Astérix 37. Sur le blog Pipeline Comics 38, Augie 
De Blieck Jr. explique que cette expression est attribuée à César, « who is to Asterix 
what the Shredder is to the Teenage Mutant Ninja Turtles », et qu’elle signifie que 
« la situation a dépassé le point de non retour 39 ». A. De Blieck Jr. sensibilise les 
lecteurs au fait que l’interprétation antique était plus complexe et compare Alea 
iacta est à The game is afoot, réintroduisant ainsi le thème du jeu avec la Fortune. 
Conscient que les jeunes d’aujourd’hui associent cette seconde maxime à la série de 
la BBC sur Sherlock Holmes, il donne la source exacte de la citation qui provient de 
la pièce Henri IV, Part 1 de William Shakespeare 40. L’Internet peut donc très bien 
fonctionner comme outil éducatif, et sans être superficiel ! 

35. René Goscinny et Albert Uderzo, Astérix en Hispanie (1969) ; voir Molin (2016), p. 15 et mon 
analyse du livre de Bernard-Pierre Molin ci-dessous. 

36. Voir la page officielle Astérix at the Movies: https://www.asterix.com/en/asterix-at-the-movies/ 
(04.04.2020). 

37. Mütz (s.d.), [https://www.comedix.de/lexikon/db/alea_iacta_est.php (08.10.2019)].

38. De Blieck Jr. (2018), [https://www.pipelinecomics.com/the-asterix-agenda-alea-jacta-est/ 
(08.10.2019)]. 

39. De Blieck Jr. (2018): « The situation has passed the point of no return ». Il ajoute : « Actually, 
Caesar is a little more likable than Shredder. »

40. W. Shakespeare, Henry IV, Part 1 (acte 1, scène 3) : « Before the game is afoot, thou still let’st 
slip » (dans la traduction de François-Victor Hugo [Shakespeare (1872)] : « Tu lâches toujours 
la meute, avant que le gibier soit levé. »). 
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En ce qui concerne l’utilisation des mots Alea iacta est (écrit « jacta ») dans 
le monde d’Astérix, curieusement, ceux-ci ne sont pas seulement prononcés par 
César, bien qu’il le fasse à certains moments, comme dans Astérix légionnaire 
(1967), où il signale qu’il est l’auteur de l’expression : « Alea jacta est, comme je dis 
toujours 41 ». Ailleurs, ses soldats ou les Gaulois eux-mêmes l’utilisent, comme 
le zézayant fils du Gaulois Ordralfabétix qui se déguise en Romain et intimide 
d’autres enfants en criant : « Par Zupiter ! Par Gaulois ! Alea zacta eft ! 42 » — une 
ironie susceptible d’être plus appréciée par les lecteurs plus âgés et familiers avec 
l’histoire de César. 

Les jeunes ont aussi une série spécialement écrite pour eux, composée de quatre 
livres, intitulée Alea jacta est : Un livre jeu d’aventure, avec un petit dé au bas de 
la couverture 43. Comme le résumé l’annonce, ces albums ne sont pas « comme les 
autres » 44. Ils invitent les jeunes lecteurs à jouer à un jeu excitant où l’interactivité 
est assurée par les dés. Le parcours à travers le livre dépend du résultat des coups 45. 

Ainsi, dans le deuxième volume, La vedette armoricaine (1988), nous nous 
transformons en Gaulois envoyé par son père au petit village d’Astérix et Obélix qui 
sont supposés nous endurcir. Nous voulons être une popstar et nous devons d’abord 
rencontrer le rockman Popmusix. Les coups de dé déterminent notre itinéraire. 
L’action du volume est située dans un contexte musical qui reflète les intérêts des 
enfants au tournant des xxe et xxie siècle qui vivent dans le culte des célébrités ; les 
références de ce type rendent leur éducation plus agréable — une réalisation parfaite 
de la maxime adaptée d’après Quintilien : Docere, movere, delectare, « instruire, 
plaire, émouvoir » 46. Les mots de César n’apparaissent pas seulement dans le titre 
de la série. Notre protagoniste constate au début de l’histoire : « Enfin, te voilà prêt 
pour la grande aventure. Alea jacta est ! 47 ». 

L’éducation par le jeu, toujours en compagnie du plus courageux des Gaulois, 
continue dans le manuel Astérix : Les citations latines expliquées. De A à Z de Bernard-

41. César prononce également cette expression dans les films Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre 
(réal. A. Chabat, 2002) et Astérix aux Jeux Olympiques (réal. F. Forestier et Th. Langmann, 2008). 

42. Mütz (s.d.). 

43. Pour le tome 2 analysé ici, voir Garda et Le Damany (1988). 

44. Cf. Bechard (s.d.). 

45. Cf. le résumé chez Bechard (s.d.) : « Tu vas pourtant affronter des dangers terribles. De 
paragraphes en paragraphes et d’une embûche à l’autre, il te faudra prendre des décisions 
délicates et des initiatives périlleuses, rouler le dé pour faire face au hasard, dénouer des situations 
inextricables, résoudre des énigmes tortueuses. Mais tu ne t’en sortiras pas toujours... tu devras 
alors recommencer l’aventure. Courage ! N’oublie jamais que tu es un irréductible Gaulois... ». 

46. Cf. Quintilien, Institution oratoire, III, 5, 2 (« Tria sunt item quae praestare debeat orator, ut 
doceat moveat delectet »). 

47. Garda et Le Damany (1988). Comme Bechard (s.d.) note, R. Goscinny et A. Uderzo figurent 
sur la couverture « par les droits d’auteurs » (Goscinny est mort en 1977). 

http://www.comedix.de/medien/lit/hefte/asterix_als_legionaer.php
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Pierre Molin 48. Entre les diverses maximes, déjà présentes sur la couverture, se 
trouve notre Alea iacta est à côté de la figure impressionnante de César. L’expression 
est expliquée sous la lettre A : nous voyons la silhouette de César à cheval, ce qui 
permet de relier la maxime au personnage. Le jeune lecteur reçoit des informations 
basées sur les écrits de Suétone, incluant le nom de ce biographe, avec la remarque 
que « selon certains spécialistes », César a prononcé ces paroles en grec 49. Le vieux 
pirate Triple-Patte, dans le rôle du mentor, ajoute qu’« en bon français », l’alea « est 
synonyme de hasard » ; il donne aussi des exemples de son usage.

De plus, deux images des bandes dessinées sont réimprimées où la maxime est 
utilisée paradoxalement non pas par César, mais par son légionnaire et par le même 
pirate Triple-Patte d’Astérix et Cléopâtre (1965) qui dit : « Eh bien, tu avais dit que 
nous allions nous refaire et nous sommes refaits. Alea jacta est ! ». Le capitaine a 
peu de compréhension pour l’érudition de son équipier : « Encore un mot et je te 
fais avaler ta patte en bois !!! 50 ». La présentation de la maxime est résumée par la 
définition de son utilisation à notre époque : 

Aujourd’hui, cette phrase marque que « le sort en est jeté » et accompagne 
une décision hardie et irréversible — signature de gros contrat, mariage... —, tout 
en soulignant le caractère authentiquement césarien de cette dernière 51.

Les pirates sont évoqués dans un contexte similaire aussi sur la page Everything 
Asterix —Asterix and Cleopatra: Latin Jokes Explained : la maxime Alea iacta est est 
traduite par le « Professor Ibrox » d’une manière « moderne » : « Ain’t no turning back 
now, baby ». Il ajoute : « There’s something noble in the eternal suffering of the pirates 
in Asterix. Reminds me of my second marriage 52. » Ce commentaire a probablement 
plus de sens que son auteur n’avait l’intention d’y mettre. En effet, chez Athénée, 
comme nous l’avons vu, les paroles prononcées par César, issues de la comédie de 
Ménandre, concernaient un débat sur la raison du mariage 53. 

L’exemple d’Astérix montre bien comment les paroles Alea iacta est deviennent 
peu à peu indépendantes et cessent d’être la « propriété » de César, qui les a aussi 
empruntées aux Grecs. De là il n’y a qu’un pas pour arriver à la conclusion que 
l’expression doit sa forme aux enfants. 

48. Voir aussi le livre par Estelle Debouy, Alea jacta est : Vous parlez latin sans le savoir (2016). 

49. Molin (2016), p. 15. 

50. Goscinny et Uderzo (1965), p. 10 ; Molin (2016), p. 14. La version anglaise contient une 
référence directe à la culture classique : « One more classical remark from you and I’ll make you 
eat your wooden leg ! » (je souligne). 

51. Molin (2016), p. 15. 

52. Professor Ibrox (2015). 

53. Athénée, Deipnosophistes, XIII, 559 D ; voir supra. 
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3.2. Les gladiateurs de F. Schwieger

Ce concept est développé par Frank Schwieger dans son roman policier pour 
des enfants de 10-11 ans intitulé Die Rache des Gladiators. Ein Abenteuer aus dem 
Alten Rom (2010). Le livre est paru dans la série Tigerauge et le message adressé 
aux enfants sur une des pages initiales est le suivant : « Soyez vigilants et courageux, 
parce que de grandes aventures vous attendent 54 ». Plus particulièrement, l’éditeur 
se tourne vers les parents, à qui il promet, déjà sur la couverture, « de nombreuses 
informations supplémentaires ». F. Schwieger, un philologue classique, historien et 
professeur de lycée, tient cette promesse en introduisant, parallèlement à l’action, 
des sections de non-fiction, telle que la présentation de la figure de César avec les 
illustrations de Peter Knorr et Doro Göbel (fig. 5) 55. 

Dans le chapitre de cette section, nous pouvons observer la stratégie utilisée par 
F. Schwieger pour transmettre d’anciennes maximes à un jeune public. L’auteur les 
fait prononcer par des protagonistes juvéniles pour créer une familiarité et éliminer 
la distance que causerait un interlocuteur adulte. F. Schwieger fait aussi un clin d’œil 
aux lecteurs adultes en mettant l’expression Veni, vidi, vici (« Wir kamen, sahen und 
siegten ») de César dans la bouche de Marcus, le jeune garçon qui est le personnage 
principal du livre 56. Marcus adresse ces mots à César en ajoutant : « Le dé était 
jeté il y a longtemps » (« Der Würfel war längst gefallen »). Le futur dictateur est 
impressionné : « César a haussé les sourcils avec intérêt. “Tes paroles me plaisent”, 
dit-il avec un sourire 57 ». Ainsi, le jeune héros, avec ses amis, dont l’esclave gaulois 
Argetorix 58, résout non seulement les problèmes des adultes en aidant César (il 
sauve sa fille Julia), mais il apparaît aussi comme le « véritable » auteur des fameuses 
paroles du célèbre Romain. Des maximes présentées de façon si attrayante ont de 
grandes chances d’être retenues et utilisées par les enfants. 

54. Schwieger (2010), n.p.: «Sei wachsam und mutig, denn auf Dich warten große Abenteuer ». Pour 
une analyse de ce roman, Marciniak (2017), p. 323-325. 

55. Dans le section « Wer ist Caesar ? », Schwieger (2010), p. 122-123, nous lisons qu’en l’an 49 se 
déroula une terrible guerre civile où César gagna après des combats sanglants. 

56. Schwieger (2010), p. 124 ; Marciniak (2017), p. 325. Cette expression est fixée dans la mémoire 
des lecteurs à travers son utilisation aussi dans le titre d’un des chapitres, voir Schwieger (2010), 
p. 110 : « Venimus vidimus vicimus — wir kamen, sahen und siegten ». 

57. Schwieger (2010), p. 124 ; Marciniak (2017), p. 325. 

58. Dans ses mots à César sonne un écho d’Astérix. César est clairement intéressé (l’action du 
roman se déroule avant la conquête de Gaule), mais Argetorix fait une allusion à Astérix : « La 
plus grande partie de la Gaule et un pays libre […] qui n’est pas occupé par les Romains » (« Der 
größte Teil Galliens […] ist freies Land, nicht von Römern besetzt. »). César répond : « Oui […] il 
n’en sera pas toujours ainsi » (« Na […], das muss nicht immer so bleiben ») ; Schwieger (2010), 
p. 124-125.
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3.3. Valeurs classiques et tradition dans l’œuvre d’Anna M. Komornicka

Les jeunes lecteurs sont également encouragés à utiliser ces expressions célèbres 
par Anna M. Komornicka. Professeure de philologie classique, issue d’une famille aux 
fortes traditions catholiques et patriotiques, elle fut la rédactrice en chef de la revue 
Meander, créée après la seconde guerre mondiale. Elle entendait restaurer les valeurs 
classiques dans une Pologne mutilée par la guerre et sauver le pays à l’époque du 
communisme qui voulait rompre les liens entre la Pologne et la culture occidentale. 
Afin de transmettre ces valeurs et cette culture aux jeunes, A. M. Komornicka décida 
de créer la trilogie L’héritage de l’Antiquité. A. M. Komornicka y utilise un filtre 
autobiographique. Dans les deux premiers volumes, la Maman — une doctoresse 
ès lettres classiques — raconte les mythes grecs à ses trois enfants qui portent les 
prénoms des vrais enfants de A. M. Komornicka. Bientôt ils commencent à remarquer 
des figures et des créatures de la mythologie dans leur propre milieu (ils rencontrent 
par exemple Icarus à l’école) 59. Le troisième volume, Alfa i Omega, czyli starożytność 

59. Pour l’analyse de cette série voir Marciniak (2015), p. 75-80. 

Fig. 5. Illustration de Peter Knorr et Doro Göbel,  
in Frank Schwieger, Die Rache des Gladiators. Ein Abenteuer aus dem Alten Rom,  

Munich, dtv Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG (2010), p. 122-123  
© 2010 dtv Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, München. Reproduite avec l’autorisation 

de la maison de l’edition.
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w miniaturze [Alpha et Omega, ou l’Antiquité en miniature] 60, est publié en 1995, six 
ans après l’indépendance de la Pologne. Il concerne l’histoire, qui constitue un sujet 
difficile, d’après l’avis même de A. M. Komornicka dans l’introduction. Elle adresse 
donc cet ouvrage aux enfants plus âgés. Elle veut approfondir leurs connaissances au 
moyen d’une pratique ambitieuse — les citations des sources anciennes. Le chapitre 
qui nous intéresse ici s’intitule « Franchir le Rubicon. “Les dés sont jetés !” (Alea 
iacta est) » et, comme dans le livre des maximes d’Astérix, il contient l’illustration 
d’un commandant à cheval (fig. 6). 

60. Komornicka (1995). 

Fig. 6. Illustration de Mirosław Andrzejewski 
in Anna M. Komornicka, Alfa i Omega, czyli starożytność w miniaturze,  

Warszawa, Wydawnictwo Ostoja (1995), p. 128.  
Reproduite avec l’autorisation de la maison de l’édition. 
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A. M. Komornicka débute en expliquant que l’Histoire recèle de personnalités 
exceptionnelles, douées dans de nombreux domaines. Elle en donne deux exemples, 
l’un issu de la culture générale, avec Léonard de Vinci, un génie fameux qui permet 
aux jeunes lecteurs de comprendre l’ampleur de sa thèse, l’autre du milieu polonais 
avec Stanisław Ignacy Witkiewicz, un peintre et dramaturge avant-gardiste éminent, 
bien connu par les lecteurs polonais qui peuvent ainsi établir une relation avec un 
discours ancré dans leur propre contexte. Sur ce terrain bien préparé en faveur du 
héros principal du chapitre, A. M. Komornicka introduit César et le présente comme 
un général remarquable, brillant historien et excellent orateur. Après avoir décrit la 
grandeur de César et son charisme illustrés par une anecdote de Plutarque qui renforce 
son image positive 61, A. M. Komornicka s’adresse directement aux lecteurs en leur 
rappelant qu’ils étudient le triumvirat à l’école 62. Elle donne un aperçu historique 
de la situation, pointe le Rubicon sur une carte et explique aux lecteurs le sens de 
l’expression Alea iacta est (« une décision irrévocable »), son contexte historique 
(franchir le Rubicon) et culturel, en lien avec les jeux : 

Notre héros, qui aimait les gestes et les discours pathétiques, devait dire alors 
Alea iacta est, comme on disait en jouant aux dés — le jeu favori des Anciens — 
quand le joueur a déjà fait son lancer, avec les conséquences inévitables d’une 
victoire ou d’une défaite. Il était clair que la décision de César était irrévocable et 
que César avait soulevé sa visière et déclaré la guerre à Rome 63.

Comme dans les volumes précédents, A. M. Komornicka insère aussi une scène 
qui montre comment cette expression peut être utilisée aujourd’hui. Alors que F. 
Schwieger le démontre à l’aide de protagonistes de l’Antiquité, A. M. Komornicka 
utilise l’actualité 64. Nous sommes ici et maintenant — l’essence de l’originalité de 
son approche : elle met en scène un lycéen hésitant quant au choix de ses études. 
Après avoir soumis son dossier à la faculté d’histoire, il annonce à sa famille : « Les 
dés sont jetés » en ajoutant qu’il a franchi le Rubicon. Les deux expressions sont en 
gras et le chapitre suivant a pour sujet les mots Veni, vidi, vici. 

Il convient de noter que ce livre contient aussi une dose certaine d’humour, 
notamment grâce aux illustrations de Mirosław Andrzejewski qui représente un 
chien d’apparence enjouée (mais aujourd’hui il ne serait pas attaché à une chaîne) 

61. Plutarque, Vie de César, XVII, 11 : il a dormi dans le hall parce qu’il avait cédé la seule chambre 
disponible à un vieux compagnon. 

62. Pour montrer le futur dictateur comme un homme d’action, A. M. Komornicka se réfère aussi 
au barde-prophète polonais Cyprian Kamil Norwid qui avait l’habitude de dire que César dictait 
d’un cheval, pas d’un bureau. 

63. Komornicka (1995), p. 130-131. La formule « notre héros » renforce la relation émotionnelle 
du lecteur avec César. 

64. Voir le lexique Die Großen der Antike par Loerzer (1988), p. 91 qui contextualise dans l’Antiquité 
l’expression pour les jeunes lecteurs de langue allemande.
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avec un bol d’os et l’inscription : « Les dés sont jetés ». En polonais, le même mot 
désigne les dés et les os — nous sommes ici proches de l’Antiquité (fig. 7). 

3.4. Benita Kane Jaro : une trilogie pédagogiquve

Dans le domaine de la littérature pour le jeune public, d’autres ouvrages font 
revivre le pathos associé à la scène du franchissement du Rubicon par César selon 
Suétone. L’écrivaine américaine Benita Kane Jaro, qui affirme que son intérêt pour 
le monde antique a commencé dans sa petite enfance 65, est l’auteure d’une trilogie 
sur la Rome antique de la fin de la République. Les volumes, toujours édités par 
Bolchazy-Carducci Publishers, spécialisés dans le matériel pédagogique, peuvent 
être considérés comme une littérature pour tous les âges (all-ages literature), mais 
ils sont utilisés dans l’éducation secondaire américaine. The Door in the Wall (1994) 
est centré sur Marcus Caelius Rufus, un jeune héros âgé de 20 ans, attrayant pour 
les lecteurs un peu moins jeunes que lui, et sur sa relation avec César alors en guerre 
contre Pompée. Nous relèverons que le roman fait aussi référence au thème du jeu 
avec la Fortune. La couverture de l’édition de 2002 comporte une allusion au jeu, 
mais anachronique, invitant à la réflexion : des silhouettes vêtues de toges se tiennent 
debout de dos sur un échiquier (fig. 8). 

65. Elle a un baccalauréat en philosophie à California State University. Voir sa biographie sur la page 
de l’éditeur, Bolchazy-Carducci Publishers, Inc. (2019). 

Fig. 7. Illustration de Mirosław  
Andrzejewski in Anna M. Komornicka, 
Alfa i Omega, czyli starożytność w minia-
turze, Warszawa, Wydawnictwo Ostoja 
(1995). Reproduite avec l’autorisation de 
la maison de l’édition. 
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La scène de la proclamation par César des paroles Alea iacta est se déroule dans 
une atmosphère sublime et surnaturelle. Le jeune protagoniste voit un ruisseau et 
il écoute son murmure. Un héron se lève dans les joncs ; il va bientôt faire jour. Le 
protagoniste apprend d’un compagnon que le ruisseau est le fleuve Rubicon. Il voit 
César s’arrêter et regarder le fleuve ainsi que les troupes situées devant lui sur le 
chemin. Le temps semble lui aussi s’arrêter face au célèbre général. Les gens retiennent 
leur souffle, rien ne bouge, aucun son n’est produit. Alors, César commence à parler : 

« Well, my friends we can still draw back. But once we cross, then we will have 
to fight it out. » Caesar’s voice came to us clearly on the still air. Oh, gods, I thought, 
and my hands were sweating. He’d better cross. What will happen to us if he doesn’t? 
But my heart was dancing, my head was light. I felt drunk again, though I was sober. 
All the time the unnatural silence continued; even the noisy little river was quiet. 66

César semble regarder dans une direction, comme s’il voyait quelque chose 
apparaître. Et tout à coup, le son d’une flûte se fait entendre et tout le monde 
expérimente la vision d’un être extraordinaire : 

Oh gods, it was radiant. I thought it was — well, I don’t know. But I thought 
the legs were furred and ended in hooves, the torso like man’s. The head was clothed 
in a sun-like dazzle. It sat on the river bank, playing a shepherd’s pipe. The sound 
was made up of all the noises of the day, of water murmuring, the click of stones, 
branches scarping against one another, the sheep on the hill, the groan of the earth, 
the whispered conversation of the grass, all woven into that wonderful spill of 
notes. Gods, I heard them as clearly as I hear this little town beginning to wake in 

66. Jaro (2002), p. 241. Les deux autres tomes sont dédiés à Cicéron et Catulle. 

Fig. 8. Couverture de Benita Kane Jaro, The Door in the Wall,  
Wauconda (Ill.), Bolchazy-Carducci Publishers (2002).  
Reproduite avec l’autorisation de la maison de l’édition.
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the deepest dark before morning. It was real. I know it was. A soldier ran forward, 
splashing across the stream, to hand the enormous figure a trumpet. The god stood 
up and blew a blast. 

« The die is cast », Caesar shouted into the reverberations of that tremendous 
summons, and, slapping the reins on the backs of the mules, he thundered across 
the bridge 67.

Le roman de B. K. Jaro est un bon exemple d’utilisation de sources anciennes 
pour leur donner une nouvelle vie dans la génération suivante. Une telle leçon 
d’histoire de Rome n’ennuie personne et le contexte de l’expression des mots Alea 
iacta est est facilement assimilé. Cependant, la proximité de l’Antiquité se manifeste 
aussi là où nous ne l’attendons pas du tout. 

3.5. César et Merlin 

Le dernier exemple est le plus récent. Plusieurs références aux paroles de César 
se trouvent dans... Camelot. La série télévisée de la station britannique BBC Merlin 
(2008-2012) a conquis les cœurs de téléspectateurs de nombreux pays du monde. 
Ses producteurs ont démontré une créativité caractéristique de la réception de 
l’Antiquité, même si, dans ce cas, le point de référence est un autre mythe culturel : 
la légende du roi Arthur et des chevaliers de la Table Ronde. La série dont l’action 
se déroule au Moyen Âge n’est pas dépourvue de sujets antiques car ses réalisateurs 
ont utilisé de nombreux thèmes d’origine gréco-romaine 68. Ainsi, le nom du médecin 
de la cour et du mentor de Merlin est Gaius, comme le célèbre avocat qui fut actif 
entre 130 et 180 ap. J.-C., ainsi que notre Jules César. Le grand Romain n’est jamais 
explicitement mentionné, mais sa maxime unit les cinq saisons de toute la série, et 
elle donne à l’ensemble de l’histoire une dimension métaphysique, caractéristique 
des jeux antiques, où une affaire mortellement sérieuse s’entrelace avec l’humour 
et des plaisirs apparemment innocents (fig. 9).

Ainsi, dans le premier épisode de la série, L’Appel du Dragon (2008) [The 
Dragon’s Call], Merlin descend au cachot et distrait une paire de gardes en faisant 
rouler leurs dés au moyen de la magie. Cet épisode comique nous amène à une 
scène sérieuse. Au cachot, Merlin fait connaissance du Grand Dragon et apprend le 
poids inimaginable de son destin. Dans l’épisode 3, saison 4, Un jour funeste (2011) 
[The Wicked Day], toute la cour est plongée dans un divertissement insouciant, 
offert par une troupe de jongleurs, et après une séquence de gags et de slapsticks, 
l’action devient soudainement à nouveau sérieuse : suite à l’intrigue de Morgane, 
le roi Uther meurt. La cinquième et dernière saison commence avec l’épisode en 
deux parties Le Fléau d’Arthur (2012) [Arthur’s Bane], Merlin est déjà conscient de 

67. Jaro (2002), p. 242-243. 

68. Pour une analyse approfondie de la réception des motifs anciens dans la sérié Merlin, voir mon 
chapitre « The Once and Future Antiquity: Greek and Roman Heritage in the BBC’s Merlin », dans 
Marciniak (2021, sous presse).
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l’issue fatale. Dans la partie finale, Gaius essaie de soulager la tension en servant à 
Merlin son pudding préféré. Cette pincée d’humour (nomen omen) se heurte à la 
déclaration dramatique du jeune sorcier : « Je sens que les dés sont jetés… et cela 
pour le meilleur ou le pire, la grande épreuve d’Albion a commencé » (« I feel that 
the die is cast… and that, for good or ill, Albion’s great trial has begun »). L’expression 
The die is cast accompagne l’affiche de toute la cinquième saison qui se termine avec 
la réalisation du destin sinistre. L’épisode qui l’y conduit, La Prophétie de Camlann: 
première partie (2012) [The Diamond of the Day: Part 1], commence avec un jeu 
de dés d’Arthur avec Merlin. C’est la première fois que les personnages principaux 
jouent, mais ils sont aussi les protagonistes de la tragédie imminente. Ils trouvent 
un moment de répit en pleine guerre. Parmi les rires des personnages présents, 
Merlin gagne grâce à des tromperies au moyen de sa magie. Il en sera bientôt privé 
à cause de la sorcellerie de Morgane et Arthur partira pour la bataille où il mourra. 

Dans cette série, la profondeur de l’expression Alea iacta est, dissociée de son 
contexte et de sa relation avec César, n’est peut-être pas évidente à comprendre pour 
les jeunes téléspectateurs. Mais son sens général reste facile à saisir, et la curiosité 
des fans dévoués est la clé parfaite pour découvrir cette connexion et acquérir cette 
connaissance 69.

La Fortune d’Arthur et de Merlin, bien que leur monde soit plus éloigné de 
celui de César, inspire une réflexion universelle et sérieuse qu’il serait très difficile 
de transmettre autrement au jeune public. Leurs parties de dés ressemblent en ce 

69. Voir, par exemple, les découvertes des fans à propos du personnage de Gaius, Wiki Merlin 
(s.d.), s.v. « Gaius ». 

Fig. 9. Affiche de Merlin, saison 5 [BBC (2012)].  
Reproduite avec l’autorisation de Fremantle.
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sens au divertissement d’Achille et d’Ajax immortalisés sur un vase d’Exékias. Le 
jeu apparemment léger et insouciant devient une parabole universelle de la vie de 
l’homme et de son destin. 

Conclusion

Les jeux sont une facette particulière du miroir de l’Antiquité — ils nous montrent 
notre faiblesse et notre force, nous protègent contre l’hybris et nous donnent en 
même temps de l’espoir contre toute attente. Si nous ajoutons à cela leur valeur 
éducative, il n’est pas surprenant que les adultes fassent une place importante aux 
jeux dans la culture des jeunes. Les mots de César, empruntés à Ménandre, qui nous 
sont parvenus grâce aux auteurs anciens et à leurs successeurs dans le processus 
de la réception, expriment des besoins qui sont toujours présents pour chacun de 
nous, d’où leur popularité renouvelée à l’époque actuelle. 

Les exemples cités dans ce chapitre attestent l’enracinement de la maxime Alea 
iacta est et la compréhension de son sens, mutatis mutandis — tous les ajustements 
inclus — à travers les siècles. Ils ont été choisis pour illustrer la diversité de la 
réception, mais ils n’épuisent bien sûr pas le sujet. Par ailleurs, Alea iacta est a 
donné par exemple le titre à un livre éducatif de Gipsy et Franz Baumann, illustré 
par Susanne Szesny, dont le sous-titre est Kinder spielen Römer. Sur la couverture est 
représenté un jeu antique avec deux dés modernes au premier plan. La publication 
encourage les enfants et les personnes qui s’en occupent à « jouer aux Romains », 
c’est-à-dire à apprendre l’histoire de Rome à travers une sorte de jeux de rôle (Role-
Playing Games) qui permet de recréer la vie de famille des Anciens, leur cuisine, 
leurs vêtements, etc. Le volume contient aussi des références aux jeux sensu proprio, 
présentées en deux chapitres : De ludibus — Römische Kinderspiele et Panis et 
circenses — Die römische Freizeit. 

Les célèbres Horrible Histories : Rotten Romans (1994) par Terry Deary constituent 
un autre exemple. Elles se concentrent sur la mort de César, non sur l’expression Alea 
iacta est 70. Cependant, les jeux sont présents dans la section « Rotten Romans Fun and 
Games », où l’auteur encourage de manière interactive les lecteurs à deviner quels 
jeux populaires d’aujourd’hui ont été pratiqués par les anciens Romains (réponse : 
tous sauf les jeux sur ordinateur, tels le cache-cache, les cerfs-volants, les poupées 
aux membres mobiles) 71. Ensuite, dans la section « Some Roman games you might 
like to try », nous trouvons finalement les dés et les osselets ainsi que des conseils 
détaillés sur la façon de les utiliser : 

* If your parents happen to sacrifice a sheep to the gods, ask them if you can 
have one of its feet. 

* Boil the sheep’s foot until the flesh and skin fall away from the bones. 

70. Deary (1994), p. 198-199. 

71. Ibid., p. 223. 
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* Take the small, cubic bones and dry them. You now have five “chuck stones’. 
* Hold the bones in one hand. Throw them into the air. The aim is to see who 

can catch the most on the back of the hand. (Note : If your parents aren’t sacrificing 
any sheep this week, you can use some stones, dice or cubes of wood). 72

L’illustration par Martin Brown dépeint un mouton stressé qui s’exclame 
« GULP ! ». Enfin, dans la section « Rotten Romans Grow-up Games » nous trouvons 
une description de jeux de gladiateurs 73. 

Nous avons également à disposition de nouvelles propositions, comme le jeu 
Alea iacta est par Jeffrey D. Allers et Bernd Eisenstein, produit par Ravensburger 
(2008) 74. Sur le couvercle de la boîte, César nous regarde de face et lance trois dés 
modernes. Le slogan publicitaire interpelle les joueurs : « César ne joue pas aux dés ! 
Ou peut-être ? ». Ici, nous pouvons endosser le rôle de César et essayer de solliciter 
les faveurs de Dame Fortune. Elle possède même un temple dans le jeu. Un fait 
important est à souligner : les jets de dés offrent diverses possibilités, et le résultat 
du jeu dépend ainsi également des décisions des joueurs, exactement comme pour 
César sur le bord du Rubicon, où la Fortune a répondu aux précédents choix de la 
vie de ce grand homme (fig. 10).

72.  Ibid., p. 224-225. 

73. Ibid., p. 228. 

74. Voir Eisenstein (2020). 

Fig. 10. Jeffrey D. Allers et Bernd Eisenstein, Alea iacta est,  
édition Ravensburger (2008).  

Reproduit avec l’autorisation de Ravensburger Verlag GmbH. 
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Nous pouvons également mentionner le jeu Story Cubes, où nous jouons le rôle 
d’un ancien aède et devons créer des histoires basées sur les jets de dés 75. Le Centre 
d’Education Poméranien à Szczecin, au Nord de la Pologne, organise des sessions 
de RPG sous le slogan (en polonais) Alea iacta est [Kości zostały rzucone] 76. Enfin, 
signalons le grand projet ERC de Véronique Dasen, Locus ludi, et l’extraordinaire 
Musée Suisse du Jeu dirigé par Ulrich Schädler — les preuves que l’ancienne paideia 
se porte plutôt bien de nos jours. 

Que survivra-t-il de l’Antiquité dans les générations suivantes ? Cela ne dépend 
pas entièrement de nous. Mais c’est nous qui décidons de continuer le jeu. Les dés 
sont jetés, et qu’ils continuent d’être jetés. Car il ne suffit pas de les jeter une fois, 
ni de franchir une seule fois notre Rubicon. Il faut répéter le jeu pour les groupes 
constamment renouvelés de nos descendants. Et cela dépend de nous, de notre 
volonté d’entrer dans le Grand Jeu avec l’Antiquité. C’est l’un des rares jeux où tout 
le monde est gagnant. 

75. Voir Bazylczyk (2017). 

76. Voir la page de l’enterprise : https://palac.szczecin.pl/kalendarium/39-kosci-zostaly-rzucone-
sobota-z-rpg/ (07.10.2019). 
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Heidelberg, Winter Universitätsverlag (2017), p. 315-342. 

Marciniak, Katarzyna, « The Once and Future Antiquity: Greek and Roman Heritage 
in the BBC’s Merlin », in Katarzyna Marciniak, Our Mythical History: Children’s 
and Young Adults’ Culture in Response to the Heritage of Ancient Greece and 
Rome, Warsaw, Warsaw University Press (2021, sous presse). 

Marciniak, Katarzyna, Our Mythical History: Children’s and Young Adults’ Culture 
in Response to the Heritage of Ancient Greece and Rome, Warsaw, Warsaw 
University Press (2021, sous presse). 

Marindin, George Eden, « The Game of ‘Harpastum’or ‘Pheninda’ », Classical 
Review (1890), p. 145-49. 

Marrou, Henri-Irénée, « Saint Augustin et l’ange. Une légende médiévale », 
Mélanges Henri de Lubac II (1964) [= Christiana tempora. Mélanges d’histoire, 
d’archéologie, d’épigraphie et de patristique, Paris/Rome, École Française de 
Rome (1978), p. 401-413].

Marsh, Jackie et Richards, Chris, « Introduction », in Rebekah Willett, Chris 
Richards, Jackie Marsh, Andrew Burn et Julia C. Bishop (éds), Children, Media 
and Playground Cultures, Basingstoke/New York, Palgrave Macmillan (2013), 
p. 1-20.

Massa, Francesco, « Des dieux qui jouent : polémiques religieuses autour du fr. 52 
D.-K. d’Héraclite dans l’Empire romain », in David Bouvier et Véronique Dasen 



 Bibliographie 467

(éds), Héraclite. Le temps est un enfant qui joue, Collection Jeu/Play/Spiel, Liège, 
Presses Universitaires de Liège (2020), p. 27-45. 

Massimo, Francisco S., Musei Etrusci quod Gregorius XVI Pon. Max. in aedibus 
Vaticanis constituit monimenta linearis picturae exemplis expressa et in utilitatem 
studiosorum antiquitatum et bonarum artium publici iuris facta, Vatican, Ex 
Aedibus Vaticanis (1842).

Matelli, Elisabetta, « Sulle tracce di Cleobulina », Aevum, 71 (1997), p. 11-61.

Mathys, Audrey, « À propos des adverbes en -δην, -δόν et -δα ou -δά du grec 
ancien : problèmes morphologiques et syntaxiques », in Alain Blanc et Daniel 
Petit (éds), Nouveaux acquis sur la formation des noms en grec ancien, Louvain/
Paris, Peeters (2016), p. 243-279.

Matthaios, Stephanos, « Pollux‘ Onomastikon im Kontext der attizistischen 
Lexicographie », in Christine Mauduit (éd.), L’Onomasticon de Pollux : aspects 
culturels, rhétoriques et lexicographiques, Lyon, Université Jean Moulin Lyon 
3 (2013), p. 67-140.

May, Roland (éd.), Jouer dans l’Antiquité. Musée d’archéologie méditerranéenne, Centre 
de la Vieille charité, 22 novembre 1991-16 février 1992. Catalogue d’exposition, 
Marseille, Musées de Marseille (1991).

McKenzie, Judith, The Architecture of Alexandria and Egypt c. 300 BC to AD 700, 
New Haven/London, Yale University Press (2007).

McKeown, James C., « Augustan Elegy and Mime », Proceedings of the Cambridge 
Philological Society, 25, 205 (1979), p. 71-84.

Medda, Enrico, Eschilo. Agamennone, II, Roma, Bardi (2017).

Mehl, Jean-Michel, Les Jeux au Royaume de France, du xiiie au début du xvie siècle, 
Paris, Fayard (1990). 

Μέγας, Γεώργιος, « Παιδιαί και αθλητικά αγωνίσματα παίδων », Ζητήματα Ελληνικής 
Λαογραφίας, Επετηρίς Λαογραφικού Αρχείου, I (1939), p. 144-149.

Μέλλιος, Λάζαρος, Α., Αρχαία παιγνίδια στη σημερινή Φλώρινα, Florina, s. éd. (1985).

Mellios, Lazaros A., Τα παιδία παίζει. Τα παιγνίδια στη Φλώρινα και τα χωριά της 
απ’ την Αρχαιότητα μέχρι σήμερα, Florina, Vivlio (1985).

Μερακλής, Mιχάλης, « Το παιχνίδι », in M. Μερακλής, Ελληνική Λαογραφία. Ήθη 
και έθιμα, Athina, Οδυσσέας (1986), p. 34-39.

Mercuriale, Girolamo, De Arte Gymnastica libri sex, Venezia, Apud Iuntas (1573 
[1569]).

Meursius, Johannes, Ludibunda, sive De Ludis Graecorum liber singularis (…), 
avec le traité de Daniel Souter, Leiden, Ex Officina Elzeviriana (1625) [repris 
dans Gronovius, Johann Friedrich, Thesaurus Graecarum antiquitatum, VII, 
Religion et fêtes sacrées, Leiden, Lugduni Batavorum, apud Petrum vander Aa 
(1699), col. 941-996].



468 Bibliographie

Meyboom, Paul G. P., The Nile Mosaic of Palestrina: Early Evidence of Egyptian 
Religion in Italy, Leiden, Brill (1995).

Meyboom, Paul G. P. et Versluys, Miguel John, « The Meaning of Dwarfs in Nilotic 
Scenes », in Laurent Bricault, Miguel John Versluys et Paul G. P. Meyboom (éds), 
Nile into Tiber: Egypt in the Roman World, Proceedings of the IIIrd International 
Conference of Isis Studies (Leiden, 2005), Leiden/Boston, Brill (2007), p. 170-208.

Michalopoulos, Michail P., « Το Μονοτάξιον Διδασκαλείον της Σπάρτης και η 
δημοδιδασκαλική μόρφωσις », in Επετηρίς του Μονοταξίου Διδασκαλείου της 
Σπάρτης, 1925-6 & 1926-27, Athina, Dimitrakos (1926-1927).

Mikalson, Jon D., Herodotus and Religion in the Persian Wars, Chapel Hill, University 
of North Carolina Press (2003).

Miller, Margaret C., « Midas as the Great King in Attic Fifth-Century Vase Painting », 
Antike Kunst, 31 (1988), p. 79-89. 

Miller, Stephen G., « Naked Democracy », in Pernille Flensted-Jensen, Thomas 
Heine Nielsen et Lene Rubinstein (éds), Polis and Politics: Studies in Ancient 
Greek History Presented to Mogens Herman Hansen on his Sixtieth Birthday, 
August 20, 2000, Copenhagen, Museum Tusculanum Press (2000), p. 277-296. 

Miller, Stephen G., Ancient Greek Athletics, New Haven/London, Yale University 
Press (2004). 

Miller, Walter, Xenophon. Cyropaedia, I, 1-4, Cambridge (Mass.), Harvard University 
Press (1914). 

Milovanović, Čelica, ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ. ВИЗАНТИЈСКЕ ЗАГОНЕТКЕ, 
Beograd, Serbian Academy of Sciences and Arts (1986).

Minkova, Milena (éd.), Florilegium Recentioris Latinitatis, Leuven, Leuven University 
Press (2018). 

Mlasowsky, Alexander, Die antiken Tesseren in Kestner-Museum Hannover. Jetons, 
Spiel- und Verteilungsmarken im alten Rom, Hannover, Kestner-Museum (1991).

Molin, Bernard-Pierre, Astérix : les citations latines expliquées. De A à Z, Paris, 
Éditions EPA (2016).

Molina Fajardo, Federico, Almuñécar romana, Granada, Caja Provincial de 
Ahorros de Granada (2000).

Monda, Salvatore, « Gli indovinelli di Teodette », Seminari romani di cultura greca, 
3 (2000), p. 29-47.

Monda, Salvatore, Ainigma e Griphos. Gli antichi e l’oscurità della parola, Pisa, 
ETS (2012).

Montanari, Franco, « Il grammatico Tolomeo Pindarione, i poemi omerici e 
la scrittura », in Graziano Arrighetti et Franco Montanari (éds), Ricerche di 
Filologia Classica, I, Pisa, Giardini (1981), p. 97-114.



 Bibliographie 469

Montiglio, Silvia, « You Can’t Go Home Again: Lucius’ Journey in Apuleius’ 
Metamorphoses Set against the Background of the Odyssey », Materiali e 
discussioni per l’analisi dei testi classici, 59 (2007), p. 93-113. 

Mooney, George W., The Argonautica of Apollonius Rhodius, London, Longmas, 
Green & Co (1912).

Morawski, Joseph, Proverbes français antérieurs au xve siècle, Paris, Librairie 
Ancienne Edouard Champion (1925).

Morcelli, Stefano Antonio et Labus, Giovanni, Delle tessere degli spettacoli romani, 
Milano, Pogliani (1827).

Mosconi, Gianfranco, « I peccaminosi frutti di Atlantide: iperalimentazione e 
corruzione », Rivista di Cultura Classica e Medioevale, 51, 2 (2009), p. 331-360.

Moskowitz, Marc L., Go Nation. Chinese Masculinities and the Game of Weiqi in 
China, Berkeley/Los Angeles/ London, University of California Press (2013).

Muñoz García, Maite, « Es, bibe, lude, ueni (CLE, 1500), Sobre la alegría de vivir en 
los epitafios antiguos », in Idoia Mamolar Sánchez (dir.), Saber reírse. El humor 
desde la Antigüedad hasta nuestros días, Madrid, Cima Press (2014), p. 89-102.

Murray, Harold James Ruthven, A History of Board-Games Other than Chess, 
Oxford, Clarendon Press (1952).

Musti, Domenico, Demokratía. Origini di un’idea, Roma/Bari, Laterza (1995).

Mütz, Marco (Comedix), s.v. « Lexicon: Alea iacta est », Deutsches Asterix Archive 
(s. d.). URL : [https://www.comedix.de/lexikon/db/alea_iacta_est.php].

Myerowitz, Molly, Ovid’s Games of Love, Détroit, Wayne State University Press 
(1985).

Nächster, Mauritius, De Pollucis et Phrynichii controversiis, Lipsiae, De Seele (1908).

Naerebout, Frits Gerard, Attractive Performances. Ancient Greek Dance: Three 
Preliminary Studies, Amsterdam, Gieben (1997).

Nagy, Gregory, « The Name of Apollo: Etymology and Essence », in Jon Solomon 
(éd.), Apollo. Origins and Influences, Tucson/London, University of Arizona 
Press (1994), p. 3-7 et 135-136.

Nagy, Gregory, Homer the Preclassic, Berkeley/Los Angeles/London, University of 
California Press (2010).

Neils, Jenifer et Oakley, John H., Coming of Age in Ancient Greece: Images of 
Childhood from the Classical Past, New Haven, Yale University Press (2003).

Neri, Camillo (éd.), Erinna. Testimonianze e frammenti (Eikasmos St. 9), Bologna, 
Pàtron (2003).

Newby, Zahra, « Greek Athletics as Roman Spectacle: The Mosaics from Ostia and 
Rome », Papers of the British School at Rome, 70 (2002), p. 177-203.



470 Bibliographie

Newman, William Lambert, The Politics of Aristotle, 4 vols parus, Oxford, Clarendon 
Press (1887-1902). 

Nicolle, Henri, Les Jouets, ce qu’il y a dedans, Paris, E. Dentu (1868).

Nollé, Johannes, Kleinasiatische Losorakel. Astragal- und Alphabetchresmologien 
der hochkaiserzeitlichen Orakelrenaissance, München, C. H. Beck (2007).

Norden, Eduard, Die antike Kunstprosa, Stuttgart/Leipzig, Teubner (1898).

Nuti, Andrea, Ludus e iocus. Percorsi di lucidità nella lingua latina, Treviso/Roma, 
Fondazione Benetton/Viella (1998).

Nuti, Andrea, « Sui termini indicanti “gioco” e “giocare” nelle lingue indoeuropee. 
Una panoramica », in Claudia Lambrugo et Chiara Torre (éds), Il gioco e i 
giochi nel mondo antico. Tra cultura materiale e immateriale, Bari, Edipuglia 
(2013), p. 53-70.

Oakley, Stephen P., A Commentary on Livy. Books VI-X. Vol. II, Books VII-VIII, 
Oxford, Oxford University Press (1998).

Oberhelman, Steven M., Dreambooks in Byzantium. Six Oneirocritica in Translation, 
with Commentary and Introduction, Aldershot/Burlington, Ashgate Publishing 
(2008).

Ogden, Daniel, The Crooked Kings of Ancient Greece, London, Bloomsbury Academic 
(1997).

Ohlert, Konrad, Rätsel und Rätselspiele der alten Griechen, Berlin, Mayer & Müller 
(19122 [1886]).

Olson, S. Douglas, Athenaeus: The Learned Banqueters, VI, Cambridge (Mass.), 
Harvard University Press (2010).

Olson, S. Douglas, « Χειρονομία and the aulos: how Hippocleides “danced away” 
his marriage », Glotta, 94 (2018), p. 259-263.

Opie, Iona et Opie, Peter, Children’s Games in Street and Playground, Oxford, Oxford 
University Press (1984 [1969]). 

Orlandini, Pietro, « Gela – Depositi votivi di bronzo premonetale nel santuario di 
Demetra Thesmophoros a Bitalemi », Annali dell’Istituto Italiano di Numismatica, 
12, 14 (1965-1967), p. 1-20. 

Orsini, Pasquale, « Lo scriba J dell’Antologia Palatina e Costantino Rodio », Bollettino 
della Badia di Grottaferrata, 54 (2000), p. 425-435.

Orth, Christian, Aristomenes – Metagenes. Einleitung, Übersetzung, Kommentar 
(Fragmenta Comica 9.2), Heidelberg, Verlag Antike (2014).

Ostapenko, Sergey N., « Bone tessera from Phanagoria » (en russe), Problemy 
istorii, filologii, kul’tury, 4 (2016), p. 71-78.

O’Sullivan, Lara-Louisa, « Playing Ball in Greek Antiquity », Greece & Rome, 59 
(2012), p. 17-33. 



 Bibliographie 471

O’Sullivan, Timothy M., « Human and Asinine Postures in Apuleius’ Golden 
Ass », Classical Journal, 112 (2016), p. 196-216. 

Pabón, José Manuel, « El griego, lengua de la intimidad entre los Romanos », 
Emerita, 7 (1939), p. 126-131. 

Pace, Alessandro, « Nos fritillum dicimus. Nuovi dati sulla cultura materiale ludica 
di Pompei », Rivista di Studi Pompeiani (sous presse a).

Pace, Alessandro, « Looking through the Glass. Discussing the So-Called ‘Glass 
Counters’ from Pompeii », Mélanges de l’École française de Rome (sous presse b).

Pack, Roger A., « Lexical and Textual Notes on Artemidorus », Transactions of the 
American Philological Association, 90 (1959), p. 180-184.

Pack, Roger A., Artemidori Daldiani Onirocriticon libri V, Stuttgart/Leipzig, Teubner 
(1963).

Pack, Roger A., « On Artemidorus and His Arabic Translator », Transactions of the 
American Philological Association, 98 (1967), p. 313-326.

Padovan, Stefania, Semeraro, Melania et Maffeis, Laura, Elettrodotto a 380 kV 
in doppia terna Chiaramonte Gulfi – Ciminna ed opere connesse. Relazione 
archeologica, s. 1. (2011). URL : [https://va.minambiente.it/].

Page, Denys L., Sappho and Alcaeus: An Introduction to the Study of Ancient Lesbian 
Poetry, Oxford, Oxford University Press (1955). 

Pagounis, Ioannes, « Συλλογή ζώντων μνημείων της αρχαίας ελληνικής γλώσσης 
εν τη γλώσση του λαού. Προλήψεις, δεισιδαιμονία, παιδιαί », Ο εν Κων/πόλει 
Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος, 15 (1880-1881).

Paillard, Elodie, « Note sur l’étymologie d’histrio », in Michel Aberson, Francesca 
Dell’Oro, Michiel de Vaan et Antoine Viredaz (éds), [vøːrtər] Mélanges de 
linguistique, de philologie et d’histoire ancienne offerts à Rudolf Wachter, Lausanne, 
Université de Lausanne (2020), p. 103-107.

Paleothodoros, Dimitris, « Satyrs as Shield Devices in Vase Painting », Eulimene, 
2 (2001), p. 67-92.

Παγούνης, Ιωάννης K., « Προλήψεις, δεισιδαιμονίαι και παιδιαί των Νεωτέρων 
Ελλήνων μετά παραλληλισμού προς τας των Αρχαίων », Ο εν Κωνσταντινουπόλει 
Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος, 15 (1880-1881), p. 124-141.

Παλιουρίτης, Γρηγόριος, Αρχαιολογία ελληνική, ήτοι φιλολογική ιστορία περιέχουσα 
τους νόμους, την πολιτείαν, τα έθιμα της θρησκείας, των εορτών, των γάμων 
και επικηδείων, τα δημόσια και τα επί μέρους παιγνίδια των παλαιών Ελλήνων, 
εξαιρέτως δε των Αθηναίων, τ. Β’, παρά Νικολάω Γλυκεί τω εξ Ιωαννίνων, 
Venice (1815).

Papadopoulos-Kerameus, Athanasiou, « Παλαιὰ καὶ νεώτερα αἰνίγματα », 
Laographia, 1 (1909), p. 574-578.



472 Bibliographie

Papadopoulos-Kerameus, Athanasiou, Noctes Petropolitanae, St Petersburg, V. 
F. Kirshbaum (1913). 

Papakonstantinou, Zinon, « Work and Leisure », in Ephraim Lytle (éd.), A Cultural 
History of Work in Antiquity, London, Bloomsbury Academic (2019), p. 159-172.

Παπασλιώτης, Γεώργιος, Κ., Λόγος περί των παρά τοις Αρχαίοις Έλλησι παιδικών 
παιγνίων, έκθεσις περί του Ελληνικού Εκπαιδευτηρίου κατά το σχολικόν έτος 
1853-54…, Athina, εκ του Τυπογραφείου Ιωάννου Αγγελοπούλου (1854).

Papazis, Evangelia Chr., Ανέβα μήλο. Κατέβα ρόδι. 216 παραδοσιακά παιχνίδια, 
Chios, Alpha Pi (2011).

Papineau, Elisabeth, « The Game of Weiqi, a Chinese Way of Seeing the World », 
China Perspective, 33 (2001), p. 43-55.

Paradiso, Annalisa, « Les catalogues des inventions lydiennes », in Vincent Azoulay, 
Florence Gherchanoc et Sophie Lalanne (éds), Le Banquet de Pauline Schmitt. 
Genre, mœurs et politique dans l’Antiquité grecque et romaine, Paris, Éditions 
de la Sorbonne (2012), p. 131-148.

Park, Arum, « Two Types of Ovidian Personification », The Classical Journal, 104, 
3 (2009), p. 225-240.

Parker, Robert, Polytheism and Society at Athens, Oxford, Oxford University Press 
(2005).

Parlebas, Pierre, Jeux, sports et sociétés. Lexique de praxéologie motrice, Paris, 
INSEP (1998).

Parlebas, Pierre, « The Destiny of Games Heritage and Lineage in Traditional Game », 
in Guy Jaouen et Joël Guibert (éds), Inheritance, Transmission and Diffusion, 
History and Prospects, European Traditional Sports and Games Association (2001). 
URL : [https://www.jugaje.com/en/textes/TSG%20Inheritance%202002.pdf].

Parlebas, Pierre (éd.), Jeux traditionnels, sports et patrimoine culturel. Cultures et 
éducation, Paris, L’Harmattan (2016).

Parlett, David, The Oxford History of Board Games, Oxford/ New York, Oxford 
University Press (1999).

Paternò Castello, Ignazio, prince de Biscari, Raggionamento a Madama N.N. 
sopra gli Antichi ornamenti e trastulli dei Bambini, Firenze, imprimerie A. 
Benucci et cie (1781), in 4o, V-35 p., titre gravé, planches.

Patsiou, Viky H., « “Η τέρψις των παίδων”: Αναπαραστάσεις του παιχνιδιού στην 
ελληνική λογοτεχνία του 19ου αιώνα », in Cleo Gougoulis et Afroditi Kouria 
(éds), Παιδί και παιχνίδι στη νεοελληνική κοινωνία (19ος και 20ος αιώνας), 
Athina, Kastaniotis (2000), p. 253-303.

Peirce, Sarah, « Death, Revelry, and Thysia », Classical Antiquity, 12 (1993), p. 219-266.

Pellegrini, Anthony D. (éd.), The Oxford Handbook of the Development of Play, 
Oxford/New York, Oxford University Press (2011). 



 Bibliographie 473

Pellegrino, Angelo, Mosaici e pavimenti di Ostia, Monte Compatri, Espera (2017).

Pellizer, Ezio, « Éros metteur en scène des corps », dans Marie-Hélène Garelli et 
Valérie Visa-Ondarçuhu (éds), Corps en jeu de l’Antiquité à nos jours, Rennes, 
Presses Universitaires de Rennes (2010), p. 125-134.

Penhallurick, Roger David, Tin in Antiquity. Its Mining and Trade throughout the 
Ancient World with Particular Reference to Cornwall, London, CRC Press (1986).

Peponi, Anastasia-Erasmia, « Choreia and Aesthetics in the Homeric Hymn to Apollo: 
The Performance of the Delian Maidens (lines 156-64) », Classical Antiquity, 
28 (2009), p. 39-70.

Peponi, Anastasia-Erasmia, Frontiers of Pleasure: Models of Aesthetic Response in 
Archaic and Classical Greek Thought, Oxford/New York, Oxford University 
Press (2012).

Peponi, Anastasia-Erasmia, « Choral Anti-Aesthetics », in Anastasia-Erasmia 
Peponi (éd.), Performance and Culture in Plato’s Laws, Cambridge, Cambridge 
University Press (2013a), p. 212-239.

Peponi, Anastasia-Erasmia (éd.), Performance and Culture in Plato’s Laws, Cambridge, 
Cambridge University Press (2013b).

Pernice, Erich, « Italische Mine », Rheinisches Museum für Philologie, 46 (1891), 
p. 626-632.

Pernice, Erich, Griechische Gewichte, Berlin, Weidmann (1894). 

Pernice, Erich, « Ein römisches Steingewicht aus Köln », Bonner Jahrbücher, 114-
115 (1906), p. 435-441.

Petrie, William Matthew Flinders, Objects of Daily Use Illustrated by the Egyptian 
Collection in University College, London, London, British School of Archaeology 
(1927).

Pfeiffer, Rudolf, Storia della filologia classica. I. Dalle origini alla fine dell’età 
ellenistica, trad. it., Napoli, Macchiaroli (1973) [1ère éd. History of Classical 
Scholarship: From the Beginnings to the End of the Hellenistic Age, Oxford, 
Oxford University Press (1968)]. 

Pfisterer-Haas, Susanne, « Schaukeln im Frühling », in Raimund Wünsche et 
Florian Knauss (éds), Lockender Lorbeer. Sport und Spiel in der Antike, München, 
Staatliche Antikensammlung u. Glyptothek (2004), p. 411-413.

Piaget, Jean, La Formation du symbole chez l’enfant, Neuchâtel/Paris, Delachaux 
et Niestlé (1945).

Picard, Charles, « Phèdre “à la balançoire” et le symbolisme des pendaisons », 
Revue archéologique, 28 (1928), p. 47-64.

Pierini, Rita Degl’Innocenti, « Ovidio e il ludere didascalico », in Raffaella Colombo, 
Fabio Gasti, Marco Gay et Francesco Sorbello (éds), Il vero condito: caratteri 
e ambiti della poesia didascalica nel mondo antico: Atti della XI Giornata 



474 Bibliographie

Ghisleriana di Filologia Classica: Pavia, 29-30 novembre 2017, Pavia, Pavia 
University Press (2019), p. 37-58.

Pietrobelli, Antoine, « Cerceau et petite balle : les bienfaits des jeux pour la santé », 
in Véronique Dasen et Marco Vespa (éds), Dossier Bons ou Mauvais Jeux. 
Pratiques ludiques et sociabilité, Pallas, 114 (2020), p. 149-169.

Piganiol, André, « Discours du président sortant, séance du 3 janvier 1951 », Bulletin 
de la Société Nationale des Antiquaires de France (1950-1951, 1954), p. 133-145.

Pingiatoglou, Semeli, « Πεσσός παιχνιδιού από το Δίον (A Game Counter from 
Dion) », in Polyxeni Adam-Veleni et Katerina Tsanavari (éds), Δινήεσσα. 
Festschrift for K. Rhomiopoulou, Thessaloniki, Hellenic Ministry of Education 
and Religious Affairs, Culture and Sports, Archaeological Museum (2012), 
p. 529-534.

Pirenne-Delforge, Vinciane, L’Aphrodite grecque, Athènes/Liège, Presses 
Universitaires de Liège (1994).

Pirenne-Delforge, Vinciane, « Le lexique des lieux du culte dans la Périégèse de 
Pausanias », Archiv für Religionsgeschichte, 10 (2008), p. 143-178.

Pitarakis, Brigitte, « The Material Culture of Childhood in Byzantium », in Arietta 
Papaconstantinou et Alice-Mary Talbot (éds), Becoming Byzantine. Children 
and Childhood in Byzantium, Washington D. C., Dumbarton Oaks Publications 
(2009).

Pleket, Henry W., Stroud, Ronald S., Chaniotis, Angelos et Strubbe, Johan H. 
M. (éds), « Rhodes. Game Piece or Theater Ticket? Roman Imperial Period », 
Supplementum Epigraphicum Graecum, XLVII, Amsterdam, Gieben (1997), 
p. 1264.

Plepelits, Karl, s.v. « Ludo », in Thesaurus Linguae Latinae, VII, 2, 2 (1970-1979), 
col. 1769-1783. 

Ponterotto, Joseph G., « Brief Note on the Origins, Evolution, and Meaning of 
the Qualitative Research Concept Thick Description », The Qualitative Report, 
11, 3 (2006), p. 538-549.

Pontrandolfo, Angela, « Iconografie anomale dal mondo italico: rappresentazioni 
di rituali? », in Isabella Colpo, Irene Favaretto et Francesca Ghedini (éds), 
Iconografia 2005: immagini e immaginari dall’antichità classica al mondo 
moderno: Atti del convegno internazionale (Venezia, Istituto Veneto di Scienze 
Lettere e Arti, 26-28 gennaio 2005), Roma, Edizioni Quasar (2006), p. 41-50.

Poplin, François, « Contribution ostéo-archéologique à la connaissance des astragales 
de l’Antre corycien », in L’Antre corycien, II, Athènes (1984), p. 381-393.

Poplin, François, « La découpe et le partage du cerf en vénerie », Anthropozoologica 
(1987), p. 19-22.



 Bibliographie 475

Poplin, François, « Réflexions sur l’astragale d’or de Varna, les pieds fourchus et 
la métallisation de l’animal », in Jean-Pierre Mohen et Christiane Éluère (éds), 
Découverte du métal, Paris, Picard (1991), p. 31-42. 

Powell, Barry B., « The Dipylon Oinochoe Inscription and the Spread of Literacy 
in Eigth-Century Athens », Kadmos, 27 (1988), p. 65-86.

Powell, Barry B., Homer and the Origin of the Greek Alphabet, Cambridge, Cambridge 
University Press (1991).

Pretzler, Maria, « Pausanias and Oral Tradition », The Classical Quarterly, 55, 1 
(2005), p. 235-249.

Pritchard, David M., Sport, War and Democracy in Classical Athens, Cambridge, 
Cambridge University Press (2013).

Pritchard, David M., Public Spending and Democracy in Classical Athens, Austin, 
University of Texas Press (2015).

Provost, Michel et alii, Carte archéologique de la Gaule, 30/2. Le Gard, Paris, 
Éditions de la Maison des sciences de l’homme (1999).

Puebla Morón, José Miguel, « El astrágalos de Hermes en la moneda de Hímera (483-
472 a.C.) », in Maria Caccamo Caltabiano (éd.), XV International Numismatic 
Congress, Taormina 2015. Proceedings, I, Roma/Messina, Arbor Sapientiae 
(2017), p. 395-398. 

Pugliara, Monica, Il mirabile e l’artificio: Creature animate e semoventi nel mito e 
nella tecnica degli antichi, Roma, L’Erma di Bretschneider (2003).

Radici Colace, Paola, « Polluce nell’Onomasticon », in Christine Mauduit (éd.), 
L’Onomasticon de Pollux : aspects culturels, rhétoriques et lexicographiques, 
Lyon, Université Jean Moulin Lyon 3 (2013), p. 25-37.

Rahner, Hugo, Der spielende Mensch, Einsiedeln, Johannes Verlag (200811) [1ère éd. 
Eranos-Jahrbuch, 16 (1948), p. 11-87].

Rance, Philip, « Rec. L’Onomasticon di Giulio Polluce, Tra lessicografia e antiquaria », 
Bryn Mawr Classical Review (2008), p. 11-28.

Rapp, Christof, « Aristotle and the Cosmic Game of Dice », Rhizomata, 2 (2014), 
p. 161-186. 

Reed, Nancy B., More Than Just A Game: The Military Nature of Greek Athletics, 
Chicago, Ares (1998).

Reid, Heather L., Athletics and Philosophy in the Ancient World: Contests of Virtue, 
London/New York, Routledge (2011).

Reiff, Johann Gottfried, Artemidori oneirocritica ex duobus codicibus mss. venetis 
recensuit... notis integris Nic. Rigaltii et Jo. Jac. Reiskii, suisque illustravit, 2 vols 
parus, Leipzig, Crusius (1805).

Renfrew, Collin, Morley, Ian et Boyd, Michael, Ritual, Play and Belief, in Evolution 
and Early Human Societies, Cambridge, Cambridge University Press (2018).



476 Bibliographie

Revermann, Martin, « Generalizing about Props: Greek Drama, Comparator 
Traditions, and the Analysis of Stage Objects », in George V. M. Harrison et 
Vayos Liapis (éds), Performance in Greek and Roman Theatre, Leiden, Brill 
(2013), p. 77-88.  

Riad, Henry, « Une collection de tessères au musée gréco-romain d’Alexandrie », in 
Mélanges offerts à Kazimierz Michałowski, Warszawa, Panstwowe Wydawnictwo 
Naukowe (1966), p. 157-166.

Riaño Rufilanchas, Daniel, « Zwei Agone in I. Priene 112.91-95 », Zeitschrift für 
Papyrologie und Epigraphik, 129 (2000), p. 89-96.

Richardot, Jean, « Fournier (Édouard) », in Michel Prévost et Jean-Charles Roman 
d’Amat (éds), Dictionnaire de biographie française, XIV, Paris, Letouzey et Ané 
(1979), col. 824-826.

Riess, Werner (éd.), Paideia at Play: Learning and Wit in Apuleius, Groningen, 
Barkhuis Publishing/Groningen University Library (2008).

Rigas, Georgios, Σκιάθου λαϊκός πολιτισμός, Thessaloniki, Etaireia Makedonikon 
Spoudon (1970).

Rizzi, Marco, « Protreptic and Rhetoric: Clement of Alexandria », in Olga Alieva 
et Annemaré Kotze (éds), When Wisdom Calls: Philosophical Protreptic in 
Antiquity, Turnhout, Brepols (2018), p. 335-348.

Robert, Louis, Hellenica, X et XI-XII, Paris, Libraire Adrien Maisonneuve (1955) 
et (1960). 

Robert, Louis, « Les épigrammes satiriques de Lucillius sur les athlètes. Parodie et 
réalités », L’épigramme grecque, Vandœuvres/Genève, Fondation Hardt (1969), 
p. 179-295.

Robert, Louis, Choix d’écrits, Paris, Les Belles Lettres (2007).

Robinson, David M., Excavations at Olynthus X. Metal and Minor Miscellaneous 
Finds, Baltimore, The Johns Hopkins University Press (1941).

Rocchi, Antonio, Versi di Cristoforo Patrizio editi da un codice della monumentale 
Badia di Grottaferrata, Roma, Tipografia Poliglotta (1887).

Rodet-Belarbi, Isabelle et Lemoine, Yvon, « Objets et déchets de l’artisanat de l’os, 
du bois de cerf et de l’ivoire à Fréjus (Var) de la période romaine à l’Antiquité 
tardive », Revue archéologique de Narbonnaise, 43 (2010), p. 369-427.

Rodríguez Martín, F. Germán, La industria ósea en la Hispania romana (sous presse). 

Rodziewicz, Elżbieta, Bone and Ivory Carvings from Alexandria. French Excavations 
1992-2004, Le Caire, Institut français d’archéologie orientale (2007).

Rodziewicz, Elżbieta, Ivory and Bone Sculpture in Ancient Alexandria, Alexandria, 
Centre d’Études Alexandrines (2016).

Roller, Lynn E., « The Legend of Midas », Classical Antiquity, 2 (1983), p. 299-313.



 Bibliographie 477

Rolley, Claude, « Les routes de l’étain en Méditerranée et ailleurs », in Miklós 
Szabó (éd.), Celtes et Gaulois, l’Archéologie face à l’Histoire 3. Les Civilisés et 
les Barbares (du ve au iie siècle avant J.-C.). Actes de la table ronde de Budapest, 
17-18 juin 2005, Glux-en-Glenne, coll. Bibracte, Centre archéologique européen 
(2006), p. 185-192.

Romano, Alba C., « Ovid’s “Ars Amatoria” or the Art of Outmaneuvering the 
Partner », Latomus, 31, 3 (1972), p. 814-819. 

Roselli, Amneris (éd.), Ippocrate: La malattia sacra, Venetia, Marsilio (1996).

Rosenmeyer, Patricia A, « Girls at Play in Early Greek Poetry », American Journal 
of Philology, 125 (2004), p. 163-178.

Rosokoki, Alexandra, Die Erigone des Eratosthenes: eine kommentierte Ausgabe der 
Fragmente, Heidelberg, Winter Universitätsverlag (1995).

Rossetto, Giulia, « Fragments from the Orphic Rhapsodies? Hitherto Unknown 
Hexameters in the Palimpsest Sin. Ar. NF 66 », Zeitschrift für Papyrologie und 
Epigraphik, 219 (2021), p. 34–60.

Rossie, Jean-Pierre, Toys, Play, Culture and Society. An Anthropological Approach with 
Reference to North Africa and the Sahara, Stockholm, Stockholm International 
Toy Research Center (2005).

Rossolatou-Deverakis, Aggelos, In illo tempore (κατ'ἐκεῖνον τὸν καιρό...), 
Rhetimno, Kalaïtzakis (2017).

Rostovtsev, Michail, « Tessères anciennes en os du Sud de la Russie » (en russe), 
Bulletin de la Commission Impériale Archéologique, 10 (1904), p. 109-124.

Rostovtsev, Michail, « Interprétation des tessères en os avec figures, chiffres et 
légendes », Revue archéologique, s. IV, 5 (1905), p. 110-124.

Roussel, Pierre, « Les mystères de Panamara », Bulletin de correspondance hellénique, 
51 (1927), p. 123-137.

Roux, Georges, « À propos des gymnases de Delphes et de Délos. Le site du Damatrion 
de Delphes et le sens du mot sphairistérion », Bulletin de correspondance hellénique, 
104 (1980), p. 127-149.

Ruiz-Moiret, Diane, « Tite-Live et les maladies pestilentielles », Eruditio Antiqua, 
11 (2019), p. 5-25.

Rupprecht, Karl, « Paroimia. Paroimiographoi », in August Pauly et Georg Wissowa 
(éds), Real-Encyclopädie, XVIII, 2, Stuttgart, Dreckenmüller (1949), p. 1707-1778.

Rustico, Letizia, « Giocattoli », in Alessandra Capodiferro (éd.), Museo Nazionale 
Romano. Evan Gorga, La collezione di archeologia, Milano, Mondadori Electa 
(2013), p. 243-257.

Sabatini, Serena, « Revisiting Late Bronze Age Oxhide Ingots: Meanings, Questions 
and Perspectives », in Ole Christian Aslaksen (éd.), Local and Global Perspectives 



478 Bibliographie

on Mobility in the Eastern Mediterranean, Athens, Norwegian Institute (2016), 
p. 15-62.

Sabetai, Victoria, « Pêcheurs : les jeunes hommes et la mer », Images Re-vues 
[En ligne], 16 (2019), paras. 1-29. URL : [http://journals.openedition.org/
imagesrevues/6261].

Sacconi, Anna, « La “monnaie” dans l’économie mycénienne. Le témoignage des 
textes », in Robert Laffineur et Emanuele Greco (éds), Emporia. Aegeans in 
the Central and Eastern Mediterranean. Proceedings of the 10th International 
Aegean Conference. Athens, Italian School of Archaeology, 14-18 April 2004, I, 
Liège, Université de Liège, Histoire de l’art et archéologie de la Grèce antique 
(2005), p. 69-74.

Sackett, Leyland Hugh, « Objects in Bone and Bone Working », in Knossos. From 
Greek City to Roman Colony. Excavations at the Unexplored Mansion, II, London, 
British School of Archaeology at Athens (1992), p. 379-389.

Saunders, Trevor J., Plato: The Laws, London, Penguin Classics (2004 [1970]). 

Sauvé Meyer, Susan, Plato: Laws 1 & 2, Oxford, Oxford University Press (2015).

Savelyev, Oleg, « Roman Bone Tesserae from Tyre » (en russe), Eminak, 4, 16 
(2016), p. 251-255.

Saylor, Steven, Un Égyptien dans la ville, trad. Arnaud d’Apremont, Paris, Poche 
(2000) [1ère éd. Venus Throw, New York, St. Martin’s Press (1995)].

Saylor, Steven, Rubicon, trad. André Doummergues, Paris, Poche (2000) [1re éd. 
Rubicon: A Novel of Ancient Rome, New York, St. Martin’s Press (1999)].

Scafoglio, Giampiero, « Il lusus come strategia pedagogica nella poesia di Ausonio », 
in Véronique Dasen et Marco Vespa (éds), Dossier Bons ou Mauvais Jeux. 
Pratiques ludiques et sociabilité, Pallas, 114 (2020), p. 43-67.

Scanlon, Thomas Francis, Eros and Greek Athletics, Oxford, Oxford University 
Press (2002).

Schädler, Ulrich, « Spielen mit Astragalen », Archäologischer Anzeiger, 1 (1996), 
p. 61-73.

Schädler, Ulrich, « Some Games Travel, Some Games Don’t », Proceedings of the 
2nd International Conference on Baduk, St. Petersburg July 26-27, St-Petersburg, 
Department of Baduk Studies (2003), p. 9-22.

Schädler, Ulrich, « Pente grammai – The Ancient Greek Board Game », in Jorge 
Nuno Silva (éd.), Board Game Studies Colloquium XI, Proceedings, Lisbon, 
Associação Ludus (2009), p. 169-192.

Schädler, U., « Games, Greek and Roman », in Roger S. Bagnall et alii (éds), The 
Encyclopedia of Ancient History, Chichester, Wiley-Blackwell (2013), p. 2841-
2844.



 Bibliographie 479

Schädler, Ulrich, « Reconstituer les jeux antiques : méthodes et limites », in 
Véronique Dasen (éd.), Ludique ! Jouer dans l’Antiquité, Catalogue de l’exposition, 
Lyon, Lugdunum, Musée et théâtres romains, 20 juin-1er décembre 2019, Gent, 
Snoeck (2019a), p. 20-22.

Schädler, Ulrich, « Une table de jeu en terre cuite au Musée Suisse du Jeu », in 
Véronique Dasen (éd.), Ludique ! Jouer dans l’Antiquité, Catalogue de l’exposition, 
Lyon, Lugdunum, Musée et théâtres romains, 20 juin-1er décembre 2019, Gent, 
Snoeck (2019b), p. 98-99.

Schaps, David M., Handbook for Classical Research, London/New York, Routledge 
(2011).

Schärlig, Alain, Compter avec des cailloux. Le calcul élémentaire sur l’abaque chez 
les anciens Grecs, Lausanne, Presses polytechniques et universitaires romandes 
(2001).

Schauenburg, Konrad, Studien zur unteritalischen Vasenmalerei, XI-XII, Kiel, 
Ludwig (2008).

Scheid, John et Svenbro, Jesper, Le Métier de Zeus. Mythe du tissage et du tissu 
dans le monde gréco-romain, Arles, Errance (2003) [1ère éd. Paris, La Découverte 
(1994)].

Scheler, Max, Die Stellung des Menschen im Kosmos, Bonn, Bouvier (200716) [1ère 
éd. Darmstadt, Otto Reichl (1928)]. 

Schenk, Aurélie, Regard sur la tabletterie antique. Les objets en os, bois de cerf et 
ivoire du Musée Romain d’Avenches, Avenches, Association Pro Aventico (2008).

Schenkeveld, Dirk Marie, « Scholarship and Grammar », in Franco Montanari 
(éd.), La philologie grecque à l’époque hellénistique et romaine, Vandoeuvres/
Genève, Fondation Hardt (1994), p. 263-301.

Schiller, Friedrich, Über die ästhetische Erziehung des Menschen (1793-1795), in 
Benno von Wiese (éd.), Schillers Werke. Nationalausgabe, Bd 20, Philosophische 
Schriften. Teil 1, Weimar, Verlag Hermann Böhlaus Nachfolger (1962).

Schlesier, Renate, s.v. « Dionysus », Brill’s New Pauly. Brill Online (2013). [1re éd. 
« Dionysos I. Religion », Der Neue Pauly, 3 (1997), p. 651-662]. 

Schmidt, Stefan, Rhetorische Bilder auf attischen Vasen: visuelle Kommunikation 
im 5. Jahrhundert v. Chr., Berlin, Dietrich Reimer (2005).

Schmitt Pantel, Pauline, La Cité au banquet. Histoire des repas publics dans les 
cités grecques, Paris, Publications de la Sorbonne (2011) [1ère éd. Paris/Rome, 
École Française de Rome (1992)]. 

Schnapp, Alain, Le Chasseur et la Cité. Chasse et érotique en Grèce ancienne, Paris, 
Albin Michel (1997).

Schoolfield, George C., A Baedeker of Decadence: Charting a Literary Fashion, 
1884-1927, New Haven/London, Yale University Press (2003). 



480 Bibliographie

Schöpsdau, Klaus, Platon. Nomoi (Gesetze), 3 vols, Göttingen, Vandenhoeck & 
Ruprecht (1994-2011).

Schultz, Wolfgang, Rätsel aus dem hellenischen Kulturkreise, I, Leipzig, Hinrichs 
(1909).

Schultz, Wolfgang, Rätsel aus dem hellenischen Kulturkreise, II, Leipzig, Hinrichs 
(1912-1913). 

Schultz, Wolfgang, Rätsel, in Georg Wissowa (éd.), Paulys Real-Encyclopädie der 
classischen Altertumswissenschaft, Bd. I A.1, Stuttgart/Weimar, J. B. Metzler 
Verlag (1914). 

Schwartzman, Helen B., Transformations: The Anthropology of Children’s Play, 
New York, Plenum Press (1978).

Schwieger, Frank (Knorr Peter et Doro Göbel, ill.), Die Rache des Gladiators. 
Ein Abenteuer aus dem Alten Rom, München, DTV (2010). 

Sebesta, Carlo, « Nota sugli astragali di capride », Archeologia delle Alpi, 2 (1993), 
p. 5-29.

Sebesta, Carlo, « Ancora sugli astragali di animali domestici nell’antichità », 
Archeologia delle Alpi, 5 (1998), p. 208-221.
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